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ERRATA 

Dans l'article de M .  Juan Fages, qui a paru dans le numéro de juillet, - .  

p .  232, il y a lieu de faire les corrections suivanles : 
Page 252, 7e liçnc de l'article, au lieu de : en  amenant le  

a 2 volumes diflirents,  lire : avec 2 volumes diffkrents d u  
primitif .  

v ' 
Page ?:iJ, 4 3  ligne de l'article, au lieu de : Soient - , 

2 

liquide 
liquide 

Y V - Cl 
'' 

Y V' Y '1 V - - , lire : Soient - , V, - et V - - . 
P 2 2 a 

Page 2 3 ,  P libme du 4= paragraphe, au lieu de : E n  r e m p l q a n l  
p - p' par  ces valeurs, lire : E n  remplaçant p el p' par ces vabeuw. 

Page 5 3 ,  :3= ligne d u  Y paragraphe, au lieu de : ncec les filtratum, 
dont les tolumes sont dans les d e u x  cas V e t  V'. a et F les facteurs 
col respondant a u  corps. lire : avec un volume de filtrntum a ,  dans 
les  d m  cas, et P le facteur correspondant au corps. 

17age 3Xj, ? ligne du dernier paragraphe, au lieu de : n. ri et F r e p e -  
senlunt les rnêmes valeurs, lire : n ,  n*, a et P repr~sentanl  les mimes 
r;aleurs. 

I':ige ?56, Iic ligne, au lieu de : le c h i f r e  troucé duns ce cas est 
alors trop [clitrle, lire : le chiffre troucé d a m  ce cas est trop fort.  

Piigc 536. Ise ligne, au lieu de l'égalité : 

Dnns 1':irLicle de M. Lrys. p.  187, 430 liçne, au lieu de : tandis  que 
la  frurtion comprlse dans le volume lotal dc liquide renfermédans 
l'e'liri e t  I'nllonrie au moment oli le siphon c a  çuuler repr6sente l a  
w i s o n ,  lire : lundis que la  razson est représentEe par itrie fraction 
dont le n u m e h t e u r  est le t-olume d a  Liquide de e i t u i  et le dénomi- 
nateur est le volume total du liyicide contenu a l a  fois dans l'étui 
et L'ullonge. 
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ANNALES ET REVUE CHIMIE 
Année 1903. 

TRAVAUX ORIGINAUX 

A M Y  TIQUE 

H u r  le pouvoir caloriliqiic da: IR. B~oaiille, 

Par M. Cxoura~. 

La déterriiination (lu pouvoir calorifique :de la houille se  fait, 
soit à l'aide d e  calorimbtres pi!rfectiorinis, dont le plus  répandu 
dans la pratique industrielle est l 'obus Mahler ( i ) ,  dérivé de  la 
bombe calorimétrique de hl .  Berthelot, soit par I'eniploi de f o r -  
mules empiriques utilisant les chiffres fournis par  l'analyse blé-  
mentaire (2)  ou  par  des essais cliiiniques s p k i a u x  ( 3 ) .  

Les mesures caloriin6lriques faites au moyen (le l'obus Maliler 
nous ont souvent tlonnB dt? grands écarts entre  les pouvoirs caio- 
rifiques réels et ceux qui sont calciil6s à l'aide des formules 
proposPes jusqu'à ce jour .  Sous avons donc abandonné successi- 
vement toutes ces formules comme inexactes ou comme basées 
s u r  des délerniinations délicates et compliquées. 

Cependant, la fisation. par  simple calcul, (lu pouvoir calorifi- 
que d'un charbon nous paraissant présenter un  certain irit8rét 
industriel, nous avons cherclik a Ctablir une relation entre  c e  
pouvoir calorifique e t  les r ~ s u l l a t s  fournis par  l'essai des  com- 
bustibles, tel qu'il se  pratique habituellement, c'est-à-dire par  
calcination, incinération et  dessiccation, pour  déterminer l e  car- 
bone fixe, les matières volatiles, les ccridres et  l'liumidité. 

Dès l'année 1836, nous proposions une formule basée s u r  les 
quelques donnies  que  nous possédions a ce moment (Anizales de 
chimie onahg/,iyue, i896, p.  4 69).  

Deux ans plus tard,  M .  de  Paepe modifiait un peu notre formule 
et conseillait son emploi  dans des limites plus étendues que  
celles que nous avions fixées auparavant (Rzdleh  de L'Associntion 
belge des chzmistes, novembre 1898). 

Depuis cette époquc,  nous avon5 multiplié les déterminations 
comparatives, e t ,  aprPs avoir étudié p lusde  600 échantillons d'ori- 

(4) Comptes rendus, 30 novembre 1891. 
( 2 )  Foriiiules de  Dulong, Scheurer-Kestncr, Cornut, Ser, Grnelin, etc. 
(3)  Essai a la litharge de Berthier. 

JASVIER 1903. 
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gines diverses, nous avons pu nous convaincre que  le pouvoir 
calorifique d e  la liouille peut ê t re  oblenii d'une façon suffisam- 
ment approchée p o u r  la pratique industrielle, à l'aide d e  la for- 
mule suivante : 

P = 8 2 C $ a V .  

Dans cette forinule, P représente le pouvoir calorifique cher-  
ché, C la proportion en centièmes d u  carbone fixe, V celle des 
matières volaliles et u un niultiplicateirr variable, fonction de la 
teneur en niatiéres volatiles V' d u  combustible suppose pur ,  

c'est-a-dire saris eau ni cendres 

Pour fixer expérimentalement la valeur du  coefficient n dans 
le cas des diffkrents combustibles, noiis avons tracé une courbe 
repr6sentative résultant de  nos nombreux essais Celte courbe 
est construite en prenant pour  abscisses les teneurs en matières 
volatiles V', e t  pour ordonnées les valeurs correspondantes de  a ,  
déduites des coinbiistions calorirnBtriques. 

Pour  les teneurs en matières volatiles de 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38 et  4 0 p o u r 1 0 0 ,  

le coefficient n prend successivement les valeurs 

Dans le cas des anthracites, a est repri.senté par  une constante 
hgale a 100c3'., et la formule devient P = 82 C f 100 V. 

Prenons coinme exemple de  calcul, la 1ioi:ille grasse de  Sin- 
gles (Puy-de-Dôme), donnant A l'analyse les r6siiitats suivants : 

Carbone fixe.. . . . . . .  6 1,59 = C 
hIati&res volatiles. . .  30,81 = V 
Cendres . . . . . . . . . . .  6 , 6 k  
IIumidité . . . . . . . . . .  0,95 

Total. . . .  i00,OO 
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Les matières volatiles d e  c e  combustible supposé p u r  seraient: 

Nous reportant à la courbe ci-jointe, nous trouvons, comme 
valeur correspondante de  a, 95 calories. 

Portons cette valeur, ainsi que  celle de  Cet de V, dans notre for- 
mule, nous obtenons : 

La combustion directe dans le calorimètre nous indique, pour  
l e  même échantillon, 7 .995 calories. 

En calculant ainsi le pouvoir calorifique d'une houille, l 'erreur 
d'appréciation depasse raremect  i pour  i d 0  de  la valeur réelle; 
néanmoins, elle devient supérieure à 2 pour 100 pour quelques 
aritliracites et quelques Iiouilles ligniteuses ou oxydées dont le 
calorirnritre seul permet. l 'étude. 

II est donc préférable d e  réserver l'emploi de  notre formule 
aux combustibles dont  les matières volatiles V' sont comprises 
entre 5 et 35 pour 100. 

Les éltiments servant de  base au calcul doivent, d'ailleurs, ê t re  
fixés d e  la manière suivante : 

HzcmiditF. - On opbre s u r  le charbon en poudre, dont on  
chauffe 41 gr. à l 'étuve à 110 degrés pendant une  licure, dans un 
petit tube à essai prealablement tare .  Une pesée après une nou- 
velle chauffe d'une demi-heure ne doit plus indiquer d e  varia- 
tions. 

Matières volaliles. - On opère s u r  2 gr. de charbon, qu'on 
sbche pendant une  heure  à l 'étuve dans un creuset de platine taré  
qui est muni  de  son couvercle et  qu'on place au  milieu de la 
flamme d'un bec BerzBlius ou d'un fort bec Bunsen. La chauffe 
doit être mainlenue pendant une minute encore après l'instant 
où toute flamme a disparu entre  le  creuset e t  son couvercle. 
Refroidir rapidement dans un  dessiccateur et  peser dans le  
creuset ferm8. Deux essais faits dans mérnes conditions ne  
doivent pas diirérer de plus de 0.3  pou^ 100 

Cendres. - On opère au  moufle, par combustion lente, dans 
une capsule d e  platine. 

La distillation de  la houille étant représent6e par  une &action 
complexe très peu exolliermique e t  n'entrainalit, par conséquent, 
qu'une faible perle des calories disponibles ( i) ,  la -courbe  ci-  

(1) MAHLER, Comptes rendus, l i  déçenibro 1S9 i .  
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dessus, qui  tloririe, à poids constarit (10 gr . ) ,  le  pouvoir calo- 
rifique a des matikres volatiles Y', permet de  constater que 
ce pouvoir calorifique décroît r6gulièrement e n  allant de l'an- 
thracite a u  lignite. 

Observons encore que  le  pouvoir calorifique des anthracites 
purs  est, en nioyenne, de 8.250 calories; que celui des lioiiilles 
anthraciteuses (V' = 5 a 10 pour 100) est de  8.630 calories e l  
qu'il atteint un max imum,  8.700 calories, pour  les cliarhons 
dont V' est compris entre i O  e t  30 pour  100. Le pouvoir calori- 
fique des liouiiles augmente donc mesure que  décroît celui 
d e  leurs matières volatiles, jusqu'à la teneur limite dc 30 p. 100, 
A partir de  laquelle le pouvoir calorifique des combujtibles na- 
turels et celui de leurs matikres volatiles diiniauent concurrenî-  
ment. 

Procédé de dosage de la glycérine ditus le vin, 

Par M. A .  TRII.I.AT 

Cc procCdé repose s u r  la propriété que posséde 1'Pther acétique, 
débarrassé d e  ses impuretés, de  dissoudre la glycérine dans  une  
proportion d'environ 9 p. 100 à l a  température ordinaire, 
l'exclusion des autres éléments contenus dans l 'extrait  sec d 'un 
vin.  

Parmi  les nombreuses méthodes préconisées pour  le dosage 
de la glycérine, basées, les unes sur  l'extraction directe d u  pro- 
duit par  divers dissolvants, les  autres  siir l 'eritraînernent de la  
glycFr,irie et son évalii;itiori p a r  voie colorinii!i.riqw, celle qu i  
donne les résultats les plus constants consiste d a n s  l'extraction 
p a r  le  mélange éthéro-alcoolique que tous les chinlistes connais- 
sent,  mais la glycérine extraite p a r  ce procédé est t rès  impure : 
c'est ainsi qu'un vin,  traité avec tous les perfectionnemerits 
apportés b cette méthode, a donné  une  glycérine qui, ?J, l 'analyse 
a fourni les chifrres suivants  : 

Glycérine extraite Théorie 
- - 

Carbone ........... 42 39,i3 
IIydrogbne ......... 9,10 8,70 
Oxfghne (par  diff.). . .  48,90 5%17 

100,oo 100,oo 

Ce n'est pas  t o u t :  la glycérine ainsi extraite laisse un  résidu 
minéral relativr'mcrit considérable, qu'on pcut évalucr de 5 à. 19 
p. 100 d e  son poids. 

Il est facile de se rendre compte, p a r  expérience, d e  l a  cause 
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de  ces résultats.  L'alcool, rriérne absolu, dissout, & la faveur  
d'une trés petite quantité de  glycérine, certaines matières 
extractives et  une notable proportion d e  sels n i i n h a u s  ; la pré- 
scnce d e  -l'éther ne fait  qu'amoindrir ces inconvénierits, sans les 
supprimer.  II en rksulte que,  quelles que soient les proportions 
du  mélange éthlro-alcoolique, on obtient toujours u n  produit 
iiripur il'aspect jaiiriât.re, B peine édulcori:, et iloiil. In co~riposil.ion 
est trés éloignée de celle de  la glycérine. L'emploi de l'6ther 
acétique, dans  certaines conditions déterminées, supprime ces 
inconvénients. 

Description de ln méthode. - On mesure 50 cc. de vin et on les 
verse dans  une petite capsule eri argent  placée au bain-iriarie. 
On évapore avec précaution, à u n e  tempCrature d'environ 70 de-  
grés, les 213 à peu prEs d u  1iquide.A ce riioinent,ori ajoute dans  la 
c:ipsiilc Ci gr. de  noir anitnal pulvérisi: ; on m6lnrige int imement  
avec le résidu, et l'on continue d'évaporer j u s q ~ i ' à  siccité eom- 
plilte. Le résidu, apres refroidissement, est broyé d a n s  un  mor- 
tier avec Fi g r  d e  ihi inx vivc:. Ide rni:larige se pri:serite i i l ~ r s  
sous forme d'une poudre grise, ne  s 'agglut inantpas et  n 'adhérant  
pas  a u x  doigts.  Cette poudre est placée dans u n  flacon et  forte- 
ment agitée,pendant quelques minutes, avec 30 cc. d'éther acéti- 
que d e s s k h é  et  débarrassi! d'alcool. On filtre en décantant et en 
ayant  soin de  repasser les premihres portioris d u  liquide, qui  
entraine u n  peu de chaux  au  début, et l'on recommence une 
deuxiérne fois le  mZrne traitement. On obtient ainsi u n  liquide 
absolument clair (21,  contenant cn dissolution In totalité de  la 
glycérine, qu'il s'agit maintenant d e  séparer.  Dans ce but,  l 'sther 
acétique est kvaporé en plusieurs fois dans  une capsule tarée,  
semhhhle  & celles dont  or1 se seil. pour  les extrai ts  de vin, d'alinrd 
a u  bain-marie, pour  chasser la plus grande partie de l'éther 
acétique, puis à l'6tu1.e à 60 degi.6sjusqii'à poids constant ( 1  heure 
et demie environ). 

II reste k peser la capsule munie (le son couvercle et 2 évaluer 
par  différence le poids de la glycérine, en prenant  les précau- 
tions que  nécessite la grantlc hygoscopici té  du  résidu. 

La glycérine ainsi ohtenue est h peiiie colorP,e en j;iune paille ; 
elle a u n  goût franchement sucr6 ; ce rPsultat n'est donné par  
aucune autre  nl6thode. 

(11 L'addition d'ktlier ordinaire dans la solution de glycérine la précipite 
irriniétiisteincnt c t  corripli:trriient. J'ai utilisé pendant  quelque tcrnps cette 
propriété pùur doser volurriétriqueinent la  glyckrine. hlüis, pour  le v in ,  
j 'ùi reconnu que cette niéthode n'offre aucun  avantage sur  la rnéthodo 
pondérale, 
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1,:i combustion d'une glycérine extraite d'un vin trait6 p a r  
cette mi thode  a donni: les chifyres suivants  : 

Carbone ............... 3846  
Hydroçkne . . . . . . . . . . . . .  8,62 
Oxygène (par  diffbrencc). 52,tioZ 

Le résidu rriinéral n'atteint pas 1 pour 400 d u  poids de  Iü gly- 
cérine ; on peut le nkgligcr dans les cas ordinaires. 

L'Cthcr acétique doit ê t re  soigncuscment d6shydratC ct dhbar- 
rassi:, par distillation, de l'alcool qu'il conticnt presque toiijours 
coninie impureté. 

J A  chaux  en poudre n pour but  d'cnlcver les rlerniéres por- 
tions d'huinirlité et de neutraliser l'acidité de I'extrait.l)aris mes  
c s s ~ i s ,  j'ni constat6 que la chaux  vive ( l ) ,  d a n s  les conditions 
où ellc est employée, n'exerce aucune action chimique s u r  
la glycéririe. Il est nccessaire dlopi:rer en l'absence complète 
d'humidité. 

Si l'on a plusieiirs t1os;iges de  glyc:c!ririe & effet:t.iier, on pc:iit 
rbcupérer fiicilcmcnt, par  ladistillation, les 213 de 1'i:ther act t iquc 
employé. 

J e  me scrs, depuis qiielqiies années, decette ni6thode pour éva- 
luer la glyci:rine dans  les vins, mSine dans ceux qui  sont gliico- 
s6s & 30 gr .  p a r  litre. Elle présente l 'avantage sur  les autres 
pror.i'!di;s ti'Ftre d'une exkciitinri r;ipide, en permr:l.taril. d'iso- 
ler le produit ü doser à, un degré suffisant de pureté. 

Détermination de la valeiir I ~ o ~ ~ l a o g è r e  des farines 
de bli: au moyeu du gliadimCtime, 

Par M .  E. FLECKEST, 
Professeur nu Conservntoire des Arts e t  Métiers. 

Au cours des études que j'ai poursuivies dans ces derniéres 
années, j'ai niontré l'influence que joue, s u r  la valeur bnulangkre 
des farines de blé tendre, les variations de  proportions des deux 
principes constituants du  gluten : çliadirie et glu~énine.  

Les idbes q u e  j'ai répandues à ce sujet ont fait un chemin ra- 
pide dans le monde meunier  de France et d m  pays étrangers, 
notamment e n  Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis. Mais, 
pour qua ces idées puissent recevoir leur application pratique, 
il était nécessaire de  modifier la méthode d'analyse quantitative 

( i )  Divers antres  déshydratants, tels que le clilorure de calciuin, l e  
cai>biiriate do  potasse, la baryte, le siilfitte de cliaux, ont  été essayés. Ces 
produits ont  donnC de moins bons rEiultats q u e  la chaux vive. 
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que j'ai fait connaître en même temps. En effet, si cette inétliode 
est d'une application facile dans les laboratoire: scientiliques, clle 
ne permet pas, a cause d u  temps nécessaire et des soins particu- 
liers qu'elle exige, soit le contrôle régulier du  travail d e  l'usine, 
soit l 'examen rapide d u  blé allant à la mouture .  

Pour répondre auxexigences légitimes de l'industrie meunière, 
j'ai d û  rcclierclier une mbttiode plus siiiiple et plus rapide, ca- 
pable, d e  donner des r k u l l a t s  possédant l'exactitude désirable 
dans ce genre d'opérations. Cette exactitude n'a pas besoin d'être 
absolument rigoureuse : la pratique montre ,  en effet, qu'il faut 
atteindre 1,s a 2 p. 100 de  diffhrence dans les proportions de  
gliadine contenue dans le  gluten, pour  que  l ' a i l  de l'expert 
puisse nettement apprécier la diffkrence qui  se manifeste dans 
la tenue du  pain terminé. 

J'ai pensé que  la solution de cette question pourrait  ê t re  don- 
née par la mesure de la variation de densité que font suhir ,  a une 
liqueur alcoolique de  degré cor~venable, des  proportions diffé- 
rentes de  gliadine dissoute. 

Cette dissolution devant é tre  opérée, pour aller plus  vite, non 
plus sur  le gluten extrait, mais sur  la farine elle-niéme, il y avait 
lieu, avant tout, de s e  rendre compte de l'irifluence que peuvent 
exercer, su r  la valeur des cliiffres obtenus, certaines causes qu ' i l  
est facile de prhvoir. 

Parmi ces causes apparaît,  en premier  lieu, la variation de la 
densitb méme d e  la gliadine, suivant les diversesrvariék!~ de  blé 
dont on l'extrait. Je  me  suis assuré que cette densité, variant d e  
1,360 i ,380,  ne pouvait, dans les cionrlitiorisnu je me  suis placé, 
apporter,  dans les cas extrêmes, q u ~  des variations de poids 
comprises entre  deux et quatre dixibmes de  milligramme p a r  
centimètre cube de  liqueur, c'est-à-dire insensibles à l 'appareil 
densimétrique. 

Une autre  cause d 'erreur  réside dans les substances étrangéres 
dissoutes en même temps que  la gliadine : ces substances sont les 
sucres e t  les matières minérales. Or, l'expérience montre que 
100 cc. d'alcool a 70°, mis  en prbsence des quantités extrSmes 
(20 gr. à 50 gr.) de  farine blanclic nécessaires au dosage, dissolvent 
le  même poids d e  matières minérales, soit 30 rnilligr.; d'autre part, 
les analyses faites sur  un grand nombre de variétés de bl6 prou- 
vent que les proportions de  glucose et  d e  saccliarose contenues 
dans les farines oscillent autour de 1,s p.  100; c e  n'est qu'excep- 
tioririellerrierit qu'on les voit desceridre à 1 p .  i00  ou atteindre 
2 p. 100. Il suit de  là que,  les proportions de  matihres dissoutes 
en même temps que  la gliadinc étant sensiblement condantes, il 
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ne saurait ,  de leur  fait, s'introduire des causes d'erreur sensibles 
dans la prise de  la densité. 

Il y a également lieu d e  tenir compte de  la conglutine, i p. 100 
environ, qu i ,  pesée en même temps que la gliadine dans l'ancienne 
méthode, ne l'est pas lorsqu'on emploie l'alcool sans alcali, dans 
lequel elle est insoluble. 

L'erreur la plus sensible est celle qu'apportent les variations 
d'humitlit4 de la farine; mais il est facile d'y remédier en établis- 
sant l'appareil densimktrique pour  un degré moyen d'humidité, 
soit 14 p. 100 ; dans ces conditions, les farines les plus Iiumides 
(16 p. 100) étant celles qui,  parce qu'elles sont généralement 
 rioi iris riclics en gluten, opporterit la cause d ' e r reur  la plus 
grande, relle-ci, néanmoins, ne  d4pas.e jamais 0 ,6  pour  des 
teneurs en gliadine varianl de 55 à 85 p. iO0.  

Ce qç i  précède élan1 établi, je nie suis rapidement rendu compte 
que la solulion a employer correspond à la mise en contact avec 
l'alcool d'une'quaritite de farine correspondant à 5 gr.  d e  gluten 
sec pour  450 cc. de liquide. Puis, à l'aide des formules connues, 
et en opérant avec des solutions degliadine à t i tre dAterminé, j'ai 
calculé les dimensions d'un aéroinktre a poids constant, que j'ai 
gradué ensuite par  co~nparuison,  en employant, pour  l e  dosage 
de la gliadine, la méthode pondérale anciennement décrite. 

L'appareiI, dit  yliadimétre (i), est gradué à la température de 
20 degrés. 11 porte deux séries de  divisions pariant d'un zéro com- 
mun.  Celle qui remonte vers la partie supérieure do la tige sert a 
la préparation d e  l'alcool, qui doit marquer  7 h 0 à  la température 
de  20 degrés (division 3 , 7  de l'appareil) ; celle qui redescend 
vers le  Ilas sert à la prise 11e densité de la scilution de  gliadine. 

Voici comment on  opère pour prCparcr cette solution: 
On dose d'abord le glutensec dans la farine ; on pbse ensuite 

une quantilé de farine correspondant B une  quantité de 5 gram- 
mes de  gluten sec ; on place cetle farine dans un  flacon et l'on y 
ajoute 150 cc. de  l'alcool au titre indiqii8 plus l iaut ;  o n  bouclie 
solidement le  flacon et o n  le place dans un  appareil a agitation 
mécanique ; l'agitation ayant bté maintenue pcndarit 2 heures et 
demi,  on  laisse reposer jusqu'au lendemain ; on décsrite alors la 
solution alcoolique, e t  l'on en prend trtrs exactement la ternpéra- 
ture  et  la tlensilé au moyen du  gliadirnbtre. 

Une table, qu i  est jointe à l 'appareil e t  qui  porte  des correc-  
tions pour  les températures comprises entre 18 à 22 degrés, 

( 1 )  Cet appareil c s t  construit par h i .  Dessaignes, 19 rue Rollin, à Paris. 
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donne directement la quantité d e  gliadine contenue dans 100 par- 
ties de  gluten sec d e  la farine mite k l'essai. 

Cet appareil est utilisé, depuis d e u s  ans, dans une cinquantaine 
de minoteries françaises et étrangères, ainsi qu'au laboratoire 
d'essais créé par  l'Association des meuniers allemands à l'Uni- 
versité d e  Berlin, et il a donné partout des résultats excellents. 

Heclicrcbe de  I'hnile de résine ditas les hnlles 
niiiiéigmIes, 

Par M. C. H a ~ r i r m .  

En 1898, j'ai fait  corinaitre ( i j  le résultat des  essais que j'avais 
entrepris pour  doser, dans les matières organiques, le brome 
rl'additiori, eri utilisant les propriélés d r  l 'acide phi:riique. 

Au cours de  ces essais, j 'avais not t  u n  certain nombre de 
ph4nonièries, spécialement des colorations, qui  m e  semblaient 
pouvoir étre utilement appliquées e n  analyse. Parmi  celles-ci, 
celle que donne l'huile de résine est particulièrement belle et  
intense, et peut servir fréquemment il faire découvrir s a  pré- 
sence. 

Toutefois, comme, d a n s  les m h e s  conditions d'expérience, 
la plupart  des huiles végétales et quelques huiles animales 
donnent, bien qu 'à  u n  degré irifiniirient moindre, des réactions 
colorées se rapprochant  pllis ou moins de  celle de l'huile de  
résine, j e  nie Ilorne iridiqucr qu'elle peut être encore employée 
dans  de noinbreux cas !h condition d'opérer coriiparativenient et 
d'avoir u n  peu d'expérienc?) et qu'elle sera d'un bon secours 
pour faire découvrir l'huile de  résine rnélnrigée aux  huiles miné- 
rales, meme à une  dose infërieure S 10 p. 100. 

Lorsque, dans  une  solution d'huile dans  le tétrachlorure de 
carbone ou l 'éther de ptitrole, on  verse assez de  brome (dissous 
dans  les n i é ~ n e s  véhicules) pour qne celui-ci soit en léger excés, 
e t  qu'on ajoute à. la liqueur u n e  solution d'acide p h h i q u e  
absolu dans  le  tétrachlorure de carbone, il se produit,  avec les 
huiles de résine e t  selon les conditions d e  l'expCrience,d'intenses 
colorations pourpres ou violettes, t i rant  plus  ou moins s u r  le 
bleu. Avec les huiles minérales, on n'observe que  des colorations 
brunes, ayan t  à peine u n  reflet violacé. La présence de l'eau ou 
de l'alcool empêche la réaction colorée de  se produire ou contribue 
à la faire tlisparnît.re. 1,es substances qui  l a  p r o v o q u ~ ~ t  parais- 

(1) Recue de phgsique et de chimie, p.  84. 
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maintenant u n  flacon contenant : tétrachlorure d e  carbone 
4 volumes, h o m e  1 volume, et on l'incline de telle façon que  les 
vapeurs (mais non le liquide) viennenl  torriber sur  la paroi de  la 
capsule presque a u  niveau du  bord supérieur  d e  celle-ci. Au f u r  
et à mesure que  ces vapeurs  descerident, elles déterminent, tant 
k l'endroit où elles tombent que  dans  le voisinage, des phéno- 
mènes colorés qu'on rend uniformes, soit en déplaçant le flacon 
à brome le long de  la paroi supérieure de  la capsule, soit, plus 
simplement, e n  le tenant  iminohile et  fa isant  siinpleinent tour- 
ner  l a  capsule au tour  de son axe  vertical. A u  bout rie 5 k 10 
secondes, les phénolniines sont développés. Ils peuvent 6tre 
groupés en quatre  classes : 

r Violet intense. Huile de rbsine. 
Huile de rksine. 
Iluile de hoia de Chine. 
cet te  derrlibrc dorine 
souvent, en outre, des 1. Huiles donnant  des rkac- 

tions interises. teintes ve r t  éinera.ii- 

La couleur est : de.  

peine iridiqué. 

II. Huiles donnant des réac- 
tions bien niarquees, 

Huiles animales. 
Arachide (irrégulier). 
Ileurre de karité. 

mais peu intenws: / Suintine. 
( ( Ueurrc de vache. 

III. Huiles donnant  deux 
zdnes colorées, la supk- 
rieure pliis ou irioins 

d 'un heau bleu, mais 
p e u  interise. 

violette, et 1'infdricur.e 

nuance inal definie. 

Voici les résultats obtenus : 

NATURE DES HUILES : 

Non siccatives et demi-siccatives. 

Ricin . . . . . . . . 
Olive à bouche. . . . . 
Olivc d e  Çrriyrne pour grais- 

sage . . . . . . . 
Arachide blanche ancienne. - - - 

- jaune . . . . 
Cotonjaurie. . . . . . 
- dPrnargarin6 . . . 
- non demargarine . . 

Shsarne . . . ' . . .  
- . . . . . . .  

Colza. . . . . . . . 

Teinte neutrc à peine msrquée.  

neutre à peine violacEe. 
a peine violacée. 
carmin, nette e t  bien indiquèe. 
neutre et trCs faible. 
carmin faible, trace de violet. 
à peine carrriin2e. 
à peine violacée. 
neutre, légerenient orangé. 
- & peine violacèc. 

légbremcnt brun rosé. 
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D'anima&.î: terrestres. 

pieds de bmuf sans ruarque. Teinte carmin, très nette. 
- de mouton (Artus). . - carmin, légèrement violacbe. 
- de monton . . . .  - carmin, virant assez vite au  violacé. 
- de cheval blanche. . - ICgéreinent carmiri. 

Cheval de boucherie. . .  - carmin, légkrement violacé. 

. . . . . . .  millet,te Scinte 16gbrement violette. 
Noix industrielle . . . .  - rose vjolar:i: sale. 
- à boucho. . . . .  - & peine violacée. 

Lin : - à, peine vinlacée, zone irifer. bleu net. . . . .  . . .  
-de1895 .  . . . . .  - - - 
- - - . . . . . . . .  

Chthevis. . . . . . .  - - - 

. . . .  
Colorations trks puissantes, faites do violet, 
de bleu, de rouge et  parfois de vert. I)i)s 

Dois de Chine que l'action du bronie cesie, les couleurs se 
dèt,ruisent, en passant succcsçivernent au 
bleu, vert la teinte neutre h peine 
violacée. 

D'animaux marinr. 

Sperrndceti D = 0.879 . . 
- D = 0,880 . . 
- jaune. . . .  

Phoque . . . . . . .  
- de Russie (1900). . 

. . .  Balcine Holter (1900) 
Foie de morue airicinale. . 

- industrielle , 
(Acidité en SO'H2 - 2,41). . 
Foie dc requin. . . . .  
Poissons . . . . . . .  
Poissons duJupon(D=0,934). 
Huile de suint (olèinc) . . 

. . . . .  - d'cxuf. 

Teinte carrnin foncé, assez puissante. - - 
- - 
- puissante. 
- piiissante, légérernent violarhe. 
- tirant. lr:gè!rr,inrnt au violet. 
- puissante. 
- - 

d 

- - - , légcireinent violacée. 
- carmin pur et fonr:&c. - - 1Ogbremi:nt violet. 
- - sale pas t rbs intense. 

Op(:rer en solution trés Ctendue. Coloration 
carniin, salie par du brun. 

Minérales. 

IIuile de vaseline b1anr:lic . Rien. 
- minérale 8 cyliridre . Teinte grise à peine violacée. 
- - - , - brune à peine violacée. 
- minérale extra Spindle - brun rougedtre fitihle. 
- de  schiste d'Ecosse . - brun :i peirie violel. 

Huile de rCsine siccative (Ca- 
pet). . . . . . . .  

Huile de résine raEinée (Ca- 
pet). . . . . . . .  

Huilo de résine siccative. . 
- - - . . 
- - blonde . . 
- - brune. . .  

Huile de carriphrice . . .  

Tcinte violette fonc6e. 

- - 
Mblangc de rouge et de bleu triis intense. 
- - 

Teinte violette foncie. - - trbs foncéo. 
Rougit t r t s  Iégbrernent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Graisses. 
Beurre de karitci. . . . Teinte carmin bien indiquée. 
- d e v a c h e .  . . . - - pas t r t s  puissante. 

Saindoux. . . . . . . - - à peine orangde. 
Guintine . . . . . . . - - peu puissante. 

Entre  autres applications, or1 remarquera que l'emploi de 
cette réaction pcrrnet de simplifier le procédb q u e  j'ai indiqu6 
pour reconnaître et  distinguer les huiles d 'animaux niarins 
dans les niélanges (1). E n  effet, quand le réactif l~rorné a u r a  
indiqiib, la prkserice d e  ces groupes tl'tiuiles, il suffira de faire 
intervenir le réactif phéniqué pour  déterminer, dans  la plupart  
des cas et avec une  trés grande rapidité, auqucl des deux on 
L[ affaire (2). 

Nouveau procédé d'anstiinlsseiinent des eaux pi*  

1'~ction combinée d i a  peroxyde de fer e t  de l'oxyde 
liypooliloi~enr (fci*roolilore), 

P a r  M. DUYK, 

Chinliste a u  ministkre des Finances et  des Travaux publics de Belgique. 

Avant-propos. - Le présent travail a pour  ohjet 1'Etude d'un 
procédé kconomique qu i  assure, non seuleinen1 la stérilisation, 
niais aussi l 'épuration de  certaines catégories d'eaux superficiel- 
les, de rivikres et  de canaux,  e t  des  eaux  dites de source, aux-  
quelles un  assez grand nombre d 'ag~lomérnt ions,  pauvres en 
eaux naturellement pures, sont amenées à recourir pour assu-  
rer leur alirnentatiori. et, en généri~l ,  d e  toutes espèces d'eaux 
suspectées contenir divers résidus, avec leur  cortbge habituel de  
micro-organismes de toutes soites. 

Au nornlire des rriogens qui ont kt6 proposés pour rkgknérer 
ces e;iiix do qii;ilitk infériciire, par  1'ami:liornl.ion de  leurs prn- 
priétés organoleptiques, p a r  la réduction ou inieux par l'anéan- 
tissernerit des gerrncs inicroliiens qui y'pullulent (3), particulib- 
reinent de  ceux d'origine huniüine, qui  sont,  en l'espéce, les seuls 
réellement redouta1)les (4), il y a lieu de iiientionner la filtration 

11) Annales d e  chimie analyfique, 1902 ,  p. 5 e t  5 6 .  
(2) Pious soninles hcurcux dc rcincicier MM. Capet. Ferdinariil Jean et 

Livachc, qui  on t  hien voulu riiettre ii notre disposition des ectisntillons 
d'huiles types. 

(3) 1)';ipr.é~ X. le professeur Van Icrinengen, le  t i n t  qu'on doit s'efforcer 
d'at,teinrlrc, dans le traitcnierit d e s  eanx s i i ~ p ~ c t e s ,  est moins de  detriiire 
lx totalité des rriiciobes qui: renferment ces eaux, que  de lcs débarrasser des 
gcrriies patiiogi.rics qui Ics rendent dangereuses (Van Errricngen, rapport 
su r  le syçtkrrie Sindal l'ozont:). 

( i )  Les germes vulgairw de l'eau, y coiiipriiles bai:illlc~s communs del ' in-  
testin, s'ils ne sont  pas d'origine hunia'ine, ne provot~iient ni 1ii fihvre typhoide, 
ni le cholera (Dr  Malvoz 5' Congres d'hydrulogie, d e  climatologie et de geo- 
logie de Likge, p. 324 du Cornpte rendu).  
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bir~logiqiie el. les procédt?s basés sur  des r6actioris chiiniqiics par  
l'intervention de p m l u i t s  spéciaux anodins. Nous ne parlerons 
ici que p o u r  mémoire d'autres n19thodes faisant intervenir ln 
chaleur, l'ozone, etc., ni6lhotlcs qui sont excellentes par  elles- 
rnériies, mais assez dispendieuses, et qu i  sont  dcs nlCthotles dc 
stérilis;i.l,i«n e t  non d'épiir CI t '  .ion . 

De ces procédés, seule ln filtration a u  sable a donné les résultats 
les plus  sérieux, et nous tenons ;L d i re  ici que  c'est celui auquel 
nous nous rallierions entifirement si, d a n s  les circonstances 
actuelles, il Stait ii l 'abri de tout  reproche. 

Ce système comporte, en effet, certains aléas, nu' nornl~rc d e s -  
quels il convient de  signaler l a  dif'ficultk d'assiirer, ail sein de  lit 
masse filtrante, sans compromettre, p u -  l a  formation de fissures, 
I'horriogi:néit6 d e  celle-ci et notamment  l a  s ta l~i l i té  de In couche 
superficiclle o r ç a n i s k ,  laquelle joue, comme on sait ,  u n  r91e l r é -  
pondérarit dans  l'acte de  ll(?puration, u n  aérage suf i san t  e t  
d'aiit;i~ii. plils iridisperisabl(? qiie l'eau it épurer  es1 plus riche e n  
matières organiques d'origine animale et  plus pauvres en g e r -  
me-, oérobies 1ninéralis:iteurs; en sorte q u e  le procédé ne  réussit 
pas  t,oujoiirs dans tous les cas. 

Restent Ics moyens dits chimiques. 
IYaucuiis hésiteraient B en parler,  t an t  ils ont été critiqués, 

parfois mbrne plus passioniiériierit qu'il n'est de mise en I'accur- 
rence ( l ) .  Nous y revieiidroris cependant, parce que nous esti- 
mons que  la plus petite tentative, fitite en vue d e  résoudre scien- 
tifiquernent l'un des nomhreux problkrnes de l'hygiène, mérite 
de  fixer l'attention des gens compétents e t  doit ê t re  d i s c u t k  et 
jugée avec la plus g rande  iriodération. 

Le procédé dont nous allons entretenir les lecteurs de ce Ilecueil 
est très sirnplc dans son application et, pa r  c d a  inemc, scmlile 
appelé à rendre quelques services d a n s  certains cas. 11 est basé 
sur  llact,ion combinée de deux  suhst.;~nces connues, qui ont  
n;iguhre 616 expckirr~eritCes : le ctilorc: oii les i:omhiriaisoris oxy- 
génées d c  ce corps, et le fer  ou plns exactcrnent les oxydes 
supérieurs rle cc m6t:tl; une filtration, dont  ces derniers, con- 
curremment  avec des é16rrients sübleux grossiers, sont les sup-  
ports,  cornplète le systCme, apte  & fournir  ainsi, en grande  
qiimititti: et k coup sDr ,  unc eau satisfaisiirile sous tous les rap-  
ports.  

( 1 )  La chose est d'autant moins compr6henrible que  presquc tous les 
procedks e x i w n t  I'intcrventiori d e   produit,^ cliirniqiir:~ ; lit filtration au 
sable n'eyt-el?e pas souvent prkc6dkc d'un trniteuienl au f o k  ou au sulfatk 
d'alumine? L'ozone n'est-il pas lui-niSm3 u n  corps cliiinique dont les eilcts 
sont encore nial connus 9 
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Le chlore, sous la forme d'acide chlorochlorirpe (rlénoinriit': 
inexactement peroxyde de  chlore) a fait ses preuves en tarit 
que rnic:r«liicitlt: ( l ) ,  rnais l'emploi di: cette tleriiii:rc: siilistanct: 
n'a pas été sans présenter pliisiciirs iiiconvpinicnls, nu nonibre 
desquels il convient de  signaler les dangers de sa  préparation ct  
son prix de  revient rel;itivenient élevé. 

Le fer oxydé a dcjà rendu de grands services B t i tre d'épurant 
et de clarifiant; nul n ' i g n o r e ~ i i  la propriété qu'il possède de  se 
combiner à certaines mittiS.res organiques et mème de  les hrîiler 
partiellement, ni le mécanisme par  lequel il peut éliminer u n  
grand nombre de  bactéries de l'eau, à laquelle, p a r  le fait, i l  
rend u n  aspect engageant et des propriktés gustatives satisfai- 
santes. 

L'un et l 'autre de  ces produits ont  eté exp6rirnentés isolément, 
et l'on n 'avai t  jamais, que nous sachions, songé à les faire agir  
simultanément, de  m a n i t r e  .i coinrnuniquer nu mélange qui en 
résulte un ensemble de propriétés ressortissant de chacun des 
deux e n  particulier. Nous avons pense que, dans ces coiîditions, 
ils pouvaienl servir de  base à u n  procEdé ayant le double mérite 
de détruire du  rriêrne coup les deux grands facteurs de la pollu- 
tion de  l'eau : la flore microhienne et les matières qu i  la souil- 
lent, aussi 11ien les matières organiques que celles provenant  de 
la décomposition de ces dernières. 

Aperçu historique. - Er1 (:t: qui roncerric: l'erriploi du  chlore, 
on a cherché de tout temps le rnoyen le plus pratique et  en 
même temps lc inoiris coîlteux de produire ce corps daris u n  
état susceptible de faciliter le  rnélange intime avec l'eau k 
épurer. 

l h n s  ces deriiiers terrips, iin certain nombre d'expérirnenia- 
teurs se sont, d a n s  cet ordre d'idées, adressés a u x  hypochlorites, , 

composés f;~cilemenl solubles, renfermant ,  comrne on  sait, s o ~ i s  
un volurne relativement restreint, de  grandes quantités de  
chlore et d'oxygène disponibles, c l  que l'industrie fournit B bon 
rnarché. 

C'est ainsi qu'en 2894, Trnube préconisa l'emploi du  chlorure 
de chaux pour la stérilisation en grand .  D'après lui,  O gr.  15 de 
chloriire de  ch:tiix, ajouté à 1 litre d'eaii, débarrasse compléte- 
ment  cette eau des germes qu'elle cont ient ;  le coiitact doit être 
prolongé pendant  d ix  rriinutcs, au bout desquelles o n  peut,  sans  

(1) Le procédé de sL6rilisatian de l'eau à l'aide du bioxyde de  chlorc a 
éti. appliqué à l'epuration dc  l 'eau destinée a la çonsomniation de la ville 
d'Ostende. 
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inconvénient,  éliminer I'excés d u  produit chloré a u  moyen du  
bisulfite de chaux.  , 

A la iriènîe époque, M. Bassenge s 'est également occupé de la 
q ~ ~ r s t i o n ,  en s'att.ac:hant siirt,out à faire ilislinrnître I'opiilt:sr.t:rire 
de l'eau a y a n t  subi l'action de l 'hypochlorite de  c h a u x ;  M. Lode (.i) 
a donné,  à ce point de  w e ,  urie recette permettant,  selon lui, 
d'atténuer en partie,  I'inconv6nient prkcité : il additionne u n  
litre d'eau h désinfecter de  O g r .  23 de  chlorure de  chaux ,  ensuite 
de O cc. 294 d'acide chlorhydrique à 1, 224 D (25 p. 100 de  IICI 
p u r )  Après une demi-heure de contact, il ajoute a u  iriélaiige 
O gr. 30 de sulfite de soude. 

MM. IIünerrnann et Deiler, respectivement médecin et  phar-  
macien militaires (2) de l 'armée allemaiide, reprenant une idée 
qu'avaient essayé de  mettre en pratique six a n s  auparavant  
MM. Sickeriherger et  Kauffmann(3), ont expÉrimerit6 avec succes 
l'hypochlorite de  soude. Ayant fait agir  ce produit à une dose cor- 
respondant il O gr.04 de chlore actif pour2  litre d'eau, hl .  Hüner- 
m a n n  a p u  btablir, en se basant sur  de  nombreux essais, que les 
bacilles de la  fiévre typhoïde et  du  choléra, ainsi que le coli-bacille, 
h i e n t  certainement détruits nprés une  action prolongée de dix 
minutes. Les auteurs  décl;trerit, au  surplus, que  l'action d e  l 'hy- 
pochlorite d e  soude, par  suite de la facile dilfusiori de celte subs- 
tance au sein de  la masse d u  liquide, est supérieure ù celle d u  chlo- 
r u r e  de  chaux.  Comme leurs devanciers, ils éliminent l'excès de 
produit chloré au  moyen d 'une quantité suffisante de  sulfite sodi- 
que,  ce qui a pour efret d'introduire, dans  u n  litre d'eau, environ 
O gr .  la  de siilfiite de soude, proportion relativemeiil riotii1)le 
d'un corps non dépourvu d'action rnédicarnenteuse. 

Nous citerons pour  mémoire u n  t rès  inttJressant travail de 
RI. hlalm6j:ic s u r  le  même sujet, pa ru  dans  le Journnl de phwmn- 
cie et de chimie (t. XI,  rio 8, 1900). 

1,a propriéti: microhicide des hypochlorites est ainsi déinon- 
t rée ; sous cc rapport ,  les dift'érentes méthodes entrevues, outre 
qu'elles préseriterit un  intbrèt théorique, sont k mème rle ren - 
d r e  quelque service a u x  armées en cnmpngnc, a u x  équipages 
des  navires, a u x  explorateurs, dans  les cas où l'on ne dispose 
qne d'eaux de qualité suspecte, devaiit étre; avan t  tout,  rendues 
hactéricilogic~iierr~(:rit, inofl'ensives ; mais, daris I(:s co~iditioris 
ordinaires, il n'en saurait  être de  n i h e  ; e n  effet,, ces procédés, 
tels qu'ils sont  présentés, loin d'élirriiner de l'eau les inatiéres 

(1) Apoth. Xe i luny . ,  annèe 1899 .  
(2) Deutsch. medicin.  H70chenschr., 13 juin 19Oi.  
(3) Le Progris  du Caire, 13, X I I ,  18'34. 
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qui la souillent, lui communiquent, a u  contraire, une saveur e t  
un aspect peu agréables. 

Ce sont là des inionv6nients sérieux, qui proviennent unique- 
ment de  ce que,  la quautiti: de chlore libre existant nurinalenient 
en solution dans  les hypochlorites étant  très restreinte, il a fallu, 
pour obtenir la stérilisation intégrale de  l'eau ~riise e n  expé- 
rience, faire  agir  des proportions relativement considérables de  
ces substances, dont  la majeure partie,  restant inutilisée a u  sein 
de la liqueur, fournit,  avec le rieuLr;tlisant qu 'un fait agir  ullé- 
rieuremen t ,  des matihres salines nouvelles. 

Libérer dans leur intégralité les éléments actifs des hypochlo- 
rites, de façon à pouvoir en t i rer  économiquement parti ,  tel a 
été le but de nos etrorts e t  le point de dépar t  d e  nos t ravaux.  
Le problème consistait k trouver uri produit snsceptible de  pro- 
voquer u n  tel dédoublement et de s'éliminer par  la suite. 

Lorsqu'on traite le chlorure de chaux  p a r  un acide minéral 
énergique, comme l'acide chlorhydrique, tout  le chlore actif 
est mis  e n  liberté ; quant  à l 'oxygène que  le  produit renferme 
abondarnnient e n  combinaison avec ce dernier,  sous la  forme 
d'anhydride hypochloreux, il demeure inutilisk; cela est frlcheux, 
car e n  lui  réside u n  pouvoir comburant  énergique, dont  l'action 
vient s'ajouter aux propriétés spécifiques du  chlore lui-mèrne. 

( A  suivre). 

Dosage des essences dans les ahsinthes, 

A In suitc de longues recherches faites s u r  des essences de  
provenance certaine et  s u r  des  absinthes préparées B l'aide de  
ces essences, nous avons adopté le mode opératoire suivarit, qui 
permet d'effectuer le  dosage des huiles essentielles se trouvarit 
en dissolution d a n s  l'absinthe. 

On prend 100 cc. d'absinthe, qu'on place dans un  ballon de  
250 cc., avec 10 cc. d'eau, e t  auxquels or1 aioute 4 ou 5 grains 
de pierre ponce, afin d'emp&cher que l'ébullition ne se produise 
par  soubresauts; on distille rapidement à feu nu ,  e n  préservaiit 
le ballon à l'aide d'une toile métallique, et l'on recueille exacte- 
m e n t  100 cc. de  distillatuin. 

50 cc. de  ce liquide sont  mesurés dans  une fiole conique bou- 

(1) Dans un ouvrage pulilik récemment par nous (#oucelle methode 
d'analyse des absinthes, V v e  Ch. Dunod, éditeur, Paris),' nous avons indi- 
que d'une maniere tres cornpleto les recherches que nous avons faites 
sur cette question. Les  lecteurs pourront se reportcr a ce volume. 
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chke B l'rrneri, et l'on y ajoute, comme dans le procédé de Hübl , 
25 cc., très exactement mesur&, d'un mélange à parties égales 
des deux solutions suivantes : 

1" Solution d'iode : 50 gr. pour 1 litre d'alcool k 96"; 
2 ~ o l u t i o n  de bichlorure de mercure : 60 gr. pour un  litre 

d'alcool 3i. 96". 
Dans une fiole semblable à l a  première, on a placé, pour servir 

d e  type de coinparaison, 50 cc. d'alcool pur k un degré voisin dc 
celui de l'absinthe essayé. On verse égalernent dans cette fiole 
25 cc. du mélange des solutions d'iode et de bichlorure de mer- 
cure. 

On agite pour mélanger et on laisse en contact pendant 
3 heures. 

Au bout de ce temps, on rince le bouchon, à la surface duquel 
se trouve une petite quantité d'iode, et les parois du  vase avec 
une petite quantité de solution concentrée d'iodure de potassium. 

On titre l'iode libre avec la solution normale décime d'hyposul-- 
fite de soude jusqu'à. décoloration. 

Le virage est très visible sans indicateur, néanmoins on peut 
s'assurer qu'il n'y a plus d'iode en solution en versant quelques 
gouttes d'empois d'amidon, qui ne doivent pas produire la colo- 
rat ion bleue caractkristique. 

Le titrage est effectui dans les mêmes conditions sur la fiole 
type-contenant l'alcool pur. 

La prise d'essai ayant 6té de 50 cc d'absinthe redistillée, il 
suffit de multiplier par le facteur 0,2032 la  différence de centi- 
métres ciil)es existant entkc le titrage du type 1:t ixliii del'6c:hüri- 
tillon, pour avoir le poids d'essences en grammes par litre. 

Exemple : 

L'alcool type a exigh.. . . 42 cc. 3 d'hyposulfite NI10 
L'ahsinthe a exigé. . . . . . 32 cc. 7 -- 

Diffckence . . . . . . . . . . . . . 9 cc. 6 

9,6X0,4032 = 1 gr. 95 d'essences par litre. 

Sur l'huile de eapoek, 
Par RI. L. PHILIPPE, 

Préparateur au Muséum d'histaire naturelle. 

Bien que l'liiiile de capock ait kt6 d6jà signalée et étudiAe par 
quelques auteurs (i:, nous pensons qu'i l  peut être intkressant, 

(1)  Sull'olio di kapok, G. de Negri 0 G .  Fabris. Il Selmi, anno V. 1893 
(genriajo-Eelibrajo). 
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pour les lecteurs de  ce Recueil, de  connaître les résultats de notre 
étude sur  cette huile. En effet, la graine di: capock, pour  diverses 
raisons, est vraisemblablement appelée a un certain avenir. Son 
huile, qui peut étre employée pure ,  pourrait  cependant, grâce a 
ses constantes chimiques, inciter, dans le  commerce des corps 
gras, à quelques mélanges illicites. 11 importe que,  dbs main- 
tenant, les analystes soient avertis et prémunis contre ces f rau-  
des. Sotre  travail ayant un but purement spéculatif, nous n'avons 
pas essayé sur  l'huile tolites les réactions classiques iïéanmoins, 
nous avons pu constater, au  cours d e  nos reclierches, quelques 
p r o p r i é t h  qui ,  sans doute, seront utiles aux sp6cialistes. C'est 
dans cet espoir que  m u s  avons voulu IFS leur signaler ici. 

La graine de  capock provient d'une plante de  la sous-famille 
des BombacCee, décrite successivement par  plusieurs botanistes 
et nomm6e par  de Candolle Eriodendron anfractuosum Cet arbre,  
qui se rencontre aux  \!ides, s u r  toute la côte occidentale de  
l'Afrique, au Pérou, dans la République de 1'Equnteur et  aux 
iles hloluyues, posséde un fruit composé d'une capsule ovoïde, 
amincie en pointe aux extremités, longue de 19  a 45 centimètres, 
a cinq loges, et s'ouvrant, du côté d u  pédoncule, en cinq valves 
se1)tifbres. Les loges sorit remplies d'un nombre considérable 
de semences arrondies, d e  6 a 7 millimètres de diamétre, noi- 
râtres, entassées rkgulikrement les unessur  les autres et  entourées 
d'un duvet soyeux e t  lustré, formant, autour de  chaque  semence, 
un globule a peu prés  spliériqiie. Ce duvet, analogue au coton, 
ne peut gukre convenir à la fabrication des tissus, car il est t rop 
court pour  ètre filé; mais il  peul remplacer l'édredon, duvet d'un 
prix trés élevé, enlevé, dans les contrées du nord, aux nids de  
l'eider. 

L'Eriodendron pousse dans plusieurs de  nos colonies; on  le  
rencontre sur  toute la cOte afriqaine, au Dahomey, à la côte 
d'Ivoire, etc. C'est même un des plus beaux arbres de  cette région, 
et l'on en signale parfois dont la hauteur  atteint une quarantaine 
de mètres. I I  possede, s u r  le tronc, des asperitls qui en perniet- 
tent difficilement l'ascension ; il servait jadis de refuge aux 
noirs lorsqu'ils étaient poursuivis. Aussi, est-il considéré depuis 
longtemps par  les indigknes comme un  a rbre  sacr6, auquel on 
attache des féticlies, ainsi que purent le constater les visiteurs, en 
4900. a l'exposition du  Dahomey. Cet arbre. est désigné aussi 
par les voyageurs sous le  nom de  Fromager. 

Son fruit, importé  en Europe, a Londres pour principal mar- 
clié ; la graine y est vendue sous le  nom de  Capoch.. 

Cette graine contient 2 4 , 2  p. 100  de matières grasses. Pressée, 
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elle abandonne une huile limpide, d e  densité 0,9437 à iS degrés, 
c'est-à-dire d'une densité voisine d e  celle d e  l'huile d e  coton 
Bpiirke. Nous insistons s u r  ce fait, car ,  le capock et  le coton 
ayanl  de grandes analogies, l 'huile d e  la première graine pour- 
rai t  avantageusement remplacer celle d e  la seconde dans ses 
applications. On sait, en effet, qu'il  est indispensable de  faire 
s u b i r  à l'huile de  coton brute une épuration dispendieuse, qu i  
entratue 8 à 10 p. 100 de  déchet. L'huile d e  capock, a u  con- 
t ra i re ,  est immédiatement limpide et  de  belle tenue. 

D'ailleurs, les constantes chimiques et le goût de  ces deux 
hu i les  sont suffisamment différents pour  qu'on puisse déceler 
tou te  substitution frauduleuse de  l'une a l 'autre. 

L'huile que nous avons étudi6e a été  obtenue p a r  pression à 
froid.  Elle nous a été fournie par  M. A .  Guiselin, chimiste des 
6tablissements Desmarais frbres au  IIàvre. Elle pst limpide, de 
couleur  blond clair, d'odeur agrkable, possédant un  goût de fruit 
assez prononcé. qui rappelle celui d e  l'arachide ; elle peut ê t re  
consommée sans danger. 

1Tne vingtaine de personnes en ont absorbé sans ressentir aucun 
malaise ; le Dr ,Vicloux, du  Muséum, a soumis pendant un  mois 
un  chien a des rations croissantes de  cette hu i le  (depuis 20 gr .  
jusqu'à 100 gr. par jour) e t  n'a constaté aucun effet toxique. Cette 
hu i le  peut donc étre déclarée comestible. 

Le tourteau est riche en matières azotées, sur tout  en composés 
azotés solubles. [In Bcliantillon, totalement d é g r a i s d  et séché, a 
donné .& l'analyse 4.45 1,. i00 d'azote total. Ce tourteau ne con- 
t i en t  pas d'amidon, niais, par  contre, renferme une matière 
sucrée  soluble inconnue, qui,  seulement apr& liydrolgse,réduit 
l a  liqueur d e  Fehling. Cette hydrolyse peut se faire sous l'action 
d e s  acides éknrlus  ou sous l'influence d 'une  diastase inconnne, 
contenue dans la graine. Enfin, c e  tourteau, q u i  est blanc et d'un 
b e l  aspect e t  qui posskde un goût agréable, es t  comestible pour 
les animaux, ainsi qii'eii attestent les expériences faites sur  des 
cobayes et des lapins. 

En définitive, le  capock produit  un duvet,  qu i  est un  succé- 
d a n é  d e  l'édredon ; une huile, qui est comestil)le e t  d'une prépa- 
rat ion plus facile et plus économique q u e  celle du  coton ; un 
tourteau,  qui  est nutritif;  enfin, l 'arbre lui m é m e  pourrait  consti- 
t u e r ,  pour  notre domaine colonial, une source  importante de  
revenus ;  tout concourt donc pour lui assurer un  prochain et  im- 
por tan t  tléveloppenient. Ajoutons que, tlepiiis quelque temps 
dé jà ,  on  s'en occupe en Angleterre et  que l ' industrie britannique 
en tire divers profits. 
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Voici les quelques constantes d e  cette huile que  nous avons 
déterminées ( 1 )  : 

Densite à 15 degrés.. . . . . . . . . . . . . . . .  0,9237 
Indice d'iode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75,s 
Acides libres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,2 p. 100 
Iridice de saponification ou de Kmttstorfer 196,s 
Acides solubles ou indice de Planchon.. 0,37 
Acides volatils ou indice de Reicliert . . 3 .3  
Acides gras fixes ou indice de IIeliner . 95,4 

E n  saponifiarit' cette huile selon la méthode liahituelle, on  
obtient des acides gras solides, qu i ,  lavés plusieurs fois par éhul- 
lition avec l'eau, ont les propriétés suivantes : 

Point de fusion. .......... 35 degrCs 5-36 degrés 
Point de solidification.. .... 31 - 5 
Indice de saturation (Z).. ... 12.0 
Indice d'acétyle ........... 86 . O  

Ces acides gras  contiennent : 
30 p. 100 d'acides solides, composés uniquement d'acide pal-  

mitique ; iO p. 100 d'acides liquides, à sels d e  plomb solubles 
dans l'éllier, e t  que  nous pecsons être formés d'acide olSique et  
d'un acide d e  nature indéterminée jusqu'alors. 

En rapprochant les indices d e  saponification e t  d e  saturation, 
après les avoir rendus comparables, o n  voit qu'il existe une dif- 
férence très grande entre la quantité d e  potasse saponifiant i gr.  
de  corps gras (196 mgr .  5) et celle qui est nécessaire pour saturer 
i gr. d'acides gras fixes, préparés selon la méthode usuelle 
( 1 3 4  nigr. 61 ; e n  d'autres termes,  on constate que  les poids mulé- 
culaires moyens sont respectivement : 

96,1 X 0,954 
Calculfs avecl'indicc dc saponification. = 272 

196,Ei 

Nous avons recherché la c a u i e  de cette anomali l .  Une étude 
approfondie (3)  nous a montré  qu'elle était due à une  anliydrisa- 
tion des acides. En etiet, lorsque ceux-ci prennent naissance a u  
moment de la décomposition d e s  savons, ils ont u n  poids molé- 

( 2 )  Ces con-tantes ont été déterminées en se conformant aux indications 
contenues dans l'ouvrage rCcerrimünt publiC : G .  HALPHEX. Analyse des 
niafieres grasses ( i902) .  

(2) Nonibre de centirriétres cubes de potasse normale saturant 5 grammes 
d'acide gras. 

( 3 )  Pour p lus  de détails, nous prions le lecteur d e  bien vouloir se reporter 
au niirnéro d'octobre 1902 ( t .  XVI, 20 partie, p .  728) du Moniteur scien- 
fifique, oule travail a Ate publié en entier. 
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culaire normal, mais, p a r  suite des lavages prolongés faits par 
ébullition avec l'eau, ils se transforment partiellernent en anliy- 
d r i d e ;  leur acidité diminue et leur poids moléculaire augmente, 
si bien qu'au monierit où  on les recueille pour  les exairiirier, i ls 
sont en partie anliydrisés. 

Ce fait nouveau d e  l'augnientation du  poids moléculaire des 
acides gras par  chauffageest caractéristique de  l'huile de  capock, 
tout au moins des trois échantillons qui rious ont bté comniurii- 
qués. 

A vrai dire, les acides gras des autres huiles, soumis aux mSmes 
essais que ceux de l'liuile de  capock, accusent aussi une variation 
dans les poids moléculaires; mais elleest incomparal)lerrient plus 
faible : tandis qu'elle oscille, cllez ceux-ci, pour  une durée  de  
chauffe d e  8 heures, entre - 7 et + 16, elle est de  + ( 3 0  p o u r  
ceux de l'huile de  capock. 

Si l'on compare les constantes des huiles de capock, de coton et  
d'olive, on constate qu'un mélange des deux premières  se compor-  
terait à l'analyse à peu près comme la troisième.Seul I'indiced'acé- 
tyle pourrai t  déceler la sophistication. La réaction que  nous avoiis 
signalée (variation d u  poids moléculaire des acides par  le rliauf 
fage) serait vraisemblablement de  nature à raracttkiser le 
capock dans un mélange o h  il se trouverait en très fortes p ro-  
portions. 

Dans le cas d'une Iégére addition, nous ne pouvons rien préju- 
ger : il est indispensable de faire des essais sur  des mélanges arti- 
ficiels avant de  conclure. 

Voici comment nous avons pratiqué la réaction des acides d e  
capock : 

Dansune petite coupelle enver re  de i 5  millimktres d e  diamètre, 
nous avons pesé environ O gr.  3 d'acides gras au 1/10 rle milli- 
gramme p r è s ;  nous avons placé le tout au fond d'un verre a 
pied ; nous avons ajouté 1 0  cc. d'alcool a 96 degrés chaud et 
deux gouttes de phériolphtal6ine ; nous avons fait ln titr:ige avec 
une solution aqueuse de  potasse R / 2 0 .  

En multipliant le  poids d'acide par  56,i e t  en divisant le tout 
par  la quantité de  potasse employée, nous avons obtenu le poids 
moléculaire cherché (i) .  

Ileux déterminations, faites avec un  même acide gras, ont 
donné, pour les peids mnl6culaires, des nomlires diffkrant entre 
eux d e  quelques unites a u  plus. 

(1) Le poids moléculaire ainsi calculé se trouve en concordance avec celui 
qu'on determino par la méthode ebullioscopique au  moyen de l'éther. 
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Cela fait, nousavonsenferm6, dans un tube scellé de 25 milli- 
mbtres de diamètre environ, sur  i 0 0  millimètres de  longueur 
environ, 2 à 3 cc. d'acide g r a ~  e t  20  cc d ' eau ;  nous avons 
chauff'é pendant 8 lieures a 100  degrés, en agitant fréquem- 
nient ; nous avons filtrk ensuite les acides e t  nous en avons 
prélevé O gr .  3 pour déterminer leur poids moléculaire. 

I I  nous est arrivé quelquefois de  chauffer simplement les acides 
à I'Ptuve a 400 degrés, sans les enfermer avec de  l'eau dans un 
tube scellé ; dans ce cas, la variation était moins forte. 

Inutile de  faire remarquerque  l'eau restait neutre au tournesol 
pendant l'opération. 

En résunié, la graine de capoc< présente des avantages qui la 
signalent particulièrement a l'industrie des corps gras. Les échan- 
tillons d'huile que  nous avons étudiés présentent une réaction 
curieuse. 11 est probable que  c'est un caraclére propre à cette 
huile ; toutefois, avant d e  le recommander comme nioycn d e  
recherche, i l  sera prudent  de le vérifier à nouveau sur  d'autres 
échantillons de  cette huile. 

REVUE DES PUBLIGATIONS FRANFAISES 

Nouvel appareil pour le dosage de l'azote. - 
- NM. PORCIIER et  B I W M  (Bull. de In Socie'té chimiyue de 
Pan's, 1902, p. 1128). - L'appareil se compose d e  d e u x p a r t i e s  : 
l 'une (A B), où s e  passe la réaction qui  met l'azote en liberté 
(action de I'hypobroniite de soude s u r  les sels arninoniacaux), 
l'autre (C J), qui  constitue le  gazomètre. La prerniEre partie est 
toute en verre. On place la solution à t i trer dans  le flacon A ,  qui  
est fermé p a r  i i r i  boiichon d e  verre  rodi: murii de  deux tuhes E 
et F, qui  communiquent, l'un avec Ic gazomEtre, l 'autre avec le  
récipient B,  destiné à recevoir l'hypobroiriite. Celui-ci est versé 
au moyen du tube G à entonnoir,  muni  du robinet K. Le tube E 
traverse le récipient B, tandis que le tube F n e  fait qu'effleurer 
la calotte inférieure de  ce récipient, et il est m u n i  d'un robinet. 
Le tube E est percé en FI, u n  peu avant  sa  sortie du récipient B, 
d'un petit t rou.  Crrkce à ce dernier,  si  l'on suppose le robinet K 
fermé et  le robinet 1 tourné de f a ~ o n  à mettre en relation le gazo- 
riiélrc C avec le flacon A,  on voit que 1';ilrrinsphère de B est en 
cominunicntion avec celle de  C et celle de A. P a r  suite, lorsqu'on 
ouvrira le  robinet F ct que  I'hypobrorriite s'écoulera dans le 
flacon A ,  les wtriations de volume enregistrées dans  le gazo- 
rnétre C ne  seront dues q u ' i  l'azote dégagé. 
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- 24 - 
Pour se servir de l'appareil, on place en A la solution du sel 

aiiirnoniacril à titrer, et l'on bonche en ayant soin de tenir le ro- 
binet F fermé. On Sait couler dans le récipient 13, par le tube G,  
une quantité suffisante d'hypobroniite de soude, puis on ferme 

le robinet K ;  on place la partie AB dc l'appareil dans I'iiprou- 
vette D, qui est remplie d'eau froide. Pendant toutes les manau-  
vres, le robinet 1 est tourné de façon ?i niettri I'atmosphére de 
,dB en communication avec l'air edér icur  (au préalable l'égalité 
de niveau est établie entre le tube C et le  tube J). Lorsque 
l'équilibre de température est établi, on tourne le robinet 1, afin 
de mettre en communication AB et C ; on ouvre le robinet F ;  
l'hgpobromite passe en A ; l'azote se dég,age ; on agite ; lorsque 
la réaction est terminée, on égalise les niveaux des tubes C e t  J 
et  l'on nole le volurne d'azote et la température. 
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IDosagct de l'acide srilfureux par la liqiieur titrée 
dllo<lc. - M. BERG (Bu l l .  de  la  Soc. chimiqzie d u  20 n o ~ e m b r e  
1902, p .  10i7). - On sait que Bunsen,  qui  a préconisé le pre- 
mier la nikthode de titrage de  l'acide sulfureux par  l'iode, a 
indiqué q u e  ce dosage n'est exact que si l'on o p i r e  avec des 
solutions très diluées d'acide sulfureux (0.03 à 0.04 p.  100). 
l'ouï des concentrations plus  fortes, la méthode donne des norn- 
brcis iiifërieurs i~ (:(:ux ~ U ' O I I  devr;iiL ohtenir c:n théorie, ce  
que Uunscn at t r ibue l'action de  SO'HZ s u r  l'acide i o d l i g d r i ~ u e  
formé ~ e n d n n t  ln réaction. Plusieurs auteurs  o n t  étudié cette 
question; la plupart  d'entre eux  ont  confirmé les irrégularités 
observées par  Uunsen,mais sans admettre l'explication qu'il donne 
du phi:riohi;rie ; d'autres regardent ln méthode corniiie exacte ; 
tous sont d'accord sur  ce point, qu'on obtient les résultats théori- 
ques si l'on verse la solution sulfureuse dans  la liqueur d'iode, a u  
lieu de faire l'inverse. - 

M .  Berg a fait u n e  série d'expkriences qui  établissent que les  
anomalies signnlées dans  le titrage peuvent s'expliquer d 'une 
nianiEre trks simple par  l'oxydation et p a r  la diffusion partielle 
que suhit l'acidc sulfureux pendant  le titrage. L a  méthode 
de Bunsen donne des résultats exacts, à condition de  se  mettre it 
l 'abri dn  contact de  l'air e t  d'empêcher toute perte d'acide sul- 
fureux p a r  diffusion. L'auteur a pu t i t rer  a insi  des  solutions 
contenant jusqu'à. près  de  7 p .  100 d'acide sulfureux. C'est l a  
diffusion qui est de  heaucoup la  cause d 'erreurs  la plus  irnpor- 
tiirile ; la perte atteint 45 p. 100, Iorsqii'ori titre nrie solntion k 
6 p .  100 d'acide sulfureux, e t  elle est encore de 1 4  p. 100 pour des  
solutions à 0,4 p.  100. 

Contrairenient A l 'hypothèse de Volhnrd, In décomposition d e  
l'acide sulfureux en soufre et acide sulfurique n'intervient p a s  
dans le dosage. 11 en est d e  mSme de  la réaction de  SOiIIS s u r  
l'acide iodhytlrique invoquée par  Bunsen ; les seules causes qui  
rendent le  dosage inexact sont l'oxydation et 1û. diffusion d e  
l'acide sulfureux nu  contact de l 'air,  causes qui  sont écartées 
lorsqu'un verse la liqueur siilfureiise t1;iiis la solution d'iode. 

Moyeu de rliIï&sencieig les chlorures des hrornu- 
reB. - M. G. YLiRl) (Bul l .  de ln Soc. chinaique d u  5 novernhre 
1902, p. 1022). - L'auteur, qui a Cltudié l'action d e  SOL€IZ s u r  
les chlorures et bromures kuivriques, montre  qu'on peut utiliser 
ces rc'actions pour  distinguer les chlorures des bromures. Rose, 
qui l'a indiquée le premier, ajoutait  d u  sulfate de  cuivre au sel h 
caractériser, puis uri excés de S0"I2. L'échauffement qui se pro- 
duit ainsi nuit à. la sensibilité de  la  rFactiori, e t  l 'auteur indique 
le mode opératoire suivant,  qui  est préf6ralile : 

On prépare d'avarice u n  niClange de 1 volurne de  sulfate de  
cuivre h 1/40 ct  de 10volurnes de SWI12. On vcrsc s u r  ce mélange 
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quelques gouttes de ln solution d u  sel à rrconnnltrc .  On a un 
précipi tejaune si c'est un chlorure, noir si  c'est u n  broiniire. On 
peut ainsi caractériser une  solution de chlorure de  p o t i i < ~ i ~ i i î  ;L 

1 p .  100 et  de bromure de  potassium 0,s p.  100. 
Ces précipitks se produisent égnleineiit lorsqii'on verse sur  ce 

réactif quelques gouttes d'IIC1 ou de rl'llllr. 
Cette réaction est en dSfaut dtins ccitiiins cas. .\insi, s'il y a un  

nitrate en excès suffisant, les précipites n'apparaissent pas ciu 
disparaissent aiissitcit formés. Les chlorures ou  Iirorniires de  
cadmium, de mercure et  d'étain au  ininiirium donnent  des pré- 
cipités blancs. 

Dosaije des ioclores solubles. - RI. E. R&IAKL) (/OUT- 

na1 de pharmacie et de cllinaie du  1" septembre 1902 ) .  - La 
méthode que propose M. Ricliartl consiste à faire agir,  su r  l'iode 
à t i t rer ,  un  iodate et un  acide;  la réaction qui  se produil a lieu 
d'aprks l'équation suivante : 

5 KI + 10" + Acide = 6 1 + 3H20 + Sel d e  K .  

Les 5/6 de  l'iode mis en libert6 proviennent de  l'ioiliire. Pour 
titrer cet iode au moyen de  I'liyposulfite, il est ind i sp~nsah le  de  
neutraliser l'excès d'acide. attendu que,  sans cette précaution, 
l'hyposulfite régénérerait  de  l ' iodure, qui rbagirait à nouveau sur  
l'iodate. 

L'acide dont se sert M.  Richard est l'acide tartrique a froid, 
car  les acides forts ou coricentrk,  en présence des iodates, agis- 
sent également s u r  les chlorures e t  Irs bromures,  tandis que les 
acides organiques diluks n'agissent à froid que sur  les iodures. 

Pour  neutraliser l'excès d'acide, M. Ricliard n'emploie pas une 
solution alcaline, qui régénérerait de  l'iotiure au contact de  l'iode 
l ib re ;  il se  serl d u  borate de soude ou  di1 pliospliate de  soude ; 
en présence d~ l'acide tartrique, ce dernier  sel donne d u  tartrate 
de  soude et d u  phosphate rnonosotlique. qui n'est pas suffisam- 
ment acide pour  réagir s u r  le nidange d'iodure e t  d'iodate au 
moment d u  titrage par  l'hyposulfite. 

Mode opimtoi7-e. - On dissout dans i litre d'eau 10  g r .  d e  l'io- 
dure .a  essayer; on prend 10 cc. de cette solution, à laquelle on 
ajoute 10 cc. d'une solution d'iodate de polasse à 3 gr. par  litre 
et 10 cc. d'une solution d'acide tar t r ique à 40 gr. par  l i t re ;  on 
agite et  l'on verse immédiaternerit 2 0  cc. d'une solution d e  plios- 
phate de soude a 100 gr .  par  l i t re ;  on agite de nouveau et l'on titre 
à l'hyposulfite. 

L'iode s'est séparé sous forme d 'un précipité trbs léger ; la 
liqueur s'éclaircit en se  colorant en jaune, dbs que l'hyposulfite 
introduit a fourni assez d'iodure pour dissoudre l'iode; à la fin 
de  l'opkratiori, on peut ajouter quelques gouttes d'empois d'ami- 
don, afin de constater plus facilement l'absence d'iode l ib re .  
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Soit n le nombre  d e  cc. d e  solution d'hyposulfite d e  soude 
eiriployi'e; pour  les  10 gr. d'iodure qui constituaient' la prise 
d'essai, il eÙt fallu 100 n de solution d'liyposulfite; or ,  ctiaquccc. 
de  cette solulion correspond a O gr. 01 (l'iode; 100 n représentent 
donc un poids d'iode égal à 100 n X 0,0 1 ou bien n gr. ; comme 
5,'6 seulement de l'iode dosé ont éL6 fournis par  l'iodure essayé, 
le poids d'iode renfermé daris les 4 0  gr. de  cet iodure sera, e n  

5n 
grammes, - . 

6 

Présence da periorlnte de mude dans le@ eaux 
mi-reg de lit prépuraliou du tligiiiirl iodé. - MM. P. RO- 
QUES et  GERNGROSS (Journnl dephar.trzacie e t  de chimie du  t e '  sep- 
tembre 1902' .  - Le procedé le plus ernployh dans l'industrie 
pour la préparation d u  cliiodothymol [thymol bi-iodé, aristol) 
consiste à dissoudre le thymol à l 'aide de la soude caustique, B 
ajouter de l'iodure de sodium à la solution de tliymol sodi&ie e t  
à verser ensuite dans Ic melange uri grand exchs d'hypochlorite 
d e  soude. L'iodotliymol ainsi obtenu contient, d'après M. Cousin, 
de notables proportions d 'une combinaison d e  chlore avec le 
thymol, combinaison qui  est unclilorotliyrnol, qu'on peut obtenir 
en faisant agir un  grand excès d'hypochlorite de  soude sur  le  
thyniol en solution alcaline. 

Les eaux mères de  la pr iparat ion de ce clilorotlipmol contien- 
nent, outre l'excès d'hypoclilorite de  soude, de la soude caustique, 
du chlorure d e  sodium e t  du  clilorate de potasse, qui se forment 
vraisemblablement d'aprés l'équation suivante : 

La même rkaction a lieu dans la préparation d e  I'iodothynlol, 
niais le chlorate de  soude formé agit sur  l ' iodure de potassium 
el donne de  l'iodate de  soude ;  l'liypoclilorite d e  soude agit A son 
tour  sur  cet iodate de soude pour le transformer en periodate ; 
ce periodate, que contiennent les eaux-mères, n'est pas plus 
décelable que  l'iodate par  les réiictifs ordinaires, A moins qu'il 
ne soit ramené à l'ktat d'iodure p a r  un réducteur .  

Pour déceler la présence du periodate de soude dans les eaux 
mkres de la prkparation de I'iorlothyinol, on neutralise la l iqueur  
par l'acide ni t r ique;  an prdcipite par le nitrate d'argent, jusqu'a 
r e  que le prhcipité passedu blanc au jaune fauve,; an filtre e t  l'on 
verse à nouveau du nilrate d'argent dans la l iqueur  ; il se forme 
un  précipité b run  foncé, qu i ,  dissousdans l'acide nitrique, donne, 
par  concentration, des petits cristaux rouge jaunâtre de periodate 
d'argent, facilement décomposable par l'eau. 

l'réparation de I'iotlofa~riiie an moyen de 1'~cé- 
tyïine. - M .  LE COMTE (Joumrd de pharnzucie et de chimie du  
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- 28 - 
1 e r  octobre i902).-On peut remplacer par  l'acétylhne l'alcool et 
l'acétone dont on se sert pour  la préparation de  l'iodoforme. 

M .  Le Comte a o l ~ t e n u  de  l'iodoforme par le procéda suivant : 
il a pr is  1 0 0  grammes d e  sublimi: , qu'il a fait dissoudre a chaud 
dans 2 litres d'eau distillée ; après  refroidissement, il a fait arr i -  
ver  dans la solution, jusqu'à refus, un courant d'acétylène purifié; 
il aob tenu  ainsi un précipité blanc cliloro-mercuro-acétylénique, 
qu'il a lavé jusqu'a ce q u e  l'eau de  lavage ne  noircisse plùs avec 
l'hydrogène sulfuré et qu ' i l  a séché à l'étuve à 100 degrés ou  dans 
le vide;  après  dessiccation d e  c e  composé acétylériique, R.1 Le 
Comle l'a délayé dans 50 fois son poids d'eau distillée ; il a addi- 
tionné le molange d'un poids d'iode égal a deux fois Ic poids du 
composb, at:i:tyIéniqiie, et il a ajout6 ensuite une solution de  soude 
caustique au vingtième, jusqu'à ce que  l'iode ait presque entib- 
reinerit d i s p a r u ;  il s'est ainsi forrrié un procipité jaune d'iodo- 
forme,  qu'il  a lavé à l 'eau alcalinisée au centième, pour  enlever 
l'iode restant, puis à l'eau distillée, ensuite à l'eau acidulée par  HCI, 
afin d e  dissoudre l'oxyde d e  mercure  qui pouvait se t rouver  mêlé 
h l 'iodoforme, et entin h l'eau distillke ; finalement, il a desséclié 
l'iodoforme, l'a fait dissoudre dans 25 parties d'alcool à 90" 
bouillant, e t ,  par  refroidissement, il a o l ~ t e n u  des paillettes jau- 
nâtres, hexagonales, dont la composition répondait à la formule 
de  I'iodoforme, solubles à froid dans 80 païties d'alcool à 90n, 
solubles dans I'Atlier, le  cliloroforme et  la benzine. 

Ce sont bien là les propriétés d e  I'iodofornie. 
Les eaux mères dans lesquelles s'était formé cet iodoforme 

contenaient de l'iodure de  sodium, de l'iodate d e  soude, du for- 
miate de soude e t  du  biclilorure d e  mercure;  la réaction qui a 
lieu peut s'expliquer de la mariiére suivante : l'iode donne, avec 
la soude, de l'iodure d e  sodium et  d e  I'liypoïoditt: de  soude ; ce 
tlernier sel agit sur  l e  composé cliloro~nierciiro-acétyléniqiie 
pour donner  d e  I'iodoforme et régénérer d u  biclilorure de 
mercure .  

II est important de ne  pas saturer  complélement l'iode, parce 
qu 'un excès d'alcali donnerait,  au contact du sublimé; u n  précipité 
d'oxyde jaune de mercure,  qui  serait  réduit rapidement en for- 
mant  de  I'oxyde noir.  

On peut remplacer le composé cliloro-mercuro-acétylénique par 
I'acétylure d'argent obtenu par  l'action de  l ' acé tg lhe  s u r  une 
solution ammoniacale d e  nitrate d'argent.  

L'ac6tylure de cuivre, mis en suspension dans l'eau, peut éga- 
lement servir a l a  fabrication de I'iotloforme. 

L'acétylène, agité énergiquement avcc l'acide sulfurique, 
donne de  l'acide acétyl-sulfurique, qui,  mis en présence de l'iode 
e t  de  la soude, donne également de  l'iodoforme. 
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nosagc voïuinéti.ialue cles tanuins. - M. A. THOJIP- 
SON (Compfes vendus, 1908, p. 689). - L'auteur applique la pro- 
priété que posskde le bioxyde de plomb de décomposer l 'eau 
oxygtnée en solution alcaline et celle que possède le tannin 
d ' a h o r h e r  l'oxygène Iiaissant ; O gr .  10 de tann in  pur  et  
a'iihydre absorbent 20 cc. d'oxygène à l a  température de O degré 
et sous la pression de 760 rriilliriièlres. L a  si?p;tr~al.ion di1 tanriin 
d'avec les matières Etrangères qui  I'acconipagnent se fait  A 
l'aide de l'alcool à YOO, qui le dissout seul.  

L'auteur a construit u n  appareil spécial en verre, qui  pcrriiet 
l ' in trodu~tion successive (les divers réactifs, e t  voici la méthode 
qu'il emploie : 1 gr. du tannin à analyser, pulvérisé, est introduit 
dans une  fiole jaugée de 50 cc., qu'on remplit avec de  l'alcool A 
900. On agite fréquemment, et, aprés  un(: hchiirt: de  c:ont,nct, on  
filtre et l'on évapore 25 cc. d u  filti-atuin ail hain-rntirie. Le résidu 
est disstiiis dans 25 cc. d'eau distillEe et  l'on place 5 cc. de cette 
solution, soit O gr .  1 de  tann in ,  dans le  tannoir1i:tre préalablenient 
garni de 5 cc. d e  lessive de soude et (le bioxyde do plomb. O n  
ajoute 2 cc. d'eau oxygénée, titrée avec le  rriêiiie appareil ; on 
garnit d'eau la cloche X gaz  ; on fait toinber la lessive ; on  agite, 
et, aprEs 15 minutes, oii fa i t  toiriber d u  bioxyde de plomb ; on  
agite fortement et on laisse reposer pendant  2 heures  ; on fait de  
nouveau torril~er t i i i  tiioxyde ; on lit le volume d'uxygkne, l a  teni- 
pirntiii-c e t  la pression. La réaction doit étre terininée. Si, au  bout 
d'une heure,  il se produit une  variation, il faut  recommencer lc 
dosage. Le voluine d'oxygéne absorbé, divisé p a r  2,  donne le 
titre e n  tannin p u r .  

Pour  les bois ou extraits tanniques, la méthode est la rnème, 
sauf qu'il est préf(l.rable d'épuiser 5 l'alcool niéthylique. 

L'auteur a vérifié la niéthode avec des solutions de  tann in  et. 
d'extrait de  chgtaignier avan t  e t  aprEs action dc la peau, et il a 
const;tté que  le titre ohtenu est celui d u  tannin entiérenzent assi- 
milable. L. L. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ETRANGERES 

Dosage d u  phospliore et du soufre rlaiis 1'aeétyli.ne 
ct antres gaz eoinl~untibles. - M M .  EITSER et G. KEPPE- 
I.ER (-1. für Gasheleucht., 1901, d'aprks le A r ? ~ c w e  scientifigue de  
juillet 1904). - Les auteurs estiment que la méthode de  Wilge- 
rodt, pour  doser le phosphore et les composés du  soufre dans 
l'acétyléne, par  I'oxydalion au moyen de l 'eau de  brome (.Jozim. 
of the Soc. of cl~em. I d . ,  i896, p. 188) est incommode, a cause 
de l'énorme consommation de brome qu'exige la coriveraion d e  
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l'ac6tylbne e n  té trabromure.  La méthode d e  h g e  et  Ceder- 
kreritz (Jourra. of Soc. of chem. Ind.,  1897, p. 1046) ,  qui  consiste 
à faire passer I'acétylPne dans u n e  soliifion d'hypoclilorite de  
soude, est commode, mais  Alirens a constaté que  I'acétyléne 
qu i  avait été traité p a r  cette solution renferme encore une 
certaine quantité d e  pliospliore, dont il a décelé la présence au 
moyen du  permanganate de potasse (Jozwn. of Soc. o f ' c l m i .  Irid.;  
1899, p. 819). 

Les auteurs estiment que la niéthode qui consiste à oxyder la 
totalité du  pliosphore et  des composés du soufre par  le  perinan- 
ganale est impraticable: parce qu'il faut aussi oxyder l'acétylène, 
ce qui  exige un volume énorme de solution de  permanganate. 
La détermination de petites quantités de phosphore et  de soufre 
devient alors difficile. 

Les auteurs ont modifié la méthode de  Drehaclimidt pour  la 
détermination;du soufre dans le gaz de  liouille par  la combuslion, 
afin d e  la rendre applicable à la tltilerrriinatiori du  pliospliore et 
d u  soufre dans l'acétylèric. On brûle lc gaz dans un petit clialu- 
meau,  qu'on alimente d'oxygène à raison d'environ 10 litres par  
heure, de  manière à produire une flamine non lumineuse ; les 
produits de la combustion, dilués au moyen d 'un peu d'air acces- 
soire qu'on laisse arriver jusqu'a la flamme, sont recueillis a 
l'intérieur d'un ballon en verre, o u  ils sont aspirés à l'aide de  
tubes d'absorption Liebig. 

La p r e i n i h e  série de  dix boules contient seulement de l'eau ; 
une seconde série contient de la solution d'liypobromite de 
soude ;  à la suite vient un tube d'absorption vide de Péligot ou de 
Volliard, qui  sert à retenir les goutteleltes d e  liquide qui auraient 
p u  être  projetées. 

Le volume d'acétylène consommé est mesuré exactement au 
moyen d'un compteur exphrimental, où la saumure concentrée, 
préalablement satur6e d ' acé ty lhe  provenant de la niême sourc,e, 
est employée comme liquide condenseur. Après avoir brûlé un 
volume convenable d'acétyléne - 2 0  à 25 litres suffisent ordi- 
nairement - le  bal1011 de verre où  l'acide pliospliorique s'est 
déposé est retournk et reiiipli d'eau Irès chaude renfermant de, 
1'HÇlqu'on y laisse toute la nuit. Le contenu est alors concentré 
dans une capsule de  porcelaine, et I'on ajoute de  l'ammoniaque et 
du carbonate d'ammoniaque. On filtre ensuite le liquide, pour 
enlever la silice, etc., et I'on ajoute à ce liquide les eaux de 
lavage d e  l'appareil d'absorption, a p r h  les avoir fait bouillir 
avec HCI pour éliminer I'hypobromite, après les avoir rendues 
ammoniacales et filtr6es. Après refroidisserrierit, l 'acide pliosplio- 
r ique est déterminé en précipitant par  le mélange magnesien, el 
l'on peut doser SOLIIWans le filtratum acidifié en précipitant par 
le  chlorure de baryum. 

Les auteurs ont étB conduits par  leurs recliorclies à constater 
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que tout l'acide pliosplioriqiie produit par  la combustion reste 
dans le capuchon de  verre  et  dans la premibre série de  boules, 
tandis que, grace à l 'hypobromite d c  la seconde série de boules, 
tout l'acide sulfurique se trouve retenu. 

Ils ont fait parallèlement des d6terrniriations de phosphore sur  
quatre Cchantillons différents d'acétylène pa r  la inétliode que  
nous venons d'indiquer e t  par  celle de Lunge e t  Cederkrentz, e t  
ils ont trouvé que la première donne toujours des résultats 
plus blevés. Ils ont alors fait passer l'acétylène dans de l'hypo- 
chlorite de  soude, airisi que  I'iridiquent Lurige et  Cederkreritz; 
i l s  ont recueilli le gaz ainsi traité et déterminé par la méthode 
de combustion le pliospliore qui s'y trouvait encore. 

Ils ont constiité, en faisant quatre séries d'analyses sur  diffé- 
rents écliantillons d 'ac6tylhe qu'il restait encore une forte 
proportion de pliospliore dans le gaz traité par  I'hypochlorite. 

En conséquence, les auteurs estimerit que  la méthode de  com- 
bustion par  l'oxygèna est plus exacle et plus commode que les 
anciennes méthodes de  dosage des con-iposés de pliospliore dans 
l'acétylène. 

Le prochdé est également applicable aux autres gaz, tels que 
le  méthane (qui provient du  carbure d'aluminium) ou  aux li- 
quides combustibles avec lesquels l 'air,  ou mieux, l'hydrogène 
peut ê tre  carburé.  

Noiiwc-lle riinction dii col~elt.  - M. J.-L. DANZIGER 
(Joim. of Amer. chenz. Soc. ,  1902, p. 578. - On prend environ 
5 cc. d e  la solution dans laquelle on veut reclierclier le cobalt ; 
on acidifie avec 11Cl ; on ajoute du tliioacétate d'ammoniaque 
solide, quelquc:~ gouttes d'une solution d e  clilorure stanrieux et  
un  volume Qgal d'alcool amylique ; iin agite le mélange et  on  
I'abaridonrie au repos. S'il existe du  cobalt, la couche supérieure 
doit &Ire colorée en bleu intense, ce  qui est dÙH la formation d'un 
sel doublc (CH:'COS)%o, BCHYÇOSAzBL. Cette réaction permet d e  
retrouver 1 partie de  cobalt dans 500.000 parties d ' e ~ u .  L'addi- 
tion de  chlorure stanrieux a pour but de r6duire en sel ferreux 
le sel ferrique qui  dorine une  coloration rouge foncé avec le 
réactif. H .  C. 

Séparntiau du iutrciire dnns le  dosage de l'azote 
piir le  procitdé KJeldwlil. - M .  C .  NEUIIEIIG (Die dezltsche 
Zwlie~indzcatrie, 1902, p. 1,534).- L a  sfiparation indiipensable du  
mercure avan t  la distillationavec la soude pour titrer I'arrirnonia- 
q u c s c  fait  gCnéralerneiit pa r  le sulfure de sodium, qu'on ajoute 
en solution réceminent prép;~rée,  avan t  la lessive alcaline. On 
peut reiiiplacer le  sulfure de sodium par  I'hyposulfile de  soude, 
qu'on ajoute I'élüt pulv6iisé avec In Iessivc, & raison de 1 gr. 
pour O gr. 4 de  mercure. 
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E n  solution alcalirie, le sulfate amido-inercuriqiie est dbcompciçé 
par  l'hgposulfite de soude selon l'équation suivante : 

,AzW 
'SOS + N ~ ? S W ~  + F I ~ O  H ~ S  + ( A Z I I ~ ~  SO* + KaaSoi. 

1'g\A3113 / 

Aomlyse des huiles de graissage. M .  E .  LECOCQ(Bul1. 
de 2'Assac. Iirlge des cl~ i~n is iss ,  1902, p. 278). -Uieri q u e  la rrieillwre 
méthode de détermination de  la valeur lubrifiante d'une huile 
de p i s s a g e  soit évidemment l'essai pratique de cette huile sur  
la machine ou 1s partie de  la machirie qu'ori veut  graisser,  il 
n'en est pas  moins vrai  q u e  l'analyse chirnique peut  rendre des 
services. 

Dans cet ordre d'idée, M .  Lecocq a terité d 'appl iquer  5 l 'ana- 
Iysc: des hniles rnirikrxles de graissage la rlistillatiun fraction- 
née, qu'on s'"ait borné à employer seuleriient dans  les analyses 
des  produit,^ plus  légers. 

Toutefois, coiiime, k part i r  des dernieres portions du  pktrole 
lampant ,  distillant vers 300 desrés ,  on ne peut continuer k dis- 
tiller 2 feu nu  h la i i ihne pression sans diicoinposer le coriknu 
de la cornue, il n fallu faire usage d'un procktlé qui  perniît, en 
surmontarit cette difficult0, de distiller cumplèterrient une huile 
minérale qiielconque. L';tuteur a eu, pour  cela, recours ù la dis- 
ti1l;ttion d a n s  la vapeur  d'eau surchauffée. 

Rasinski ava i t  déjh appliquS cette méthode A l'étude des 
hydrocarbures des pétroles a u  point de vue  scientificpe, sans 
XI-e, i ce qu'il pnraît ,  t,rFs sitt.isf;iit des  r6siilt.at.s qu'il en 
ohtint (1). 

La figure ci-contre rend compte du dispositif einployk par  
l 'auteur : 

A. Réservoir en tdle émaillée de  3 litres l i 2  de  capacité, avec 
couvercle en cuivre et fermeture p a r  rodage et  encoignures ; 

B. Tubc en cuivre de  10 rnillimétres de diamètre intérieur, 
tourn6 en spiritle six fois sur i i r i  r1iiirrièt.i.e rlr: 33 rnillirrihtres ; 

C. Ballori de 1 litre en verre dllCria, à fond rond, muni  d'un 
houchon en liége e t  tl'uri therrnometre de  O à 260 degrés ; 

D. Réfrigérant de Liehig de 80 centimhtres de longueur. 
Apt-& avoir  rempli d'eau a u x  deux tiers le réservoir A, on 

allurne le  bec de gitz placd a u  dessous et l'on chauffe fortement. 
Pendant  ce temps, oniritroduit dans  le ballon en verre 25 ;2 3Ogr. 
d'huile. Puis or1 ajuste le therrriorrièire, d e  f:~yon que le cylindre A 
mercure se trouve à 3 ou 4 centiinhtres au-dessous de la pnrlie 
inférieure du  bouchon, lequel péniitre l u i - m h e  d'environ cen- 
tiinétres dans  le col tlii ballon. Le tube en cuivre venant  d u  

(1) Lassar-Cohn, Arbeismethoden fur oryan. Chem. Labor., S. 28,1893. 
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rhservoir 9, vapeur traverse le bouchon et va plonger dans l'huile 
se trouvant au fond du ballon. A gauche, un tube de 8 & 9 mil- 
limétres de diamétre prend naissance au niveau du réservoir 
thermométrique, traverse le bouchon, se courbe 2t angle aigu 9, 
19: ou 13 centimétres plus haut et pénètre dans le réfrigérant. 

Aussi bien et plus méme que pour une distillation fractionnée 
ordinaife, la distillation dans la vapeur exige'la stricte observa- 
tion des conditions de l'expérience, qu'on fixe une fois pour 
toutes pour pouvoir obtenir des résultats comparatifs. 

Voici comment opére M. Lecocq pour l'examen des huiles 
minérales & cylindres : 

Avant l'apparition de la vapeur dans le ballon, on a allumé le 
bec triple en B et le bec simple sous C, mais en ne laissant B 
chacun d'eux qu'une très petite flamme. Le bec qui chauffe le 
ballon, notamment, n'admettra qu'une flamme de 4 centimètres 
environ, dont la pointe ne devra pas atteindre la toile métalli- 
que qui supporte le ballon; 

A l'arrivée de la vapeur dans le ballon, on augmente un peu 
l'intensité de la flamme du brhleur placé en B ; on voit & ce mo- 
ment le mercure du thermométre marquer 200 degrés ; on règle la 
production de la vapeur, de telle sorte que le ballon, s'échauffant 
rapidement, ne la puisse condenser qu'en trés petite quantité. 
On observe si, avec l'augmentation de température, on n'aperçoit 
pas de particules d'huile dans l'eau de condensation qui s'échappe 
du réfrigérant. Dés qtie ce phénoméne s'affirme nettement, on 
recueille les premières portions du distillatum dans un tube gradue 
9, 75 cc., divisé en 1/40 ou en 1/5 de cc. Pour ernpécher que les 
v4sicules huileuses n'adhérent au tube central du réfrigérant 
et aux parois des tubes gradués, on laisse s'échauffer l'eau du 
réfrigérant, en en suspendant l'écoulement, qui ne doit repren- 
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dre,  daris le cours de  ln. distillation, qiie p a r  intermittence et trks 
brièveiricrit, toiil, jusle ci1 qu'il f;iiit pour  eiripi?i:her 1;i va1iiiris;t- 
t ion de l 'huile la sortie (lu réi'rig~iranL. 

Suivant  l'huile à. cylindre qu'on aiinlyse, le coiiiiiienceriient 
de la distillation de  l 'huile daiis la vapeur  se  produit depuis 
140  degres jiisque vers 200 degrés. Au rnoiiient oii coiiiirience 
cette distillation, ori tliiniriue u n  peu In productiiiri de In f;npeiir ; 
p a r  contre, on  élève lit 1 i : i u t . e ~ ~  de la flairiine des Iirillcurs eri U 
et e n  C.  

Quand on :L distillé le tiers de I n  quanti16 tot:~le d'huile, or1 ouvre 
L son rii;ixirnuin le hriileiir p x  d u  surchniifi'eiir R ; Ir: Iii4leiir 
du ballori C ne doit ètre oiivert que trés peu & la fois. On recueille 
les distillats de $10 en 10 degrés d a n s  des tubes gradués sembla. 
bles, qu'or1 place sur  iir i  support-ktaghre. A mesure qiie I'opé- 
ration se poursuit,, on ouvre de plus en plus largement l'adiiiis- 
sion du gaz nu brîileur C ; .:L la fiil de ln distillittion, la flarrinie 
d u  brûleur doit eiivelopper taut  le fond du  b:dlon. A ce rrioineiit, 
p u r  eiripfidherqu'ii lit: st: pn)diiise des p h i ~ o r r ~ ~ > r i r , s  de  t1Ewrripi)- 
sition clans l 'huile restant encore d;liis la cornue. on h i sse  arr iver  
la vapeur  ad lihitum et l'on atténue qiielquc peu l'intensité [le l a  
f l a ~ n n ~ e  en C. Un coup d'ici1 j c l é  h l 'intérieur du 1)allon permet 
de constater que tous les composi':s distillables ont disparu ; on 
a r r h  alors l'opération. On fait le relevé (les distilliits obki ius  de  
10 eri 1 0  clesrés, Avalu6s en 1/10 ou l / 5  de centimktre cube et le 
nornlirc de ces divisions, rapporté aurelevé total des divisions e t  
riiultiplié par  100, exprime lüteiieur ~ o l i i r n t i t r i ~ u f :  centésiinale en 
chacun des distilhts.  

11. Lecocq ü efl'ectiié par  cette méthode uii trés grand nornbre 
d'analyses, e t  voici les rt'sultüts moyens qu'il a obtenus : 

l 
Entre 1-0 et 150 degrés..  ' 
- 130 e t  170 o 
- 170 et. 190 n 
- i n 0  c t  2110 )> - 900 e t  210 » 
- 210 e t  230 n 
- 230 e t  210 » 
- S i 0  e t  2:jO s 

L'auteur  esphre pouvoir appliquer cette inéthocle d'analyse à 
(les iiic\liiriges d'liuil<:s plus coiriplexes et dél,eririirier exactement 
le  résidu noir d a n s  ccrtaincs huilcs niin6rülcs. 

"VILES 

p011r vapeur 

s,irc,iauffi.c 

T E M P ~ I I A T U R E S  

D E  DI~TI I , I .ATIOS 

Uü: I .ES  

liautes 

iiocornotivesl 
(IO à 12 a tm. )  

HCII.ES 

p o u r  

Iiasçcs 
p i . e r s i n n s  

( 2  à 3 atm j 

1iUII .ES 

pour 
presbio~is  

~ w c n n e s  

(5  i 7 atm. :  
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La distillation d a n s  ln vapeur, jointe au  relevé de  la densité, 
de la viscositk et d e  la risistance-au inouvenient, perrncttent d e  
classer facilemeut une  huile de graissage quant  à s a  destination 
précise. 

Donuge du chlorure de sodium aluns les savons. - 
M .  A .  R. WARNES (Chemiculf letcs 1902, p. 183). -1i)gr. desavon 
sont placés dans une fiole e t  dissous dans l'eau ; on ajoute SO' IIz 
pour &parer  les acides gras, et l 'on cliauffe au bain-marie jus- 
qu'a ce que  la couclie aqueuse soit devenue limpide ; on laisse 
refroitlir ; on perce la croûte des acides gras, et l'on &pare la 
couclie aqueuse, qu'on place dans u n  entonnoir à séparation ; 
on lave le vase et  les acidcs gras avec de  l'eau froirle, et les eiiux 
de lavage sont ruunies au liquide d e  l'entonnoir ; on ajoute h 
cette solution d e  l 'éther de  péLisole, et l'on agite pour extraire 
les dernières traces d'acides gras contenus dans la solutinn 
aqueuse; apres  séparation, la couche aqueuse est versée dans 
une fiole conique ; on ajoute une goutte de  ph6nolplitalt':ine 
coinnie indicateur et d e  l 'ammoniaque jusqu'à obtention d'une 
légkre teinte roske ; la fiole et son contenu sont ensuite placés 
au bain-niarie, jusqu'à ce que l'éther d e  pétrole soit entikre- 
ment cliassé, puis on poursuit l'ébullition jusqu'à ce que  les 
vapeurs qui se dégagent n'agissent plus sur  le  papier de  tour -  
ricsol rouge ; la liqueur, aprhs refroirlisserrit:rit, est titrire de  la 
nianibre habituelle avec une solution docinormale do nitrate 
d'argent. H. C.  

Iiosage de Iu piyc6rlne. - MM. ZEISEL e t  FAUT0 (Chemi- 
ker Çentralblal, 1902, 1 ,  p .  1421i.l. - 1.e procédé imaginé par  
MM.  Zeisel e t  Fauto consiste à prendre un  ballon dans lequel on 
introduit un poids de glycérine ne donnant pas plus de  O gr .  40 
d'iodure d'argent ; on  ajoute un  petit fragment de  br ique pour  
faciliter l'ébullition, puis 5 cc. de  solution d'acide iodliydrique 
rie tlensitt': l . 9  ; on fait passer rlaris le  rnélarige un  courant lent 
d'acide carhoriiquc, e t  l 'on distille avec précaution au  bairi de 
glycérine : l e  distillatum traverse un  flacon-laveiir dopt I'eau est 
cliauffée à 60 ou  70 degrés, puis un tube contenant du phosphore 
rouge liumeclé d'eau et  cliaiiffb, aussi à 60-70 degrés; l 'iodure 
d'isopropyle fornié distille ainsi privS d'eau et d'acide iodhydri- 
que, et on le  fait arr iver  dans un flacon contenant h5 cc. d'une 
solution alcoolique de nitrate d'argent à 40 p. 1 .000 ; on  peut 
ajouter à la suite de  l'appareil un deuxième flacon contenant éga- 
lement une  solution de  nitrate d'argent, afin d'éviter toute p%te 
d'iodure d'isopropyle ; la durée de  la distillation varie de deux à 
quatre  heures, suivant la rapidité du courant d'acide carbonique;  
la dislillation lerniinée, on étend le produit à $50 cc. environ ; on 
ajoute 10 h i 5  gouttes d'AzO"1, e t  l'on chauffe pendant quslques 
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instants au hain-marie pour agglonikrer l'iodure d'argent qui s'est 
formé;  on sépare celui-ci ; on le lave ; on le séclie c t  on le pkse. i gr. 
d' iodure d'argent correspond à O g r .  3922 de glyc6rine. 

Ce procédé est applicable aux éthers de  la glycérine 

Réaction colorée den iiistiè~es ligncuucs ; ~nnlyne 
ri11 papier. - RI. A .  KAISER (Chem. Zeit., 1902, p. 3.i5).  - 
Les malières ligneuses donnent naissance, sous l'influence de  
l'acide sulfurique concentré, à du  furfurol, qui produit,  avec 
l'éther ainylsulfurique, Fes colorations intenses. L'auteur a basé 
sur  cette réaction une méthode d e  recliei'clic des matiéres ligneu- 
ses, applicable aisément i l'analyse du papier. 

Le rbactif, l'&lier arnylsulfurique, se  prépare en chauffant à 
90 degrés des volunies égaux d'alcool amylique pur  e t  d'acide 
sulfurique concentré, jusqu'à ce qu'il se produise un faible déga- 
gemcxit g a m i x .  Une goutte de ce rkactif,déposée sur  la iriatiére 
examiner, donne une coloration qui est d'abbrd rouge, qui 
passe ensuite au violet et qui peut aller jusqu'k l'indigo foncé, 
selon la quantitc! de matiére ligneuse en présence. 

Recliei-clic du flfnor clans In bierc e l  le vin. - 
M .  K .  WIKDlSCIl (B iedemanns Centrnlbltrtt, 1902, p. 720). - 
Parmi les procédés de reclierclie d u  fluor dans le vin, celui 
qui  est le plus recommandable est l 'essai qu i  consisle a faire 
agir l'acide fluorhydrique s u r  le  verre. Dans les liquides 
riches en sucre, c o n m e  la bihre, les vins doux, les moûts, on 
prckipite le  fluor par  le carbonate d'aminoniuni et le chlorure 
de calcium ou  par  la cliaux caustique à, l 'ébullition. Le précipité 
floconneux se filtre facilenient e t  se d6taclie aisément d u  filtre 
aprl.s dessiccation. Le précipité, séparé, est calciné sans le filtre 
car  celui-ci contient souvent d u  fluor. Par ce procédé, on peut 
retrouver moins de  1 milligr. de  fluor par  litre. E. S. 

La réaction de Iielcli appliquée h la plloc~rpine 
ct ia ~'itpoinarpliine. - M .  A .  WANGERlN (I'harrnaceutische 
Z r i t . ,  1902, p. 739). - IIclch a proposé, cornine réaction carac- 
téristique de la pilocarpine, l a  coloration violette qui  est corn- 
inuniquée B l a  benzine lorsqu'on agite ce liquide avec une solu- 
tion de pilocarpine additionnée de  quelqiies gouttes de solution 
de !iichrornnt.e de  potasse et. d'un peii d ' m u  oxygknée. 

L'aponiorphine communique h la benzinc ln nlêrnc coloration 
dans les rnémes conditions, avec cette différence toutefois que 
le hichroinate seul suffit pour  q u e  la rCxtiori se produise, tandis 
que la présence s i inu lhnée  du bichrorriate et de l 'eau oxygénée 
est nécessaire avec la pilocarpine. 

On peut  faire varier les conditions d e  cette réaction. 
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Si l'nn prend i cc. d'une soluliori B l p .  100 de  c:hlnrhyira.te 
d'apomorphine et  qu'on l'additionne de qiielques gouttcs de 
solution de  bichromate de potasse el de 10 cc. d'éther acétique, 
ce liquide se colore en violet; sï l'on ajoute quelques gouttes de  
prntoclilorure d'étain, l 'éther acétique se colore en vert,  e t  une  
nouvelle addition de  bichromate ramène la coloration violette. 

Si l'on reriiplace l'éther acétique par la benzine, le tolu6ne, le  
sulfure de  carlione ou le tétrachlorure (le carbone, ces tlissol- 
v.irits prennent aussi la coloration violette avec le bichromate de 
potiisse, rriiiis l(:~irotocliloriire cl'kt,:tiri rie prwliiit. Ili's I i i  colora- 
tion vcrrlhtre. Avcc le chlaroforine, la couleur violette passc a u  
bleu apres addition du  sel d'étain. Avec l'alcool a~nyl ique ,  l a  
coloration produite par le bichromate de potasse est bleue et non 
violette, e l  elle vire au  vert par  le protochlorure d'étain. 

Si l'on répi te  ces essais avec la  pilocarpine, on constate que, 
avec le chloroforme, la benzine et  le toluène, la coloration pro- 
duite par  le bichrorriale d e  potüsse et  l 'eau nxygéribe d i s p i l r ~ l t  
par  addition de protochlorure d'étain. 

Réaction de I'apainorpliinc. - M .  ,i. W:lNGEl1I'I 
(Phiirnlncrutischf: Zeit., 1902, p.  588). - Une solution renfermant 
0 gr. 30 dlacCt;ite d'urnne et O g r .  30 d'acétate de  soude dans 
101) cc. d'eau donne, avec ilne solution de morphine,  une colo- 
ration variant  d u  rouge jacinthe a u  jaune orangé;  avec une  
solution d'aponiorpliine, il se produit un précipité b run ,  qui se 
redissout,eri se décolorant, pa r  l'action des acides étendus, et q u i  
reparirit ensuite, mais  incolore, p a r  les alcalis. Comme les autres 
;tlr:;iloïrlt:s rit: réagisserit pas  avec la soluliriri d'ur,arit:, e t  corrinie 
l a  morphine e t  l 'oxyinorphine rhagissent d'une autre  manihre, 
cette réaction peut  ètrc employée pour  identifier l'aporriorphine. 

C. F. 

Stryohnicinie. - M .  M. G. BOOKSMA (Pharmnceutical 
Journal,  1902, 2,  p. 265) .  - Ce nouvel alcaloïde a été trouvé 
dans les feuilles fraîches et sèclies du  Strychnos nzrx vomica. Le 
rendement est de  10 centigr. pa r  kilogr. d e  feuilles fraiclies. La 
stryclinicine est en aiguilles cristallines auhydres, q u i  commen- 
cent à bruni r  à 210 degrés ; elle est moins toxique que les autres 
alcaloïdes d e  la noix vomique. 

On en trouve dans les feuilles jeunes ou vieilles, dans la pulpe 
du fruit  mûr ,  dans la coque d u r e  d u  fruit, ainsi que dans l'enve- 
loppe mince d e  couleur orangé qui  le recouvre. L'écorce e t  le  
bois des  branches n'en contiennent pas. 

Avec SO"9 curiceritrb,, la stryclinicine donne u n  liquide inco- 
lore ,  devenant jaunâtre à cliaud. 

La solution sulfurique n'est pas colorée par  le bicliromate de  
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potasse, l e  permanganate de potasse, I'acide chromique, l'oxyde 
d e  cér ium,  le  vanadate d'amrnoniuni et las ferricyanures. Le 
réactif de Frœhde donne, a la longue seulement, une coloration 
bleue. AzOIH colore en jaune brillant. Le clilorure de  zinc ne 
donne pas de coloration violette comme avec la brucine. 

La réaction la plus caractéristique est la suivante : une solu- 
tion neutre  ou faiblement acide de clilorligdrate ou  d'azotate de 
stryclinicine donne, avec la solution de  soude ou de  l ~ a r y t e ,  un 
pr6cipité blanc soluble dans u n  excés de réact i f ;  la solution 
devient peu à peu rouge orangé, et, en acidulant, la coloration 
passe au pourpre de plus en plus intense. 

La riaction est sensible à 0,01 avec AC1 ; la coloration violette 
apparaît au  bout d'une demi-heure. La stryclinine et l a  brucine 
ne  donnent pas cette r6action. A.  D. 

Sucrose. - hl. G .  TLYXERA (Hollet t ino chimico fwmnt:~uliiv, 
1904, p .  568). - On vend, sous ce nom, un nouvel 6dulcorant 
sous forme d'une poudre blanche, d e  saveur trhs douce,  possé- 
dent  un pouvoir sucrant 500 fois plus grand que celui du  sucre 
d e  canne. Très soluble dans l'caii froide ou chaude, peu soluble 
dans l'alcool, insoluble dans l'étlier e t  la benzine, le  sucrose est 
neutre  et donne un r4sidu à l'incinération. 

L'éther ne I'e~ilève pas A sa solution aqueuse neu t re ;  mais, si 
l 'on ajoute, au préalable, quelques gouttes d'acide sulfurique, le 
sucre  passe entièrement dans l'étlier. 

Fondu avec la potasse caustique et repris par  l'eau et le chlo- 
r u r e  ferrique, le eucrose donne la réaction de  l'acide salicylique. 
Avec S0411$ et  la résorcine à chaud, on ol~t i rr i t ,  par rieutralisa- 
tion avec la potasse, une magnifique fluorescence rouge. 

Le produit vendu sous le nom de  sucrose n'est autre  cliose que 
d u  saccharinate de  soude. 

C'est le  suerose il 500" on vend aussi d u  sucrose à 48" qui 
n'est autre  cliose que d u  sucre ordiriaire additionné de 3 p. 100 
de sucrose. A .  I). 

Précience de eplinrlren dans iles u r i i i e n  ne venfer. 
mant Pa8 d'ciIbuniinc. - M. CHAAIK1)YK jCo~.respo~id.  B1. 
f .  Schweztz. r lerrze ,  2902, p.  299). - Pour l 'auteur, il est pnssi- 
ble de rencontrer des cylindres dans des ur ines privées d'ûlbu- 
mine.  Si le fait  s'observe nuiourd'hui plus fréquemment, cela 
tient à I'am6lioration dans  la  façon d e  prélever le sédiment par  
la centrifugation ; on ne peut nier que , -en  laissant le sédiment 
se déposer lentement, les cjlintlres puisserit étre dig i r is  par  les 
peptones qui ,  daris I'albuniiriiirie, sont si fi-équentes. O n  trouve, 
en etl'et, qu 'après  u n  long repos, le norii1)re des cylindres tlinii- 
nue  c t  même qu'ils dispn~aisser i t  tout B fait d a n s  certains cas. 
E n  conséquence, le dépût du  s6diitient, dans  un endroit frais,  ne 
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doit  pas dépasser quatre  ?L six heures .  Ensuite l'urine est centri- 
fugée ,  pour séparer les rares cglindres qu'elle peut renfermer ; 
par  le repos, or1 skpare les partics denses, tandis q u e  le reste est 
e r i su i t e  passé B In rriacliiiie ce r i t r i fuge i i se .  

C. F. 

Chlorate de potusse contenant du zinc. - M .  1). 
VITAL1 ( i k ~ l l e l t z l i o  ch i m k o  ~ w m n c e i ~ t i c o ,  i 902, p .  217). - Cette 
impureté provient de la mbtliode de fahicat ion du  produit par 
le procédc'! de K.  J.  Bzyer .  Dans ce procBd6, on fait agir le chlore 
sur  l'oxyde d e  zinc en suspension dans l'eau froide. 

On obtient ainsi du  chlorure et de l'liypochiorite de zinc ; le 
produit de la réaction, étant cliauffS a 90-95 degrés avec d u  
clilorure depotassium, donne d u  chlorate de potasse et  d u  clilo- 
ru re  de  zinc. Le chlorate cristallise, mais il peut entrainer des 
traces de zinc, qu i  sont susceptibles d'induire en  e r reur  u n  
expert q u i  emploierait ce chlorate pour  délruire  les matières 
organiques daris une recherche toxicologique. On purifie très 
facileirient le clilorate de potasse en l'additionnant de quelques 
gouttes de  sulfure d 'ammonium : on fait cristalliser aprés filtra- 
tion. A .  D. 

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

Etat meturl de non eonnai~s~uces sui- IFS oxyda- 
ses et les réduetases, par  M .  Emm. P o z e i - E s c o ~ .  - 1 vol. d e  
235 pages (Vve I h n o d ,  éditeur, 49, quai des Grands-Augustins, I'aris). 
l'rix : 4 Fr. - L'étude des diverses diastases a fait de g rands  progrks 
dans ces derniéres annees. Dans le présent volunie, 11. Pozzi-Rscot a 6 tu-  
di6 plus spécialement les diastases oxydantes el réductrices. Les prcmiè- 
res sont bien connues depuis  les heaux t ravaux d e  11. Bertrand sur  
la  laccase. M. Poazi-Escot décrit les oxylüses suivautes : laccase, lyrusi- 
nase, holétol, wnoxytlasc, rnaloxjtlase, sperrnase. 

Les diastases réductrices sont  moins connues. C'est Rey-Pliilhadc 
qui  a extrait,  pour  la prerniére fois, eii 2885, une  d e  ces  diastases, B 
laquelle i l  a doririb l e  norn d e  pftilothion. 11 préparait cetle diastase au 
moyen de la levure de bikre et  rnonlrait qu'elle produit,  en présence d u  
soufre, de l ' l iyirogéne sulfurb. M. Pozzi-Escot a extrai t  d u  Koji  japonais 
une  dinstase rixiiictrice, secréttie pa r  1'Eurotium orioa, qu'il a nommée 
Jacguemase. 

Après avoir décrit les propriétés el le mode d e  préparation des diverses 
diastases oxydantes et réductrices, l 'auteur consacre le cliapilre firial d e  
son volume au mécanisnie de l'action diastasique et a u  niode d'action des 
diastases douées d e  propriétés oxydantes et réductrices. Lc livre d e  
JI. I'ozzi-Escot intkresscra les chimistes soucieux (le connaftre les ques- 
tions s i  importantes que  soulévent l'étude des diastases. 
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Rmpport sur la limitation des doses d'acide aiiilfu- 
ïcux clans lcs vins, par  JI. L .  ~ I A T H I E ~ ,  directeur de la Stalion 
enologiql ie  de Bourgogne. - Dans cc rapport, W .  Malliieu examine d'une 
manière trbs complète la question (lu soufrage des vins. Dans la  prernibre 
partie, il examine les diverses formes sous lesquelles se  rencontre Iri sou- 
fre dans les vins, c'est-2-dire les composés nalurels 01i soufre qui  existent 
dans cette boisson et les divers produits sulfureux utilisés pour  leur trai- 
tement .  La seconde part ie  est relative h l'action d e  l'acide s u l h r e u x  sur 
le vin ; la  troisiérne partie traite de l'action hygiénique des vins addi- 
tionnés d e  produits sulfureux. hl. Mathieu cite in extenso, dans  ce clia- 
pitre, Ics recherclies physiologiques d u  Dr Leueli s u r  les vins soufrls. 
Dans le quatrième chapi tre ,  RI. Mathieu se demande  si l'on doi t  réglemen- 
ter le soiifrage, et, dans l e  c a s  de l'affirmative, quelles son t  les conditions 
quedoi t  remplir la  r15glernentation. Dans le cinquième c,tiapitre, il étudie 
lesdiverses rnétliodes analytiques. Dans l e  cliapikreV1,il fait connaitre les 
Iégislatioiis-étrangéres s u r  la qiiestion, et,  enfin, d a n s  le chapitre VII, il 
propose un projet de législalion pour la France.  

M. Matliieu est d'avis d e  réglementer le soufrage ; il  fait une distinc- 
tion entre  l'acide sulSnrt:iix libre et l'acide siilfureux c:cirribiriti, e t  il fait 
bgalemcnt u n e  distinction entre les diverses sortes de vins : vins de con- 
sommalion courante, vins  d e  liqueur, vins fins et  vins médicinaux. Pour 
les vins de consommation courante,  M.  hlalliieu propose d e  fixer à 
30 milligramnies par  lilre la  teneur maxima en acide sulfureiix libre, 
et i 200 milligranirnes par  litre la teneur en acide sulfureux toial. 

Annu~ire du IBureau des laiigituden pour L903. - 
i vol. de 830 pages (Gauttiier-Villars, éditeur, 55, quai des Grands Au- 
gusliris), prix: 2 fr.  50.- Ce petit volume compact cont ienl ,  comrne tou- 
jours, u n e  foiile de renseignements indispensables à I'ingéiiieiir et à 
l'homme de science. Parmi les notices d e  cetle année, signalons tout spé- 
cialement celle d e  M. Radau, sur  les sur les étoiles /ilanles e t  les comètes, 
celle de hl. Janssen, Scienceet Poisie, et  crifiri les Discours prorioricés aux 
obseques de 31hI. Faye e t  Cornu. 

NOUVELLES ET KENSEIGNEMENTS 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous iriforrnons rios lecteurs qu'en qualilé d e  secrélaire général du Syn- 
dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsquc les demandes et les 
offres le pcrmeltent, d e  procurer des chiiiiistes aux  industriels qui  en ont 
besoin et des places aux ctiimistes qui  sont  ir la recherclie d'un emploi. 
Les insertions q u e  nous faisons dans  les Annales sont absolument gra-  
tuiles. S 'adresser  2 M. Crinon, 43, r u e  Turenne,  Paris  3 0 .  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

i\oovelle méthode d'analyse den absiullierr, 
Par hfM. SAXLE-FEKRIERE e l  C G n l ~ s s ~  (1). 

11 est intéressant de déterminer la nature de I'alcool ayant  
servi k la préparation de  l'absinthe. 

Ori sait ,  en effet, que  ce spiritueux, fortement aromatisé, peu t  
servir à l'écoulement des mauvais  alcools trés chargés e n  impu- 
retés. 

Le principe de la méthode que nous avons iriiaginée consiste 
à fixer les essences a u  moyen d u  noir animal. Voici quel est le 
mode opératoire que nous suivons pour  procéder à l 'analyse : 

On prend t rès  exactement le degré alcoolique apparen t  de  
l'absinthe a 15 degrés, e t  l'on ajoute une quant i té  d'eau cal- 
culCe de façon B obtenir u n  mklange & 2s0 d 'un  volume total 
de 600 cc. 

Soit T le ti tre alcoolique apparent  de l'absinthe et D la densité 
correspondante. Pour obtenir 600 cc. d 'un mklange B250 d'alcool, 

15000 
en tenant  compte de la contraction, il faut prendre V = - 

T 
d'absinthe en volurne et y ajouter un  volume d'eau déterminé 
d'aprhs l'équation suivante : 

582,4 représentant le poids de 600 cc. d'alcool à 250. dont  la 
densité est égale à 0.97084. 

On place les 600 cc. de  liquide ainsi obtenus d a n s  un  flacon, 
et l'on y ajoute 40 gr.  de noir spécial Poulenc f .-W. On laisse 
en contact pendant  24 heures, en agitant de  t emps  en temps. 

On filtre ; on  préléve 500 cc. de  liquidc absolument limpide, 
et l'on distille ii feu nu,  d a n s  u n  ballon B col court, en recueil- 
lant exactement 300 cc. de  distillatum. 

0r1 détermine exactement le tiegrf: de  cet alcool 2 l a  tempéra- 
ture de 15 degrés. 

Soit t le ti tre alcoolique trouvé. 
L'alcool total des 300 cc. = t X 3 en volumes. 

(1) Bans un ouvr;Lgo publié récemment !Sanglé-Fcrri8re et P. Cuniasse, 
,Vouvelle methode d'nnnlyse des absznthes, VI' Ch. Uunod, éditeur, Paris), 
nous avons indique d'une nianikre tr8s cornplétc? les rccheri-hes que nous 
avons faites sur cette queotion. Les Iectcurs pourront se reporter h ce 
voluriic. 

F ~ V R I E ~  19b3. 
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L'alcool total des 600 cc. = 
' , qui correspond a 

5 
u n  volume Y d'absinthe ; l'alcool total des 100 cc. d'absinthe 
sera : 

Cet alcool, privé d'essence et au titre t, sert 8. l'application de la 
méthode habituelle d'analyse par fonctions chimiques pour la 
détermination du coefficient de pureté (1). 
- On y dose les éthers sur  50 ou 100 cc. d'alcool traités par la 
liqueur de potasse normale dkcirne, en préserice d'une goutte de 
phtaléine du pliénol. Après saturation complète, on ajoute un 
excès de 10 cc. de liqueur de potasse normale décime. On porte 
au  refrigérant ascendant, et l'on fait bouillir pendant une heure. 
Après refroidissement, on verse 10 cc. de liqueur normale 
décirne d'acide sulfurique, et l'on ramEne à saturation avec la 
liqueur alcalirie. 

Le nombre de centimètres cubes n trouvés, correspondant à 
la quantité de potasse ayant servi à la saponification des éthers 
X 0,0088 X 20 ou n X 0,476 (si la prise d'essai était de 50 cc.), 
donne la teneur en éthers. 

Ce chiffre correspond k la quantiti: dli:thrrs exprimée en acé- 
tate d'éthyle par litre d'alcool au  titre t .  Pour avoir la quantité 
tl'sthers contenus dans 100 cc. d'alcool h 100°, on applique la 

E X  100 
fornlule : -- . 

t 
011 dose les ald6hydes coloriinétriqiiement à l'aide d u  bisiil- 

fite de rosaniline. 
On opère coinpariitiveinent avec le colorimètre de Duboscq, 

en se servant d'une solution titrée à O gr. 050 d'aldéhyde acé- 
tique par litre d'acool pur 500. 

Ce dosage doit être fait sur l'alcool t rainene à 500 & l'aide des 
tables de MM. Ch. Girard et L. Cuniasse. 

Lorsqu'on a oliteriu ainsi le chiffre d'aldéhydes pour u n  litre 
d'alcool t ramené à 500, on calcule la quantité d'aldéhydes pour 
100 cc. d'alcool ?i 4000. 

a X V = c r '  

(1) Voir Ch. Girard et P .  Cuniilrse, Manuel pvatique de L'analyse des 
aicuulset des spiritueux, Masson, Pilitcur, et X.  Iiorques, Analyse des wux- 
de-vie, Masson, kditeur. 
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n = aldéhydes trouvées p a r  litre d'alcool à. 500. 
V = volunie obtenu aprè's ln concenlriition de  I'alcuol à t ~ .  
t = t i tre de l'alcool avan t  concentration. 
On pratique dans  les mêmes conditions Ics dosages du furfu- 

1-01 et des alcools supérieurs. 
Le furfurol se dose colorim~tr iquement  i?i l'aide de  l'acétate 

d'aniline et comparativenierit avec une solution litige de fiirfiirol - 

k O gr. 005 p a r  litre dans  l'alcool p u r  à 500. 
Les alcools supérieurs sont dosés colorimétriqiieiilent, en utili- 

sant l'action de  l'acide sulfurique pur  monohydraté s u r  l'alcool 
ramer16 à 500, après  traitement k l'aide du  chlorhydrate de  méta- 
phénglénediarnine et comparativement à. une solution titrée 
d'alcool isobutylique & O gr .  50 pitr litre dans  l'alcool p u r  S 500. 

On dose l'acidité directement sur  le spiritueux mèrne, ë l'aide 
de la liqueur de  potasse normale diiciine, en faisant des  touches 
sur le papier de  tournesol sensible. 

Sur la componitlnn des b l h  durn et sur la conutitu- 
tion physique de leur gluten, 

Par M. E. FLEL.AEXT, 

Professeur a u  Conservatoire des Arts-Métiers. 

Dans le  courant d e  l'année 1899, j'ai publié, dans le Bulletin dic 
Ministère de l'Agriculture (i), lin long mémoire contenant les 
résultats des recherches poursuivies, en collaboration avec mon 
regretté maître Aimé Girard, s u r  la valeur industrielle des blés 
tendres français et étrangers. Ce travail appelait, comme complé- 
ment, l 'étude des blés durs  que  l'agriculture et le commerce 
étrangers offrent à la meunerie  française; ce  sont les principales 
observations recueillies qui font l'objet de  la présente note. 

On sait que Marseilleest le grand centre d'arrivage et  de  rnou- 
ture [les blés durs  destinés à notre consommation et 11 notreconi. 
merce d'exportation. En général, ces blés ont,  comme pays d'ori- 
gine, la Russie mkridionale, l'Algérie, ainsi que IaTunisie. Depuie 
quelque temps, cependant, on  y voit offrir, par le commerce 
aniéricain, un blé du  Canada qui contient un  mélange de  25 à 30 
p.  100 tle blé tendre ou métadin. Les blés durs  dont  la composi- 
tion est donnée ci-dessous ont étC choisis parmi  les bons types 
commerciaux par  M. Agelasto, p h i d e n t  dusyndicat  des minotiers 
et semouliers d e  Marseille, pour  les variétés d e  Russie et d'Afrique, 

( I I  Bulletin du  Minisfere de PAgricullure, 1899, no 6 .  
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et par  M.  le Consul général des États-unis pour  la variété Canadinn 
goose wheat. Ils appartiennent a la recolte d e  1900. Les produits 
parvenus A mon laboratoire ont éts, après nettoyage et avant tout 
essai, mélangés par  mes soins, de manière a constituer des éclian- 
tillons moyens. 

L'analyse cn a été faite par la méthode préconisée par  A i m é  
Girard et par  nioi-méme, et je donne ici les chiffres relatifs à la 
compasition des blés entiers, réservant pour un  travail plus dé-  
tail16 l e i  iCsiiltals concernant la farine 2 70 p. i 0 0  d'extraction et 
les bas produits et issues à 30 p. 400 de  refus. 

RlC d e  Russic Dle Canadian 
(Tngiinrog). d'Afrique. gnose wheal  - - 

1'0id.i rriovon d'un g r a i n . .  . . . . . . . . . . . . . .  0,032 0,0.48 0.037 

Composilion d u  b l i  entier. 

E s u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,42 
31nliCroi Gluten . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  i 4 . 7 6  

azotées ' s o ~ u b l e s  (dias tasrs ,  etc). P,% 
ligneuse!: de  l 'enveloppe. 1,92 

Air i idon . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 i , i 5  
Matikres grasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,18 

. . . . . . . . . . . . . . . .  I lyd ia t e s  ( Sucres. .  2,14 

. . . . . . . . . . . . . . . .  ilc curhnnr  / Galactirie 0,6:1 
. .  solubles autres de I 'rnveloppe..  i , 76  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Celliilosrs 9,73 
M a  tiiircs riiinc'ides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5G 
Inconnu e t  per te . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 4 8  - 

r 7 l otal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1U0,OO 

De ce tableau on peut t i rcr  les conclusionsgénCrales suivantes; 
i o  Les blEs durs  contiennenl au moins 2,s p. 100 d'albumen de 

plus que les blEs tendres, dans l e s q u ~ l s  la proportion atteint seu- 
lemeril en niogcririe 8?,50 p .  100  ; 

2"Is sont plus riclics en glulen que  les plus riches des blés ten- 
dres;  sous ce rapport ,  le blé de  Taganrog est particulikrement 
remarquahlc, et cela explique la r c p u t ~ l i o n  dont il jouit auprés 
des meuiiiers. 

30 Ainsi que  je l'ai d l j à  fait r fmarquer  pour  les blés tendres, 
ici encore on relruuvcl les observalions siiivanks : d'une part, la 
somme du gluten ct de l'amidon est un nombre constant égal a 6 5 ;  
d'autre part ,  la soinme des sucres et  des matières azotées solubles 
est également constante et  est égale à 5,  supérieure de  1,s p. i00 à 
celle observée pour les blés t e n d w s r a m e n k  12,s p .  100 d'eau. 
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Ceux-ci, en effet, contiennent de  4 à i , 7  p. i 0 0  d e  sucre en moins 
que les blés durs. Les chiffresque je viens d'indiquer sont Iégè- 
renient inférieurs pour  le Canadian p o s e  w h ~ n t ,  mais cette irifé- 
riorité peut se calculer matliéinatiqueinc:nt en tenant compte des 
95 à 30 p. 100 des grains tendres ou métadins que c e  blé contient. 
Ilans tous les cas, ces observations sont g h é r a l e s  pour tous les 
blQs et permettent d'avoir,  s u r  la formation de leur al bumen, des 
idées particulières s u r  lesquelles j'ai l'intention d e  revenir.  
4" Lorsqu'ori dose, d'une part,  au nioyen du  densim:tre que  

j'ai construit à cet effet ( i) ,  d 'autre  part,  en employant la mé- 
thode pondérale q u e  jai décrite antérieurement, les proportions 
de gliadine contenue dans les farines de  blé dur, on s'apercoit que  
les résultats ne sorit pas concordants. II n'y a pas lieu de  s'en 
étonner, puisque le  densiint3re est établi sur  Ics données sensi- 
blement fixes des farines de blés tendres, qui coritienncnt de 1,s 
a 4 p .  100 de matières solubles en moins que les farines de blks 
durs. Si cependant on fait la correction relative à ces matières 
snlubles (sucres pour  la presque totalité), on  trouve encore, par  
le densimétre, une quantité d e  gliadine inf6rieure tle 10 A 
iJ p. 100 à celle trouvée par la métliode pondérale. J ai clierché 
la raison de  cette anomalie, e t  je l'ai trouvée dans la présence, 
parmi les constituants du gluten des blés durs, d'une forte quan- 
tité de cette conglutine, dont j'ai indiqué jadis (2) les propriét6s 
et qui ne forme q u e  i p. 100 cnviron d u  gluten des blés tendres. 
C'est ainsi que Iü composition du  gluten de la farine de lilé de  
Taganrog a &té trouvéc : 

Gliadiiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46,4J p .  200 
Gluténine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37,89 - 
Çonglutine..  ............................ 18,M -- 

Le gluten des blbs diirs est donc unesource importante d e  c o n .  
glutirie. Sacomposition pliysiqueexplique sa ténacité particulière, 
son manque absolu d'élasticité, qui donne au produit obtenu par  
pétrissage une dure16 caractéristique. Nous trouvons encore dans 
ce fait l'explication de  la destination toute spéciale des farines de  
blés durs ;  on sait, en effvt, qu'elles rie servent qu'exceptionnelle - 
ment à faire un mauvais 1)ain el qu'elles sorit surtout utilisées i la 
fabrication des diverses 11àtes alimentaire?. 

(.l) Voyez Annales d e  chimie analytique, 1903, p. 6. 
(2) An7lales agronomiques, 2e série, 4 s  annee, 1898. t. 1. 
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Alcnoinétrle pondérale! inéthode pour le dosage d e  
I'aloool et de l'extrait dans leo vins, 

Par M .  DEMICHEL. 

I k p u i s  de  rioiiibreuses anriées déjk, divers auteurs, ingénieurs, 
chiniistes, distillnteuis, ni.,gociimts, précoriisent la suppression 
de I'alcuoiiiktrie volumétrique et  son remplacement p a r  le sys- 
tCme pontli'ral. 

Ce changemerit serait certairiernent avaritageux, parce qu'il 
perniettrait dcs  i i~mi~)ulat iur is  plus rapides, eri supprimant  les 
inconvénients r6sultnnt du  phérioin6nc connu de la contraction. 
En effet, le poids tutal eht l a  sorriiiie des  poids composants, tan- 
dis que le volunici final est inférieur & la somme des volurncs 
constituants. 

1)nns les laI~riiatoir"es, particuli~renierit ,  où l'on a de f réqwnts  
niélariges à piépnrcr, cetlc propriété est précieuse, parce qu'clle 
dorine le moyen dc calculcr p a r  avance los poids des liquidi:~ ?i 

niklariger, pour obtenir un poids tliiniiE d 'un produit dkterrniné. 
Cette opération, on le sait, est inipraticalile avec les volumes ; or1 
ne réussit qu'il l ' i d e  de  tâtonneinerits. 

Ln métliurlc p«ridi:rnle coricluirait encore un  avantage nuta- 
blc dans le cas pnrticulictr d c  l'analyse dcs vins cornrnuris, parce 
qu'elle permettrait  d'obteriir le poitls de la inatièrci extractive, en 
méme toinps q u e  Ic poitls réel tlc I'alcocil. 

I'rt.rioris, eri call'ct, nri balluri tlv c;yiacitk coriverial)le, arliitraiix 
tl'ailltiurs, mais tli.teriiiiiii.(: p a r  un  t rai t  gravé sur  le col ; rem- 
plissons-If ,jusqu3à. ce tiïlit nvc3c le lic~iiitle ;L étutlicr et pm&s ; 
soit P le poids trouvé. 

Uistillons dans la  forriic, ordin:iirc et  recueillons le produit 
dans le m6me hiillon ; corii~ilétoris, d'ahortl, le colurne inilial avec 
de  l'eau et p u r i s  de  riouveau ; soit P' le poitls observé; enfin, 
ajoutons encore de I'eaii, dc faîuri k reconsti tuer le poids initial P. 
Daris ce derriirr liquide nous plorigeoiis l'alcoornétre pondi'ral, 
qui  nous fait coririaître irninétliütenient le poids réel d'alcool 
conlenu dans 400 kilogr. tlu liquide cxpi'i.iiiiclnti'. 

Coniparons maintenant les pc~itls P et P'. 
Le premier sc cuiiipose dr trois déiriiirits piiricipitux; l'eau, 

l'alcool e t  les sels ou millièies dissoutes. Je désigne ces trois pür- 
tics respectiveineiit p a r  II, A et  S, et je puis écrire : 

Le poids 1'' se  compose encvre des deux premiers éléments, 
I I I R I S  Io troibiPrn~ p s t  r ~ i ~ i p l a c é  PRr un  volume 6gal d'eau. En 
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appelant d la densité moyenne des matières dissoutes, leur volume 
S S 

est- et le poids de l'eau substituEe est - x e, e étant le poids 
d d 

spécifique de l'eau & 15 degrés ; par suite, on peut écrire aussi : 

En retranchant ces deux égalités l'une de l'autre, il vient 

(P  - P') d 
S = 

d - e  

Prenons, avec M. IIoudart, d = 1,94, et il en résulte : 

1 .94 (P - P') s =  = 2.064 (1'- 1"); 
2.94 - 0.99916 

c'est la formule même qui est en~ployée par M. lIoudart et  qui a 
servi de hase à son œnoharométre ; les poids sp6cifiques y soiit 
rernplacbs par les poids observés. 

La proportion en poids par kilugrarnnie s'ohtierit par le quotirnt 
S 
-, puisque le poids S de la matiére extractive est fourni par le 
P 

poids dc liquide P. 
On pourrait ohjecter que l'eniploi d'une balance est une com- 

plication, parce que tuut le monde ne possbde pas une balance 
de précision. 11 n'en est nulleinerit besoin, et l'on peut se conten- 
ter d'une bonne balance ordinaire ou d'un trébuchet, car, si l'on 
pèse 400 gr. à 1/2 gr. prEs, c'est-k-dire ?L l/'LOO près,on se trouve 
exücternent avoir la  même approxiination que dans lalecture des 
alcooinètres. Ceux-ci, en effet, ne peuvent recevoir de grandes 
dimensious, puisqu'ils doivent servir avec des échantillons de 
petit volume ; par suite l'observation ne peut être très précise. 

11 est facile de montrer, d'ailleurs, qu'on peut se passer 
entièrement de la balance, pourvu qu'on possède un densime- 
tre. Celui-ci peut même 6tre l'œnoharornètre Houdart, car, aux 
indications de l'instrument, il suffit d'ajouter 916, pour avoir le 
poids spkcifique correspondant. 

Supposons donc que nous prenions un volume nrliitraire tou- 
jours, niais donné, de liquide, que j'appelle v ,  et soit g le poids 
spkifique de ce liquide ; le poids mis en œuvre est donc Pxvg .  
Après la  distillation, on ramène le, (produit distillé au méme vo- 
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luine initial ; on prend l'indication de l'alcooin&tre pondPral A, 
et .aussi le poids spécifique gr, avec I'cenobaroniétre ou k l'aide 
rlcs t,:ibles ; on a donc recueilli un  poids Pr = v gr. 

L e  poids d'alcool A est celui qui se trouve contenu dans 
100 kilogr. du liq. P', tandis que nous avons hesoin de le connaître 
polir 100 kilogr, d u  licliiitle P. Mais rions avons la proporbicin : 

. . 1' X contenu  dans  100 kilogr. de vin 
- 
1)' - A contenu dans  100 kilogr. de distillat. 

A P 
Par suite,X= - . Nais les deux égalités ci-dessus donnent 

P' 

Le poids X peut donc étre obtenu par une simple proportion, 
si l'on joint à l'oliservi~tion alcoorni.trique celle des poids spécifi- 
ques. 

Ce calcul trFs blbinentnirc peut encore être simplifié, en profi- 
tant de cette rerriarqur que les poids spbcific~iies g et gr sont, en 
dbfinitive, trés pr:u diffkrents de celui de l'eau. Je pose donc : 

q = l - a  ; < r f = 4 -  B 3  

i - a  
d ' d i  je déduis X = A - = .i (1 - a $ P) avecune approxi- 

i- ,R 

ination suffisante. Mais on voit aussi quc 

Y - g ' = - u + a  
d'où il rksulte fin:~lemerit : 

X =  A i l  f g - g ' ) .  

On fera donc la dilférciicc; des dciix poids spkcifiques obser- 
vés ; on y ajoiitera l'unité n, et l'on multipliera la somme par 
l'indication alcoométrique. 

11 est bien entendu que, d m s  ces diverses opérations, on doit 
observer des liquides anienés àurie mème température, pour que 
les donnkes des calculs soient exactes. 

On voit, par ce qui préckde, que l'application de la méthode 
pondérale n'apportera pas de ch,zngcn~ents importants aux prock- 
dks actuellerrient 1:11 U S ~ ~ P ,  et qu'il suffira ( le  posslder les tühlw 
de correction pour tenir compte des  va!.iations de tenipkrature. 

Dans IapEriode transitoire, pendant laquelle les deux méthode3 
se trouveront appliquéw, or1 aura besoin, en outre, d'une table 
de correçpoiidmce (lm poids en voluiiies pour la teiiipérature de  
15 degrCs. 11 n'y a aucune difficulté S I'itnl)lir, en prenant pour 
1m.e la tahk officielle du 31 dkembre  4884. 
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Calaal d u  sucre vrai dans les choco~ats (!), 

Par M. ALEX. tms. 

Le dosage du  saccharose dans les chocolats se fait habituelle- 
ment en pesant 10gr.,  qu'on dissout dans  un  ballon de  100cc. avec 
un peu d'eau ; on  complete le volume apri3s defkcation et l'on 
cnamine la liqueur au  polarimétre ; a ,  l'angle lu ,  multiplié par  
0,752, donne la terieur en sacchitrose des ZO gr. de c:hoc:olat. (for- 
mule approchée de Schmitz). 

Cette teneur est ce qu'on peut appeler le aucre apparent .  On 
néglige, en effet, le volume de la  partie insoluble et l'on com- 
met ainsi une  erreur  non négligeable, 
M. Carles a indiqué laformule suivante, pour calculer le sucre 

réel : 
N X 8,lO x=N--  

100 ' 

où N est le nombre lu sur  l a  division sacchnrimétriquc. quand. on 
opère sur  16 gr. 20 de chocolat dissous d a n s  100 cc. ; mais ccttc 
derniére a le  tort grave de  n e  s'appliquer qu'à u n  chocolat théo- 
rique, formé de 50 parties de sucre et  de  5 0  parties d'insoluble, 
en adincttaiit, de  plns, que cet insoluble ai t  une densité voisine 
de l'unit;. AussitBt qu'un chocolat s'écarte de cette composition, 
la formule n'est plus applicable. Or, il cn est presque toujours 
ainsi,  car les chocolats qui  se trouvent d a n s  le commerce offrent 
une composition variable, e t  leur insoluble présente, à côté d u  
cacao, des prqiorl ions p r f o i s  assez fortes de coques pulvérisées, 
mélang6es d'une petite quant i té  d'oxyde ferrique et de silice, et 
tous ces corps sont  de densité différente. 

Aussi, dans le hu t  d'évaluer exactement la teneur  d'un cho- 
colat en saccharose, avons-nous étahli u n e  formule qui  repose 
sur les considl,rat.ions suivantes : 

Prenons un  ballon de  100 cc. ,  renfermant u n  certain poids de 
chocolat ; après  dissolution, déféquons p a r  le sous-acétate dc 
plomb et  complétons 100  cc. P a r  le repos, l a  par t ie  insoluble 
(cacao ct  précipit6 plombique) gagne  le fond du  ballon, laissant 
au-dcssus un liquide clair. h ce moment, divisons par la periske 
le volume de ce ballon en deux  parties de 50 cc. ; la partie 
supérieure comprendra uniquement  une  solution de saccharose, 
tandis que  la partie inférieure sera  formée d'unçertain volume 
v de sulution sucrée et  d'un volume V d'insoluble. 

Faisons deux prises d'essai d e  5 e t  de  1 0 g r .  de  chocolat, mises 

(1) Travail fait au Laboratoire municipal de Paris. 
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chacune dans un hallon de 100 cc. Soient V le volume de cacao 
et de précipité plornbique, v le voluine de la solution sucrée 
nQcessaire pour compléter les 30 cc. inférieurs, et P le poids 
de sucre dans les 50 cc. supBrieiirs pour la prise d'essai de 5 gr. 

V', v' et P', volumes et poids pour la prise d'essai de 10 gr. 
On peut écrire les trois égalités suivantes : 
2"Que deux fois le poids du sucre de la premihre prise d'es- 

sai correspond a u  poids du sucre de la seconde prise d'essai: 

2' Que le voliinie total est le mCme dans les deux ballons : 

3"ue le rapport des volumes de liquide dans les deux bal- 
lons pour les 50cc. iriferieurs est celui de 50 cc., d'où l'on retran- 
che, dans les deux cas, le volume du cacao : 

On en tire la valeur de v'  : 

Désignoiis iiiaintennnt par Q la quantité apparente de sucre 
obtenue en multipliant l'angle K de déviation au pularimétre par 
0,752 pour le ballon renfermant 5 gr. de chocolat ; par Q' la 
quantitte apparente de sucre pour le ballon renfermant 10 gr. 
de chocolat, et par VI ln quantité vraie de sucre dans 10 gr. de 
chocolat; On peut poser que les quantités de sucre sont entre 
elles comme les volurnes qui les renferment : 

En comhinant cette kgalité avec celle trouvée précédemment, 

et comme 
Q = 2 P ,  Q'=2pf  

on a finalement 
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Il suffit de  faire 2 pesées de  5 et 10 gr. de  chocolat, qu'on 
dissout chacune dans 100 cc. et  qu'on observe au polarimFtrc, 
sans s'iiiquiéter de la partie insolutile. 1,es valeurs trouvkes 
pour les angles a et u' sont introduites dans la formule, qui 
donne exactement Q,, quantité de  sucre vraie d a n s  10 gr .  de 
chocolat. 

Nous donnons, pour terminer, u n e  série d'analyses de chocolats 
oùle  suçre a été dosé p a r  la méthode habituelle et  p a r  notre for- 
mule : 

Gucre apparont Sucre vrai 
- - 

6i,66 p. 100 gr. 59,YI p. 200 gr. 
49,20 - 45,18 - 
59,85 - 57,47 - 
59,10 - 56.17 - 
64,67 - 61,71 - 
60,16 - %,O7 - 
63,86 - 58,49 - 
58,35 - 55,97 - 
61,13 - 59,43 - 
54,89 - 80,50 - 

Sor l'andyse des jaunes d'aeais, 
Par M. F E R D ~ A N D  JEAN. 

A propos de l'analyse des jaunes d'œufs, M. Ferdinand Jean 
nous demande l'insertion de la lettre ci-dessous, dans  la p e n s k  
que les lecteurs des Annales pourront  contribuer, p a r  leurs avis, 

résoudre la  question posée p a r  lui : 

(c Monsieur le Secrétaire génEral de l'Association 
internationale des chimistes d e  l'industrie 
du  cuir. 

(( Le prix des jaunes d'ieiifs destinés k la mégisserie ktant 
basé sur  la teneur  en matiére grasse, e t  la villeur de l'unité. de  
i'huile d'ceufs étant  de plus d e  3 fr .  l e  kilog., il est extrémement 
iniportiint que les chimistes s e  mettent d'accord s u r  la méthode 
S employer pour l'extraction de  cette huile ; car, selon qu'on 
emploie tel ou tel dissolvant, les rksullats varient très notablé- 
ment, cornirisle montrent  les résultats ci-dessous, obtenus en- 
traitant 5 g r .  du  même jaune d'œuf desséché. 

. . 
- Extraction i l'éther de pdtrole : 2.412, soit 48.24 d'huile pour 400 
de  Jaune sec ; 
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- 5-2 - 

Extraction & l'éther sulfurique : 2.541, soit 50,83 d'huile pour 100 
de jaune sec ; 

(( Extraction au sulfure de carbone : 2.522, soit 50,43 d'huile pour 
100 de jaune sec; 

(( Extraction au tétrachlorure de carbone : 4.516, soit 50,3O d'huile 
pour 100 d e  jaune sec; 

u Extraction au chloroforme : 2.883, soit 57,66 d'huile pour 100 de  
jaune sec. 

(( Dans un  autre  essai, e n  opérant par  extractions successives, 
nous avons trouvé : 

(( Première extraction B l'kther de pétrole : 27,23 d'huile pour 100 
de jaune s e c ;  

(( Ueuxièine extraction A. l'éther sulfuriqiie h 650 : 1,05 d'huile pour 
100 de j:iune sec ; 

(( Troisièn~e extraction au chloroforme : 1,37 d'huile polir 100 de 
jaune sec; 

(( Quatrième extraction A l'alcool absolu, après enlèvement des sels 
solubles dans l'eau : 1,302 d'huile pour 100 de jaune sec. 

(i Soit au total : 30,97 p. 100 de matiéres solubles dans les dissol- 
vants. 

(( Dans le mkmoire sur  l 'analyse des jaunes d'œufs que  j'ai pré- 
senté en 1900 a u  Congrès de  chimie appliquée, j 'avais indiqué 
comme dissolvant l'kther de  pétrole, parce que ce produit ne dis- 
sout ni sels, ni lécithine. Si l'on considhrc la lécithine comme 
partie constituante de l'huile d'œufs, il couviendrait d'employer, 
ce me semble, coinme dissolvant, le chloroforme, d e  préférence i 
1'6ther éthylique e t  ailx ü i i t i ~ ~ s  dissolvants, 1)ieii que le chloro- 
foiine ne dissolve pas la totalité de  la lécithine, comme le montre 
t'extraction no 4 ,  pratiquée avec l'alcool absolu. 

(( L'éther sulfuiwpe lie dissout pas  toute la lécithine et  il a I'in- 
convénient de dissoudre du chlorure de  sodium; ainsi,  dans les 
1,05 p. 100 de soluble dans  l 'éther éthylique B 650, nous avons 
trouvé 0,072 p .  100 de  chlorure de  sodium. 

u A notre avis,  il y a licu de se prononcer entre deux dissol- 
vants : i d  l'éther de pirtrole, qu i  ne dissout q u e  l 'huile; 2" le 
chloroforme, qui  dissout en même temps la cholestérine et une 
partie de  la lécithine. 

CI Etant  démontré qu'en opérant  s u r  le même j a u n e  d'œuf, on 
obtient, p a r  extraction l'éther de  pétrole, 21,23 p. 100, contre 
29,65 si l'on fait  l 'extraction a u  chloroforme, l'écart, qui est de 
8,42 p. 100, se  traduit p a r  u n e  différence de pr ix de 6 B 7 francs 
par  100 kilogr. de  jaunes d'œufs ; on comprend, dés lors, com- 
bien il est important,  pour  les industriels e t  pour  les chimistes, 
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que l'accord se fasse sur le disolvant & employer pour le dosage 
de l'huile dans les jaunes d'œufs. 

« d'ai penso, Monsieur le Secrétaire g h é r a l ,  que le Comité de 
l'Association internationale des chimistes de l'industrie du cuir 
voudrait bien faire connaître un avis officieux sur cette question, 
en attendant qu'elle puisse ètre soumise & la prochaine réunion 
générale de l'Association ; c'est pourquoi je vous prie de bien 
vouloir transmettre la présente cornmuriic:~tion au Pi-ésitierit rie 
notre Association, 

« Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général', l'assurance 
de mes meilleurs sentiments. 

a FERDINAKD JEAN B. 

Nouveau procédé d'nssaininscmcnt des eaux par 
l'action combinée da peroxyde de fer et de l'oxyde 
h ypochlerenx (ferraehlore). 

Par M. DUYK 
Chimiste au rninistbre des Financos et dos Travaux Publics. 

(Suite) (1) 

Action des sels métalliques sur  les hypochlorites. - Xous 
avons voulu substituer à l'acide minéral un  acide faible, tel que 
l'acide carbonique ; on sait que ce composé attaque l'hypochlo- 
rite de chaux en mettant en liberté, suivant les circonstances, du 
chlore ou de l'acide hypochloreux ou un mélange des deux, mais 
son emploi ne nous a point paru économique. 

Nous avons alors cherché à faire intervenir certains sels me- 
talliques, et nous avons rernarqué que, dans ces conditions, la 
décomposition se faisait réguliérement et qu'elle était cumplète 
des deux cbtés : un oxyde métallique se précipite à l'état 
hydraté, tandis que se dégage du chlore ou de l'acide hypo- 
chloreux, suivant que le sel mis en expérience se truuve au 
minimum ou au maximum d'oxydation. L'action d'un sel nian- 
ganeux sur un hypochlorite est, d'ailleurs, connue : il se produit, 
lorsqu'on les fait réagir, un précipité noir de peroxyde de rnan- 
ganèse et un dégagement de chlore, d'après l'équation : 

Mn Cla f 2NaO Cl r 2Na Cl + MuOa f C l 2  

Remplaçant le sel manganeux par un  sel manganique, ou 
rriieux par un sel ferrique, nous avons obtenu, en méme temps 
qu'un precipité d'hydroxyde ferrique, un  dégagement d'oxydea 
de chlore, où domine l'anhydride hypochloreur, 

(i) Voir Annales de chimie analytique, 1903,  p. 13. 
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O n  pourrait  interpréter Ces faits de 1% façon suivante : 

ou, si l'on vc:: t : 

Les choses se passent d'une manière analogue d a n s  le cas où, 
au  lieu d'un sel ferrique (chlorure ou sulfate), on fait intervenir 
d'autres sels ml,talliques, le chlorure ou  le sulfate d'aluniinium, 
p a r  exemple. 

On peut indiffére~nrrient faire usage d'hypochlorite de  soude, 
de  potasse ou de chaux.  

P o u r  effectuer les expériences qui vont eitre décrites plus  loin, 
on a fait usage d e  solutions étendues des produits précités. 

L n e  solution de chlorure ferrique à 2 p. 100, versée gra- 
duelleirierit dans  une soliitio~i dé(:uiti:e d'liypoclilorite d e  méine 
concentration (8) (titre chloroiiiétrique 110-lis), donne lieu B 
la production, nu sein du  liquide, d 'un  abondant  prkcipité 
brun rouille, qiii, si l'on ?joute u n  excès d e  sel de  fer,  se dissout 
dans  celui-ci, en méiiie temps que la coloration brune du 
in/llarige s'acceril.~ie de plus eri plus. 1,'atiriosphère di1 rkcipient 
où  se passe la réactiou se remplit d'un gaz dont  l'odeur rappelle 
?i la fois celles de  l'ozone e t  d e  l'acide hypochloreux. 

Si l'on étend d'eau 1ü liqueur b rune  obtenue et  qu'on ajoute au 
liquide quelques cristaux de  sulfate de  soude, tout l'hydroxyde 
ferrique formé s e  sépare, et la solution surnageante est incolore, 
s i  la proportion de  sel ferrique ajouté n'a pas  été t rop grande.  
Cette solution, f i l t r k  au  besoin, rcnferme de  l'acide hypochlo- 
reux.  Cet acide a étt: identifié p a r  la méthode de  Wolters (31, 
laquelle consiste à agiter le liquide ii analyser avec du  mercure ; 
coiilme il fallait s'y attendre, il s'est forrné une  forte quantité de 

(1) L'influence d u  fer sur  l'hypochlorite de soude a été établie récem- 
nient par Musprath et  Smith ( f o u r n .  of the Society of' chem. Industry, 
1898, p .  1 9 0 2 ,  et 1899, p .  210).  Ces auteurs attribuent B l'action catal - 
tique de petites quarititiis de fer qui s'y trouveraient i l'état de ferrate Ta 
décornposition spontilnèe des solutions d'hypochlorite de soude du coni- 
merce. 

(2)  Nous considcrons comme donnant l'id& la plus nette de la com 10 
sition du chlorure de chaux, la  forrnule propos& par Stahlschmidt. selon 
cet auteur, le chlorure de chaux sec peut ktre cousidéré coninie ayant la .- -. 
forrnule Ca (z:' . La chaux libre et l'humidité qui  accompagnent le pro- 

\ u 
duit  commercial fornient ensciiible environ 13 p. 100 du poids total. La 
solution dans l'eau donnerdit lieu à la  formation d'hypochlorite dc chaux 

" A  

e t  do chloruic de calcium 2 Ca C% Cl2 f Ca (O . 
\ L1 

( 3 )  Journ. prakt. Chem.,  (2), T. X, p. 128. 
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chlorure mercurique, q u i  démontre  la prdsence de  l'acide hypo- 
chloreux. 

Lorsqu'on fait intervenir u n  sel de  fer au maximum, la réac- 
tion est un peu plus compliqiifie que celle indiquée p a r  la formule 
indiquie plus h a u t .  On constate, en effet, d 'une manibre con- 
stante, toutes choses é tan t  kgales, que le titre chlorométrique 
du liquide séparé du précipité ferrique insoluble décroit 
mesure que la quantité de  sel de fer entré e n  réaction a été plus 
considérable. 

Ce fait a étC: vCrifié p a r  les exphiences  siiiv;irites : on introduit 
dans des ballons jaugés h 200 cc., d'une part,  un  même voliime 
de solution de  chlorure de chaux (claire) & 2 p. 100, dont  le titre 
chloroml.,trique a été établi préalablement, et, d'autre par t ,  des  
quantites variables de perchlorure d e  fer  en solution à 2 p 100 ; 
on ajoute a u  mélange quelques cristaux de  sulfate sodique, d a n s  
le but d e  p r o v q u e r  la separation d u  précipité ferrique, dont  
l'apparence, a u  sein du  liquide, est plus ou moins colloïdale ; 
on complète le volume à. 100 cc. avec l'eau distillée; on agite 
et l'on filtre ; si l a  quantité de  fer entrée en rCaction n'est pas  
trop considérable, le liquide filtré est incolore; dans le cas con- 
traire, il est plus ou moins coloré en jaune, et alors, on élimine 
llexcEs de fer en agitant la liqueur avec une pincée de carbonate 
d e  chaux;  les liquides filtrés, incolores, sont maintenant  soumis 

l'cxainen chlorom6trique, en faisant usage de la métliode 1i 
l'hyposulfite. 

Le terme de comparaison ayant  k t 6  un hypochlorite de chaux 
titrant 23,78 degres anglais, on a constat6 les atiaisserrients siii- 
vants de sa richesse chlorométrique initiale, suivant  les propor- 
tions de perchlorure d e  fer  indiquées en regard : 

iIypochlorite de Perchlorure de Titre 
chaux fer chloromStrique - - - 

100 parties - 230,78 
- 50 parties 230'78 
- 73 - 230,78 
- 100 - 220,OO 
- 125 - 180,lO 
- 150 - 4 40,YB 

11 y R lieu de  faire remarquer  ici que, lorsque la proportion 
de perchlorure de fer ne dépasse pas 100 p. 100 de  chlorure de  
chaux, la mise en liberté d u  chlore actif de ce dernier n'est 
pas complète; dans le cas  où l'on fait intervenir le sulfate 
d'alumine, celle-ci l'est toujours et  l'on ne constate jamais, 
quel1es:que soient les quantités en présence, une diminution 
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caires du ciment et, en particulier; les aluminates et le silicate 
tricalciquo. . . 

Dans un vase d'Erlenmeyer d e  i 5 ' O  ce. environ d e  capacit6, 
on iritroduit O gr.  5 A 1 gr. du  ciment h essayer ;' on ajoute 
ensuite environ 50 cc. d e  glycérine ; c e  dissolvanl doit &tre porté  
à la température de  60 degrés ; on en note trbs exactement l e  
volume employé à cette t empéra ture ;  on  agile pendant quelques 
minutes, afin d e  bien mélanger le  ciment avec la glycérine, puis 
on place le  vase dans une étuve maintenue a $0  degrés; on  le 
laisse à I'éluve pendant 5 jours, en ayant soin d'en agiter le con- 
tenu tous les jours;  au bout de  ce temps, on filtre à chaud;  on 
recueille un  volume d é t e ~ i n i n é  d e  glycérine, qu'on a soin de, 
mesurer à la-température de  60 degrés, e t  l'on y dose la chaux 
par la méthode habituelle. 

On trouve; par ce procédé, u n e  faible proportion de chaux 
libre dans les ciments : de  3 A 5 p. 100 environ. 

Appare i l  p o u r  effectuer les lavages dans les ana- 
lynies é l e c t r o l y t i q u e s .  - BI. DAUVÉ (Journal de l~harmncie et 
de chimie d u  ter  octobre 1902, p.  300). - L'auteur a imaginé le 
dispositif repré.sent6 par  la figure ci-dessous, qui permet, iors- 

qu'on effectue des analyses '61ectrolytiques, d e  faire l e  lavage 
saris interrompre le courant.  On remplit le creuset d'eau distillée; 
on installe ensuite un  siphon, dont la petite branche a 2 centimè- 
tres de hauteur au plus. Ce pctit  siphon étant amorcé, on fait 
arriver de l'eau par  1~ tube plongeant au fond d u  creuset. Cette 
eau est placée dans un  flacon d e  Mariotte, dont on  règle l e  débit 
de manière que l'eau se  maintienne dans le  creuset à un  niveau 
constant. 
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' Exlntence de l'arnenlc dans t o u s  les anlmaox. - 
M .  G.  BERTRAND (Comptes  r e n d u s  d e  l 'Académie des sciences du 
.10 novembre 1902). - Armé de  la méthode t rés  sensible qui 
a kté précédemment décrite dans ce Itecueil ( l ) ,  M. Uertrand a 
déjk montri;': que l'arsenic existe normalement dans  certains 
organes de l 'homme et des  mammifères, ce qu i  confirmait les 
expériences de BI. A. Gautier. 

M .  Berlrand a corilinué ses expériences, dans  le bu1 de  recher- 
cher si l'arsenic est rCellement u n  élément primordial de la cel- 
lule vivante, ou bien s'il répond seulement a u  besoin d'une 
fonction particulière apparue  B u n  certain degré de  l'échelle 
animale. 

Pour résoudre ce problème, M.  Bertrand a opéré s u r  des arii- 
mnuxvivant  dans un milieu normal, é l o i p é  de toutes les causes 
d e  contamination qui  résultent du  contact plus ou moins direct 
avec l ' industrie moderne. C'est s u r  des  an imaux péchks dans les 
ahlmes de  1'01:kari que ces iirialyst:~ ont et6 faites. 

AzO3H employé pour la destruction des matières organiques 
était encore plus p u r  que celui ayan t  servi dans  ses précédentes 
recherches ; il en fallait 300 g r .  pour  donner, avec 30 gr. de SObEIy 
e t  25 gr .  de  zinc, u n  anneau de  1/4 niilligr., e t ,  dans  aucui!e 
analyse, $1. Bertrand n'a employé u n e  aussi grande quantité de 
réact i f .  

Voici les r+siilt,nts qu'a ot)l.enus M .  Bertrand : 

- 

. . . .  Pétrelle. 
Toriue.. . . . .  
Serran . . . . .  
- ...... 
- . . . . .  

.... Germon. 

. . . .  Grondin 
- .... 

Roussette.. . .  
.... Squale.. 

Seiche. ..... 
Anatife.. .... 

. Holothurie.. 
. . . . .  Oursin 

Etoilede mer. 
Actinie . . . . .  
Eponge . . . . .  

Organes examines 
OiiantitC de 

matière séche 
- 

plumcs.. . . . . . . . . . . . . .  
f cailles . . . . . . . . . . . . . . .  
peau . . . . . . . . . . . . . . . .  
muscles . . . . . . . . . . . . . .  

.............. écailles. 
peau . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
peaii . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
muscles. . . . . . . . . . . . . .  
peau ................. 

. . . . . . . . . . . . .  testicules. 
corps entier sauf l ' os . .  . 
corps sauf' les coquilles. . 
entiére . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  entier. 
entiére . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  ........ entiére.. .:. 
cntiére ................ 

analysée. 
- 

34 gr. O 
20 - O 
22 - O 
17 - O 
20 - O 
26 - O 
3% - 7 
30 - 1 
22 - 7 
12 - 5 
40 - 8 
ni - 5 
81 - 8 
30 - 4 
23 - O 
13 - 1 
36 - 7 

Arsenic contenu 
dans les quaniités 

snalyskes. - 
O rnilliçr. 0023 
O - 0035 
O - 001 
O - 001 
O - O01 
0 - O035 
0 - 005 
O - 0015 
O - 0025 
O - 00IS 
O - ooe 
O - 002 
O - 003 
O - 0045 
O - 00% 
O - 002 
O - O05 

Ce tahleau prouve que tous les an imaux ex:tmin6s, depuis les 
vertébrés supérieurs jusqu'aux spongiaires, renferment de peti- 

(1) Voir Annales de chtrnie analytiyue, 1902, p 401. 
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tes quantités d'arsenic et  que  la pifisence de  ce m6talloïde n'est 
pas, comme celles d'autres kléments, en quelque sorte oaracté- 
ristique de certains groupes d'ètres. 

En outre, il ressort des recherches de  M .  Bertrand qu'au lieu 
d'être localisé dans  certains organes, où il peut toutefois, dans 
certains cas, exister en plus  grande proportion, l'arseiiic se  
retrouve, au  contraire, d a n s  tous les tissus, ce qui permet d'ad- 
rriettre que ce rriétalloïde serait ,  a u  même titre que le carbone, 
l'azote, le soufre et le phosphore, un élément fondamental du 
protoplasma. 

Procédé de prkpuratlon rapide de l'hydrogi-ne 
so1tbi.é pnr I'actioii du soufre suc la vasellue. - 
M .  PROSHIERE (Union phurmacezbtique, du  25 décembre 2902j. - 
On sait depuis longtemps qne,  en chauffant du  suif ou de  la  
paraffine avec du  soufre, il se  produit un  dégagement d'hydro- 
gène sulfuré. M. ProthiEre a remarqué qu'il en est de même si le - .  
corm mis en contact avec le soufre est la vaselin?. Il faut  utiliser 
un mélange de  70 gr .  de  soufre et 3 0  gr .  de vaseline pour trans- 
former complètement l'hydrogène de la vaseline en h y r l r n g h e  
sulfuré, et ce mélange devrait dégager 48 litres 18 centilitres de 
ce gaz, mais il  ne s 'en dkgagr? que la rnoitié ; on ne petit ohtcnir 
le rendement thborique que  si l'on cf'f'ectue la réaction B très 
haute température, c'est-&-dire en chauil'ant le nielange au  rouge 
dans u n  tube trés résistant.  Lorsqu'on corilmence Ci chauffer, le 
dégagenient se produit,  et il cesse dés qu'on supprime l'action 
du  feu. 

M. Prothiere a cherché si,  pendant la réaction, il s e  forme des 
gaz c h b u r é s  susceptibles de  troubler l'action de l'hydrogène 
sulfure! sur  les sels métalliques ; il a fait absorber, pa r  une  solu- 
tion concentrée de  soude, le gaz sulfhydrique dégagé, e t  i l  a 
recueilli les autres  gaz ; ceux-ci ne  contiennent que de  l'air ; il 
ne s'y trouve ni forrriéne, ni éthyl&rie, ni acétylène, 

M. ProthiEre a imaginé u n  appareil permettant  de préparer  
l'hydrocréne sulfuré d a n s  les laboratoires en se  servant  de  soufre " " 
et de  vaseline, e t ,  avec le dispositif qu'il a adopté, o n  peut  pro- 
duire du  gaz sulfhydrique sans  que  ce gaz se  répande B l'inté- 
rieur du laboratoire. Ce dispositif consiste en un  ballon, dans 
lequel il introduit le méIange de vaseline et  de  soufre ; ce ballon 
est fermé p a r  u n  bouchon de  caoutchouc travers6 par  u n  tube 
coiirhé deux fois à angle  droit,  muni  d'un robinet e t  plongeant, 
par  l 'autre extrémité, d a n s  le verre  contenant l a  solution métal- 
lique; l'orsqu'on veut  cesser le dégagement, on relire le feu 
placi: sous le  ballon et l'on ferme le rol~iriet du  tube qui rnet'ie 
ballon e n  communication avec la  solution métal l ique;  le gaz 
qui continue à se dégiiger passe alors p a r  u n  autre  tube, soiid6 
s u r  le tube précédant, portant  également u n  robinet e t  plon- 
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geaht, p a r  son ex t rh i i tk ,  dans  l 'ammoniaque ; on ouvre le robi- 
net de  ce deuxibme tube et  le gaz qui se dégage va se combiner 
avec l'ainmoninque. 

A n a l y s e  des iki&lnnges d'cileooln &Lhyl iyoe et nie- 
I l i y l i y u e  (Annales de brasserie et de dishllerie du  10 novembre 
1902). - On coiinait le procédé Bardy et Mecker permettant la 
transformation intdgrale en iodures d'un mélange d'alcools éthy- 
lique et méthylique. 11. Wolf signale les modifications qui  ont 
été apportées a ce procédé et qui ii'ont jamais été publiées. 

Cn  petit ballon A, bouché k l'émeri, d'une capacité de 50 i 
60 cc , est surmonté d'un entonnoir robinet C,  de  forme allun- 
gée, pouvant contenir de fi à. 6 cc. de  liquide. La partie inférieure 
de cet entonnoir met  en communication le hallon A, p a r  un  tube 

soudé T, avec un réfrigérant R, incliné, au dCbut d e  l'opération, 
dnns  le sens indiqué par  la figure. Le tube T présente trois renfle- 
ments à l 'intérieur du  réfrigérant ; ceux-ci ont pour,but de rete- 
nir les corps volatils qu i  se  dégagent a u  début de l'opération. Ce 
tube est relié, en I), p a r  u n  caoutchouc, à u n  tube vertical F. Ce 
dernier vient  affleurer l'eau d'un récipient d e  la  forme indiquée 
s u r  l a  figure. 

On réduit rapidcmcnt en morceaux 15 g r .  d'iodure de phos- 
phore, qu'on introduit dnns le  ballon A ,  puis on dispose I'appa- 
reil comme l'indique la  figure. On verse dans l'entonnoir 8 a 
6 cc. de l'alcool à. exariiiner, puis on ouvre le robinet e t  on laisse 
écouler le liquide. AprPs avoir  rapidement refermé le robinet, on 
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remplit l 'entonnoir d'une solution concentrée d'acide iodhy- 
drique saturé d'iode. Les choses étant ainsi disposées, on attend 
jusqu'au lendemain. Au debut  de I'opération, la réaction est 
trés vive, et il se  dPgage des vapeurs d'iodure de ptiosphoniurri, 
qui, en se sublimant, viennent cristalliser dans le rCfrigérant ; 
aprés avoir laissé en contact pendant  douze heures ,  on plonge, 
avant de continuer I'opération, le  petit ballon A dans .l 'eau 
froide, puis on  ouvre le robinet de l'entonnoir surmontant  le  
ballon, pour  permettre à la solution iodée de s'écouler La réac- 
tion est trés vive et une  petite portion de l'iodure formé passe 
iians le récipient rempli d'eau el tombe au forid. Lorsque toute 
effervescence a cessé, on  incline le réfrigérant dans l'autre sens 
(de haut en t ~ s ) ,  et I'on fait  plonger de qnelqiies centimt?tres 
le tube I" dans l'eau d u  récipient. On chauffe alors l'eau d u  
bain dans  lequel plonge le ballon A, et  les iodures conirnencent 
à distiller. Enfin, on retire le bain, e t  I'on achEve de chauffer 
le ballon à feu nu ,  à l'aide d 'un  brhleur qu'on tient k l a  main. 
On chasse ainsi les derniéres portions des iodures. Ceux-ci 
se trouvent a lors  r&seinblés a u  fond d u  récipient. On verse tout 
le conteriu du récipient d a n s  u n  entonnoir à robinet,  dont  on a 
eu soin de sécher la partie i n f 8 r i e u r e . h  ouvre le  robinet, et l 'on 
reçoit les iodures qui s'écoulent daris  iin tube à essai bien sec (on 
en recueille environ 8 B 9 cc.). O n  ajoute quelques petits frag- 
ments de carbonate de potasse anhydre,  pour enlever les der- 
niéres traces d'humidité, et I'on bouche le tube hermétiquement. 
Apré? cinq ou s ix  heures, on filtre les iodures s u r  un  filtre Rer- 
zélius et on les reçoit dans  u n  petit  ballon à fond plat,  muni  d'un 
trait de jauge (picnomhtre), dont  on  connaît exactement le  
volume. 

On ramène la température à 15 degrés;  on aflleure exactement 
et  I'on pèse par double ~)esée.Coririaissarit exiic:teirient la cii~iacité 
du ballon, on a immédiatement la densili: d u  mélange. I I  est 
facile, connaissant celle-ci, de calculer la teneur  en iodures 
d'éthyle et  de  méthyle, sachant  que la  deiisité de  ces deux corps 
est de : 

2.287 pour l'iodure de  méthyle 
1 .9446 pour l'iodure d'éthyle. 

RIM. Bardp et. Mecker ont,  d'ailleurs, dressé une table qui donne 
la proportion centésimale des deux iodures et des deux alcools 
corresponti;irit à la derisitA. 

Dosage den nclderi volnttls dnna l'analyse des corps 
grta#.-M. MOUGNAUU (Thèse de doctorat de L'Université de Paris, 
Eçole szcpe'riazm de phnrmczcie, analysée par M. le D' Barillé). - 
Le travail de  M. Mougnaud est  consacrh $I I'examen critique des 
procédés de dosage des acides volatils, solubles et  irisoluhles, 
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contenus dans  les corps gras  et particuliérernent dans  les beurres. 
On connaft toute I'irnportanee de l'indice tle Reichert-Meissl- 
Wolny diins l'analyse des corps gras  Ln diltii,rnination de  cet 
indice ,  qui peut être effectuée par  des procédés divers, repose sui. 
le r n h e  principe (saponificatiori des glycérides p a r  u n  iilcali, 
décomposition du  savon alcalin p a r  un acide fort, entrainemeiit 
des acides volatils mis en liberté et  dosage de  c ~ u x - c i  par  iiiie 
liqueur alcaline titrhej. Toutefois, la maniére d'opCrer n'6t:int 
pas  la rriéme,les résultats rie sont pas  concordarits.Jl. Jlougii;iud 
s'est proposé de  signaler les défauts de ces diverses indthodes, et, 
aprés avoir donné la définition de l'indice de Keichert, e n  la prC- 
cisant, il a étudié successiverrient les diBérerites causes d'erreur 
qui se produisent dans la série des operations à eff'ectuer au cours 
du  dosage;  il les classe dans l'ordre suivant : saponification ; 
20 carhoriatation ; 3O choix de l'acide destiné à dtlcoinposer le 
savon ; 4 0  concentration des liqueurs; 5" action de  l'alcool ; 
6" entraînement des acidcs fixes. 

i0 Saponification. - On l'effectue soit k l'aide d 'une solution 
aqueuse saturée de potasse (méthode oflicielle), soit a u  moyen 
d 'une solution aqueuse de potasse ou de  soude, en présence de 
l'alcool (Laboratoire municipal),  soit pa r  une solution alcoolique 
de potasse ou de soude, soit enfiri pnr une soliilion de  l'alcali 
daris la glyi:i:ri~ie (méthode oflicielle hollnridaise). C'est ce 
dernier rnodc d c  saponification que  l 'auteur ,  aprhs plueieiirs 
expériences coiiclu;~ntes, conçidEre,cornine le plus  exact. En 
effet, la rapidité avec laquelle on fait l'opération prdvienl toute 
déperdition d'acides vol:~tils e t  eriipèche la carbonatation des 
alcalis. E n  outre, ce procédé constitue u n  moyen f a d e  de  recon- 
naftre la f i n  de la saponification, point difficile à saisir avec les 
autres inCthoiles. 

2O L a  carbonatation de l'alcali sous l'influence de  l'acide iarbo- 
nique atrnosphériqiie, pendant  l'opération précédente, est trks 
importante considérer dans le dosage, car, ainsi que le  montre 
M.  Mougnaud, avec expdriences originales à l 'appui, l'apprécia- 
tion des résultiits en dépend d a n s  une certaine mesure. 

Le meilleur moyen de  l'éviter est de chasser l'acide carbonique, 
avarit le titrage, par  ébullition de la liqueur d a n s  un rtifrigéraiit 
ascendant. 

3O Ln question d u  c11oi.x de l'acide à erriployer dans  la dicomposi- 
tion du  savon de  soude ou de potasse forrrié et In mise en liberté 
des acides volatils, a été étudiée avec m6thode p a r  l 'auteur, qui 
a multiplié les expériences pour arriver un  résultat satisfaisant, 
e t  c'est assurérrient Irl une  des parties les plus originales de son 
mémoire. Ainsi, dans  la méthode officielle, il est recommandé 
de faire usage de l'acide phosphorique, et la quantite d'acide 
à employer est telle qu'on obtient finalement du  phosphate 
bipotassique. Or, les expériences déjà anciennes de Berthelot 
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avaient montré que les différentes basicités de  l'acide phospho- 
rique ne sont pas  identiques et  qu'elles se comportent diffdrem- 
ment, soit qu'on considhre l a  chaleur qu'elles dégagent res- 
pectivement en se  combinant avec les bases, soit qu'on envi- 
sage la façon dont  elles se comportent vis-k-vis des réactifs indi- 
cateurs. 

C'est ainsi que la première basicitb fonctionne comme acide 
fort, la deuxième comme acide faible, la troisiéine comme acide 
plus faible encore. Il arr ive donc que, dans le procédé officiel, 
cette deuxième bnsicité, combinée a la potasse, peut  facilement 
étre décornposée par  les acides que  tient la liqueur en dissolu- 
lution, B l'dtat de  sels alcalins correspondants (butyrate, oléate), 
de sorte que,  théoriquenierit, aucun dégagernent d'acide volatil 
ne devrait se  produire. Cependant, ce dégagernent a lieu. P o u r  
expliquer ce fait, contradictoire en apparence avec les don- 
nées de la thermochirriie, M .  Mougnaud a fait des solutions 
d'oléate et de butyrnte de soude, dont  la teneur était sensible- 
ment celle correspondant a u x  acides contenus dans  la quantité 
de beurre normal $ essayer et  s u r  lesquelles il a fait agir des 
quantités croissantes d'acide phosphorique, de facon h saturer  
progressiveinentlestrois bnsicitéç. Or, il a constaté que les acides 
volatils dtaient en partie déplacés quand la deuxiéine basicité 
était atteinte. Pour  mettre d'accord la théorie avec la pratique, 

une  il faut admettre, semble-t-il, que ce déplacement di,  
quantité de chaleur t rop faible pour  étre perceptible a u  calori- 
métre, mais qu'en tout  cas, il a lieu. 

Ainsi s'explique pourquoi, dans  1s méthode officielle, pour 
rompre l'équilibre chimique qu i  tend & se produire, on est  
obligé d'introduire, dans le ballon relié au  rkfrigérant, l'eau p a r  
petites portions, 50 cc. p a r  20 cc., afin d'obtenir toute la quantité 
de distillatum nécessaire (400 cc.) a u  dosage des acides mis en 
liberté. 

L'auteur a pu abrPger notablement l'opération p a r  l'emploi 
d'une quantité d'acide phosphorique telle qu'on obtienne le 
se1 nionohasiqne, puisque, par  ce ~irocGdé, daris 100 cc. de dis- 
tillatiirn, passent en totalité les acides volatils. 

Si l'on emploie, a u  contraire? l'acide sulfurique (méthode 
Wolny), les résultats sont  toujours concordants, car cet acide 
fonctionne dès sa deuxiéme basicité comme un acide fort.  

4." Concent~.ation des l ipeurs .  - Cette question meritait aussi 
d'attirer l'attention. Si l'on veut. en effet. obtenir des résultats 
dans la méthode officielle, on ne  doit pas  faire usage, en u n e  
seule fois, de In qiiantité totale d'eau nécessaire pour obtenir le 
volume dkkrmind  de distillatuin. 

Les expériences de hl. Mougnaud niontrerit que, dans  ce cas, 
on n'obtiendrait qu 'un déplacement partiel d'acides volatils. 
Enfin, si l 'on etrectue la saponification e n  présence de la glycé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rine, suivant le procédé recommandé par l'auteur, les résultats 
sont un peu diminués; la fraction de 1/10 est la correction en 
plus qu'il faudrait alors ajouter aux chiffres trouves pour ohtcnir 
le dosage correspondant fait au moyen de la saponification ii 
l'alcool. 

ii"4clion de l'alcool. - Ce n'est du  reste pas la seule particula- 
rité que présente ce dernier mode de saponification. M .  Mou- 
griaiid a rrionlré, cn efïel, que, daris cette fnron d'opkrer, on 
arrive L des rkul ta ts  plus faibles que ceux obtenus en siiivant 
les autres méthodes. Sans doute, parce que, pendant I'évapora- 
tion de ce véhicule, celui-ci se combine aux acides mis en liberté 
pour donner des éthers qui échappent aux dosages. Les essais 
faits avec l'alcool pur ont montré, dans les résultats, des diffë- 
rences presque négligeables ; ceux efyectués, iiü contraire, avec 
l'alcool r,orrirriei-ci;il à 95 degrks accuseril une plus grande pro - 
portion d'acides volatils solubles, ce qui peut tenir, bien que la 
chose paraisse assez invraisemblable, à la présence, dans ce dis- 
solvant, d'éthers saponifiables. Enfin, la présence de I'alcool 
dans le savon incornplétement desséché augmente d'une façon 
sensible la proportion d'acides volatils; il est donc nécessaire, 
pour obtenir des résultats toiijours concordants, de n'opérer que 
sur un  savon complètement desséché. 

69Entrainement des acides fixes. - Lorsqu'on décompose le 
savon alcalin par l'acide sulfurique, aucune erreur ne peut se 
produire dans  le titrage acidimétrique, car cet acide ne possède, 
à la température de 100 degrés, aucune tension de vapeur appré- 
ciable. 

L'auteur a montré, en outrc, que l'acide phosphorique n'est 
pas plus entraîné que l'acide sulfurique, soit par voie de volati- 
lisation, soit mécaniquement. Ce résultat avait son importance, 
car les auteurs de la méthode officielle orescrivaient seulement 
l'emploi de la quantit6 d'acidv phosphorique strictement néces- 
saire pour obtenir le phosphate disodique, craignant sans doute 
qu'employé en ex&, il ne f û t  entraîné A la distillation. Il jus- 
tifie, en outre, le nouveau procédé qu'on devra employer dans 
la décomposition du savon, 

Acides volatils insolubles. 

La deuxiéme partie de la thèse de M. Mougnaud est consacrée 
B une question toute d'actualité, puisqii'elle vise ln recherche du 
beurre de coco, mbli~ngé frauduleusement depuis peu a u  beurre 
dc vache. Cette fraude, en efrct, est difficile B déceler par les 
méthodes ordinaires, puisque, par u n  mélange judicieux de 
beurre de cocaet de  margarine, on arrive A faire de toutes pièces 
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un produit dont  les constantes sont s e n s i b b n e n t  les nibines que 
celles d'un beurre ordinaire. 

Récemment, M.  Reyckler, en utilisant les résultats fournis par  
le dosage des acides volatils insolubles, a publié un  procédé qu i  
peut donner de prP,cieux reriseignerrierits sur  la  pureté  d u  lieurre 

essayer. Cette méthode est longue, exige deux opérations sue- 
eessives (détermination des acides volatils solubles et  des acides 
volatils insolubles), pendant  lesquelles une erreur  apprdciable 
peut se produire et modifier profondément Ics résultats. M. Mou- 
gnaud, par  une façon d'opérer t rès  ingénieuse, arrive B déter- 
miner, dans une  seule opération, les deux termes du  rapport.  
Apiks dPcoriiposition d u  savon par  un acide, il distille 110 cc. de 
liqueur, avec les precautions qu'il a indiquEes d a n s  la prcrriière 
partie de sa these. 100 cc. sont filtrés e t  destinés & la déter- 
mination de l'indice Iieichert-Rieissl-Wolny (acides volatils solu- 
bles). Puis, le condensateiir e t  le filtre étant 1avi.s avec 50 cc. 
d'alcool, le liquide alcoolique de lavage, qui contient e n  disso- 
lution les acides volatils irisolubles, est réuni  a u x  10 cc. mis  de  
c6té dans l'opération précédente. Dans cette solution hydro- 
alcoolique, on titre les acides volatils ; ceux-ci représentent 
les acidcs volatils soliihles contenus clans 10 cc. de distillatum 
et la totalitc des acides volatils insolubles coritenus dans  la prise 
d'essai. P a r  un calcul trés simple, on obtient les rPsultats cor- 
respondant au  dosage des acides volatils insolubles. 

Les expPriences de l 'auteur ont porté non seulemerit s u r  un 
grand nombre de  beurres d'origines diverses, inais encore s u r  le 
beurre de coco l u - n i h i e  ct s u r  d'autres corps v a s  usuels,  mar-  9. g i ~ r i r i ~ ,  snifs, huile ... Elles ont mis  e n  relief 1 irriportiince qu'il 
füut accorder à cet indice nouveau, puisqu'en moyenne, dans  
un  beurre pur ,  l a  constante des acides volatils insolubles étant,  
en chifTres ronds, dc 2 et celledes acides volatils solubles de  2!2û, 
les mêmes constantes sont respectivement i5,4 et  7 , s  dans  le 
hrurre  de coco. 

L'auteur termine sa  thèse en démontrant la parfaite sûreté du  
reactif de  Villavecchia et Fabrice, appliqué k la recherche de 
l'huile de sesame. Dans les huiles de  provenance algkrienne ou 
tunisienne, qui ,  prétendait-on, donnaient la r6nclion du  sésame, 
il a montré, s u r  des  6chantillons de  provenance silre, l ' inanité 
(l'une p;iraille :issert,iori. 

En rfisiimé, dans  sa these, M .  le U r  l lougnaud reléve expkri- 
iiientalemeiit et scieritifiquenient les nombreuses contradictions 
et imperfections qui  existent dans  les diverses méthodes suivies 
pour le dosage des acides v@,latils dans l'analyse des corps gras. 
Ce mémoire, écrit avec clarté, contient u n  grand nombre de  faits 
@riginaux qui  méritent de fixer l'attention et qu i  eussent gagné à 
être mis plus  nettement e n  relief d a n s  le paragraphe corisacré 
a u x  cmclusions. 11 eut  6% désirabLe également que  I'avteur, qu i  
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a fait, avant  tout, ceuvre d e  praticien &mérite, dCduisit de ses 
justes critiques l'exposé détail16 d'une mhthode nouvelle de  
dosage des acides volatils ; i l  e n  a Evidemriient fourni tous les 
éléments originaux, il lui eLit donc kt6 facile de les réunir  en un 
chapitre séparé. Le trdvail que vient de publier M. le Dr Mou- 
gnaud est appel6 à rendre de  précieux services à tous ceux (1111 
s'intéressent à la chimie appliquée des corps gras, eri leur permet- 
tant  d'opérer d o r h v a n t  avec rapidité et  exactitude. 

Nouvelle méthode de recherche dm I>aciiic de 
Koch  dan^ les crneliats. - M. COCRI\TTE-ARNA~I)I<: (Ga-  
zette hebdomadaire des sciences médicnlzs de Bordeaux d u  7 décem- 
bre 1902). Le procédé que propose M .  Couratte consiste à mélan- 
ger  10 CC. de crachats, 100 cc. d'eau et 10 gouttes de  lessive de 
soude ; on fait bouillir en agi tant ,  jusqn'k ce q u e  le mélange soit 
devenu homogéne ; on prend 20 cc. de  ce mélange, qu'on addi- 
tionne de 4 gouttes d'acide acétique et  4 cc. d ' é ther ;  on émul- 
sionne fortement, et il se forme u n  précipité qui  monte rapide- 
ment à la surface du liquide ; on redissout ce précipité par la 
lessive de soude ; on agite après  avoir ajout6 u n  excès d'éther et  
on laissereposer le riii:litrige; il SI: forrrie rapiderrierit. uri anrieau 
k l a  surface de  sép:~ration de  I'kther et du liquide ; c'est dans cet 
anneau que se trouve la presque totalité des  bacilles tuberculeux 
contenus dans  les crachats ; cet anneau,  plus ou moins volumi. 
neux au  début, s 'amincit peu à peu jusqu'à pouvoir ne former 
qu'une mince pellicule ; il est facile, après  évaporation de  l'éther, 
de prélever des fragments d e  cette pellicule, de les étaler sur 
une  Iarrirlle, de  1i:s colorc:r par  la rri6tliride [le Zeitil et. de les exa- 
miner au microscope. Les bacilles n'ont rien perdu dclcurs  pro- 
pi iétés de coloration. 

Ce procedé permet de trouver de  nombreux bacilles d a n s  des 
crachats, alors qu'on n'en avait pas trouvé en examinant  plu- 
sieurs préparations faites p a r  les procédks ordinaires. 

Préparation de liqueurs titi-ées d'acide sulfhriqae 
par l'électrolyse. - M. W.  LANGE (Zeits .  f .  annlytische L'hernie, 
1902, p .  609). - On a récemment proposé d'utiliser l'électrolyse 
du  sulfate de cuivre pour  pri!parer desliqueurs titrées de  S O q 2  (1). 

(1) Voir Annales de chimie analyliyue, 1908, p. 340. . 
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Dans cette réaction, il s e  forme une quantité de S04H2 équiva- 
lente h celle d u  cuivre précipitk, et avec laquelle on peut fixer le  
titre d'une solution alcaline.. L'inconvénient de cette mkthode, 
c'est que, par  l'électrolyse d'une solution de  sulfate de cuivre pur, 
le cuivre est presque toujours précipité sous une forme spon- 
gieuse et ne peut &tre exactement pes6 ; niais, si l'on ajoute a une  
solution de  sulfate d e  cuivre d e  l'acide azotique en faible quan-  
tité, le  cuivre se sépare 2 l'électrolyse sous une forme cristalline 
et avec une couleur rouge clair;  Az03H est transformé e n  ammo- 
niaque. Connaissant le titre acidimétrique de  Az0311 ajouté, on le 
retranche lors du  titrage pratiquE après  l'électrolyse. Les essais 
faitsavec ce procédé ont montré  que la quantité d'Az03H à ajou- 
ter varie de 10 A 30 p .  100 d u  poids d u  cuivre ; avec une quan-  
tité moindre, la précipitation d u  cuivre ne  se fait plus sous la  
forme cristalline ; si la quanl i té  dépasse 30 p .  1@0, la transfor- 
mation de Az03H en ammoniaque n'est pas  complète. 

E. S. 

Uosage du pota~diim nous forme de plcrate. - 
M .  1 ~ E l C H A l l l )  (Pharmaceutisçhe Centrnlhnlle, 1902, p. 79) .  - Le 
picrate de potasse se  @te aussi bien, sinon rnieux que le chlo- 
roplatinate, a u  dosage d u  potassium. Il est, en effet, moins soluble 
dans l'eau : il cristallise très bien et   eut aisément etre obtenu k 
un  grand état de pureté. On a ~ ' a v a k t a ~ e  de pes& le  potassium 
directement combiné et  non un  corps correspondant comme le 
platine. Le réactif si coûteax pour la méthode au platine est ici 
d'un pr ix de revient nkgligeable. Enfin, le procédé au  picrate est 
beaucoup plus exptditif.  

On opère Eur des solutions neutres à 2 p .  100 environ, dont  
on a élimine au  préalable l 'ammonium, le  czs ium,  le rubidium 
et le thal l ium. Le prkcipit6 cristalliri recueilli su r  u n  filtre est 
lavk avec iiri  peii d'eau, aussi peii que  pss i l i l e .  On np peut laver  
à l'alcool, qui dissout le picrate potassique rnieux que  l'eau. On 
ne facilite pas  la pr6cipitation par  I'kther, qui rendrait insoluble 
le picrate sodique, comme le cornposé potassique. Le précipité 
lavé est desséché à l 'air libre d'abord, détaché du  filtre avec u n  
pinceau et  séché ensuite u n e  température ne dépassant pas  70 
à 80 degrés. A une  temporature plus élevée, on risquerait une 
décomposition et même une explosion du  picrate. 

POU; le calcul, on se base s i r  les poids~atomiques et  molécu- 
laires : 267 de  picrate correspondent à 39 de potassium. 

i%oaveau procédé de dosiig~ clin tborlum et sépsra- 
tion de cc métal d'avec le oçriuin, Ic lantlirtne st lei 
didyme. - 31. FLOYU J .  METZGER (Journal of the anwican 
ch,emicnl Sor. ,  1908, rio 10, p. 901). - Voici les principales rriétho- 
des qui ont ét6 indiquées pour  opérerle dosage du thorium. 
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Bahr  a le premier indique que l'oxalate de  thoriurn est 
soluble d a n s  une  solution concentree e t  chniide d'oxalate d'ain- 
moniaque.  Plus t a rd ,  d'autres apérimentat: . i irs,  comme R H u -  
min ,  C. Glaser, lIintz et Weber ,  en perfectioiiiiant ce mode de 
sdparation, ont indiqué que le thorium ne peut  &tre séparé coni- 
plEtement des autres terres rares p a r  un  seul traitement à I'oxalnte 
d'ammoniaque, mais que cette opération doit ê t re  répétée plii- 
s ieurs  fois. 

L a  séparation d u  thorium des autres  terres rares au moyen d e  
l'hyposulfite de sodium a été proposée par  Chydenius, puis par 
Hermann,  Drosbach, Iiintz et  Weber  ; cette slparatioii  est basée 
s u r  le fait qu'une solution neutre ou Iégéreinent acide d'un sel 
d e  thorium contenant du cérium et des autres  terres  rares, trai- 
t é e  par  1'hyposiilfit.e de  sodium, laisse précipiter tout le thnriiini, 
t and is  que le cérium et  les autres terres rares  restent e n  solution. 

Chydenius, ainsi que Glaser, ont montré que  In précipitation 
n'est pas compléte en une  seule opération e t  qu'il est néces- 
sa i re  de précipiter le filtratum par  l 'ammoniaque, de  convertir 
le  précipité en chlorure, de  refaire une  précipitation au  moyen 
de  I'hyposiilfite et de répéter cette opération aussi longtemps 
qu 'on ohtient une prEcipitation avec ce sel ; dans  ces conditions 
seules, on peut compter sur  une  séparation parfaite. 

IIintz et Weber ont  prétendu que  cette s4paration s'efrectuc 
facilement dans  des solutions très diluées et  en présence de 
d e u x  ou trois gouttes d'HCI dilué. 

C1eve a le prerriier fait eoririaître que le t,horium peut Ctre pré- 
cipité par  l'eau oxygénée dans  une  solution de son sulfate et que 
le  précipité a la composition représentée par  la formule Th401S03. 

A la même époque, Boisbaudran a employé l'eau osygénie 
comme précipitant du thorium. 

MryrouhoBet Verneuil, en étudiant la réaction précédente, ont 
mont ré  qu'on peut obtenir un prkcipité analogue dans une 
soliition de  nitrate et  que la composition di1 précipite est la 
suivante : Th407Az205; ils ont indiqiié aussi q u e  la séparation du 
thor ium dans ce cas est compléte. 

Kosmann sépare la plus grande partie d u  sel de  didyme du 
mélange primitif, à l 'état de  sulfate; puis il sépare le thorium du 
cér ium, du lant l ia~ie  et. du  didyrrie par  des trait,erric:rit.s siiccessiSs 
d e  la solution acide avec une solution d'eau oxygénée et une 
solution de citrate d'ammoniaque, puis avec l'ammoniaque. On  
obt ient  un  précipité de phosphate d'aluminium et  d'hydrate 
d'oxyde de thorium ; on sépare le thorium au  moyen de l'acide 
oxalique. 

D'autres mkthodes ont encore été décrites : Urbain emploie 
l'acétylacétonate de  sodium. Chavastelon sépare le thorium au 
moyen du sulfite de sodium. Boisbaudran précipite le thorium 
a p r é s  avoir réduit l e  cQrium avec l'oxyde cuivreux. Dennis em- 
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ploie le nitrate de  potasse. Delaf»iilaine s é p r t i  le thorium d u  
zirconium en fondant  avec le fliiorure acide d e  potassiiim e t  
lavant avec l'eau chaude le fluorure double de ~ o t a s s i u m  et  
de zirconium. Muthmann e t  Baur  emploient le chromate de 
potassium. Kersten base une methode s u r  la différence de solu- 
bilité des oxydes dans  N I .  Nilson précipite le sulfate hydraté  de  
thorium. 

De toutes les méthodes qu i  ont été publiées pour l'analyse de  
la monazite, la meilleure est  celle de Glaser. 

Berix a corripari: entre elles les méthodes e1riplnyé6:s p u r  I'ana- 
lyse de la monazite (à l 'oxalate d'ammoniaque, à l'hyposulfite et 
à l'eau oxygénée). 

Il a montré qu'une digestion du mélange des oxalates dans 
un grand excés d'oxalate d 'ammoniaque est insuffisante pour 
enlever tout le thorium ; la moitié environ de ce métal se dissout, 
et, aprés avoir répété la digestion, il entre  en solution une quan-  
tité considérable de  cérium. 

Avec la méthode à l 'hyposulfite, on  obtient de  bon3 résultats 
après trois ou quatre  pr&ipitations successives, et le thorium ne 
renferme qu'une trace de cérium. Cette méthode a l'inconvénient 
d'être fort longue. 

L'eau oxyg&née, d'aprés le  m&me auteur ,  précipite cornpIbte- 
ment le thorium dans  une solution neutre ou faiblement acidiil6e 
par  Az03H, et  l a  séparation de  ce métal  d'avec le cérium et le 
lanthane se fait en une seule fois. 

L'auteur a essayé l'action d e  nombreux composés org7niques 
sur  les sels de thorium mélangés avec d'autres terres rares. 

Les réactions qu'il a obtenu& avec l'acide fumarique méritent 
d'ètre plus spécialement notées. 

En solution aqueuse h chaud  ou A froid, on n'obtient rien avec 
le cérium, le lanthane et  le didyme. Avec le thorium, on obtient 
un  précipité qu i  se  forme lentement B froid, mais rapidement B 
chaud ; ce précipité est blanc et floconneux et la précipitation 
est presque cornpl6te. 

En solution d a n s  l'alcool à 9Ei0, l'acide fuinarique précipite le 
thorium quantitativement m&me k froid. 

Le cérium et l'acide fumarique,  en solution dans l'alcool à 950, 
ne donnent  aucun  précipité A froid, mais. en chauffant, il se 
forme un léger précipité d e  cérium. 

Le lanthane e t  le didyme, en solution dans l'alcool à 950, ne 
donnent rien ni à froid, n i  à chaud. 

En soliition darisl'alcool à40°,1'acide fumarique précipite q u a n -  
litativemenl le thorium à chaud; le lanthane et le didyme, 
flans les mêmes coriditions, ne donnent  rien. Le cérium, en 
solution alcoolique A 400, n e  donne rien avec l'acid(: fiimariqiie, 
ni à froid ni B chaud,  moins que cette solution ne soit fortement 
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concentrée ; d a n s  ce cas, u n e  petite fraction de cérium est 
précipitée. 

Le fumarate d'ammoniaque précipite le thorium, le cérium, le 
lanthane et le didyme en solution aqueuse ; le précipite est inso- 
luble dans un exr.6~ de précipitant, mais solulile dans les acides 

. . minéraux. 
Siparation quccntitatiue du thorium par l'acide fumarique. - L'au- 

teur a utilisE les réactions précédentes pour effectuer le dosage 
du thorium. 

Les essaisont étk faits avec lenitrate de thorium, purifié suivant 
la méthode de Wyrouboff et Verneuil. 

L'auteur emploie une solution d'acide fumarique saturée à 
froid dans l'alcool à 40"; cette solution contient 1 gr. d'acide 
p. 100 cc. 

II dissout du nitrate neutre de thorium dans l'alcool & 400(150 
à 175 cc. pour Ogr. 1 ou Ogr. 2 de ThO" soit à peu prés le douhle 
en nitrate), qu'il mélange avec le méme poids du mélange 
mixte de cérium, lanthane, didyme, puis il ajoute 12  h 13 cc. de 
la solution alcoolique d'acide fumarique, pour O gr. 1 de Tho2 ; 
il chauffe à 75-80 degrés et  il laisse en repos pendant quelques 
minutes ; le précipité se dépose; il filtre. Le précipité est lavé 
avec de l'alcool à 400 chaud ; le filtre est incinérk dans une cap- 
sule de platine et  l'on pése Tho2  obtenu. En faisant un certain 
nombre d'analyses par cette méthode, l'auteur a reconnu que le 
thorium était précipité complètement, mais qu'il entrainait une 
petite quantité d'impuretés et qu'une reprécipitation était néces- 
saire. 

Voici lemode opératoire qu'il a adopté : 
Lepriicipité primitif de fumarate de thorium est dissous sur u n  

filtre avec HCI dilué et chaud, et la solution est évaporée à siccité 
a u  bain-marie; on ajoute ensuite quelques cc. d'eau et l'on éva- 
pore une seconde fois siccité ; puis on ajoute dans la  capsule 
environ 50 cc. d'eau. A la liqueur ainsi obtenue on ajoute une 
quantité suffisante d'al(:ool pour ohtenir un liquide 2 40" 011 dilue 
en ajoutant un égal volume d'alcool à 40°, puis on ajoute 8 5 
10 cc. d'alcool fumarique ; on recueille le précipité ; on le lave ; 
on le sèche et on le pèse. 

On doit employer IICl et non pas Az03Rpour la dissolution du 
fumarate de thorium, car ce dernier acide donne un résidu inso- 
luble dans l'eau. 

Des essais variés ont montré que cette méthode, ainsi modi- 
fiée, donne des résultats exacts. 

L'auteur étudie ensuite l'action de l'acétate d'ammoniaque sur 
les solutions alcooliques à 40° de cérium, de lanthane et de 
didyme, et il montre (lue, dans  ce cas, ces métaux sont précipités, 
mais qu.'un excès d e  sel rirnrrioniacal redissout le précipité form8; 
puis il passe en revue l'action de l'acide fumarique, dans les 
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conditions précédentes, sur  les sels des métaux courants(cuivre, 
argent, or, magnésium, calcium, strontium, mercure, etc. etc.) 
et i l  constate que, parmi feux-ci, seuls l'argent et le mercure 
sont précipités ; le premier subit une précipitation partielle, 
tandis que le second est précipité quantitativement quand il 
est à l'état de nitrate mercureux ou mercurique, alors qu'à l'état 
de chlorure il ne se précipite pas. 

L'auteur a étudié aussi les métaux rares autres que ceux qui 
viennent d'être décrits, comme l'yttrium, le samarium, le gadoli- 
nium, l'erhium et le zircciniiim ; les sels de  ces métaux, disslius 
dans l'alcool k 40°, donnent, avec l'acide fumarique : 

L'yttrium, le samarium et le gadolinium ne donnent rien ni à 
froid ni à chaud. 

L'erbium donne un tri% léger précipité à froid, qui  semble 
augmenter à chaud. 

Le zirconium donne une séparation quantitative à chaud. . 
L'auteur a déterinirié lit cornpnsiiion du fumarate de  thorium, 

et il a constaté que l'acide fumarique se combine avec une molé- 
cule de thorium. 

H. C. 

Dosage du plomb dans les rninei-ais. - M. IRVING 
C. BULL (Zeits. f .  analytische Chemie, 1902, p.  653). - L'auteur 
a soumis à une etude comparative les différentes méthodes par  
voie humide, proposdes pour le dosage du plomb dans les mine- 
rais. II a fait porter ses recherches sur six minerais différents 
des Etats-Unis : gnlinitp, cirusite, sphalirite et stibnik. Ces mine- 
rais ont d'abord été essayés par voie séche ; ce procédé donne 
soiivc:nt tics résull.:it,s inexacts, aussi bien dans un  seris que dans 
l'autre, surtout avcc Ics minerais oxyd6s qui contiennent du 
fer, du cuivre, de l'antimoine et du bismuth. 

L'auteur prend, comme point de comparaison, la méthode de 
pesée à l'état de sulfate, qu'il exécute de la facon suivante : 
O s r .  3 à l gr. de minerai, finement pulvërisé, sont dissous dans 
15 cc. d'Az03H concentré et quelques gouttes d'BC1 ; à la fin de 
l'attaque, on fait bouillir pendant assez longtemps pour que tout 
le minerai soit dissous et que tout le soufre soit oxydé. Aprés 
refroidissement, on ajoute 10 cc. de SOSHZ di1116 (D= 1.41) et l'on 
kvapore jusqu'à apparition des vapeurs sulfuriques. Aprés 
refroidissernerit, on verse 100 cc. d'eau; on fait bouillir pendant 
cinq minutes et on laisse refroidir; on ajoute alors 15 cc. 
d'alcool à 93 degrés; on mélange et  on laisse déposer; on 
décante sur  un petit filtre, en laissant, autant que possible, le 
résidu de sulfates de plonih, de calcium, de baryum et de 
strontium dans la capsule ; ce résidu est lave avec une solu- 
tion contenant 1 p. 100 de  S04H2 et 10 p. 100 d'alcool; on 
emploie 400 cc. de cette solution ; enfin, on lave à I'aleool ; le 
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sulfate d e  plomb est dissous d a n s  la capsule avec une solution 
d'acétate d'ammonium faiblement acidifié2 p a r  l'acide acétique; 
l a  solution obtenue est passée s u r  le filtre e t  recueillie dans 
un  becherglas. Le filtre est humecté convenablement avec de 
l'ammoniaque, pour  qu'il se forme tle l'acétate d'ammoniaque 
avec l'acide acdtique de la solution, dès que celle-ci vient en 
contact avec les particules d e  sulfate de  plomb, ce qui  facilite 
leur dissolution. On repEte l'opération jusqu'à dissolution 
complete ; on lave avec une soliitioii étendue d'acétate d'am- 
moniaque, puis avec l'eau. 1,e filtratum est acidifié par SObHP ; 
on ajoute de l'alcool; on filtre s u r  u n  creuset de Gooch ; on 
lave comme précédemment, puis  à l'alcool; on séche à 110 de- 
grés  et l 'on pèse ; en multipliant- p a r  0,6829 le poids de sulfate 
de plomb, on obtient Pb. On prkpare de  la m h e  façon le suIfilte 
de  plomb pour les dosages volumétriques dont  il sera question 
plus loin. 

La méthode de  dosage par  pesSée k 19ét.at de  chromate de ploriib 
a donnk, pour  les six minerais étudiés, des  résultats bien con- 
cordants avec la pesCe A l'état de  sulfate de  plomb. 

L e  dosage klectrolytique se fait  s u r  l a  solution du  sulfate de 
plomb d a n s  l'acétate d'ammonium, après  addition de 20 cc. 
d'Azo3H (D = 1.35) ; on chauffe à 60-65 degrés, et l'on emploie 
un courant de 1.5 à 1 . 7  arripères ; le dépôt de  1 gr. 5 de peroxyde 
de plomb est terminé en t rais  heures. Les résultats concordent 
gussi t rès  bien avec la pesée à l 'état de sulfate de plomh. 

L'auteur étudie ensuite les mSthodes volumétriques. 
Méthode de W .  H .  Alexaxdve au m l y b d a t e  d'amnzonium. - Le 

plomb est ti tré dans la  solution d u  sulfate dans l'acétate 
d'ammonium, en ajoutant une solution de  molybdate d'amnio- 
n ium d e  titre connu, jusqu'à ce qu'une goutte di! liquide donne 
une  i:oloration jaune  au contact d 'une goutte d'une solution 
aqueuse d e  tannin a u  1/300. 11 faut  établir une correction pour 
la quant i té  de  liqueur molybdiqiie qu'il faut ajouter pour obte- 
nir ,  d a n s  les conditions de  l'expérience, la réaction avec le 
tannin ; il faut ordinairement O cc. 7 à O cc. 8. La solution titrke 
contient 9 gr .  de sel par  litre,  e t  son titre est étahli en se servant 
de sulfate de  plomb p u r ,  qu 'on dissout d a n s  l'acétate d'ammo- 
nium d a n s  les rn6rnes conditions q u e  pour le dosage ; i l  faut 
faire bouillir pendant  a u  moins 10 iiiinutes la solution de sull'ate 
de plomh dans  l'acétate d'amrnoniuni pour avoir des chiffres 
concordants. 

L'auteur a recherché l'influence des impuretés sur  ce titrage, 
en  ajoutant  à une solution de  sulfate de  plomb de titre connu des 
quant i tés  croissantes de  chlorures de  baryum, de  strontium, de 
calcinrn, de  nitrate de  bismuth, de  Lriclilorure d'aritirrioirie. L'an- 
timoine, le  bismuth et  le calcium sont  sans  influence; le baryuin 
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et le strontium donnent  des résultats plus faibles, e t  cela, d'au- 
tant plus que la quantité d'impuretés augmente.  

On a aussi essayé de  remplacer le  tanniri cornme indicateur ; 
lps essais ont port.6 siir le sulfate ferrenx e l  SOSHg, le  sucre, 
l'hyposulfite de  sodiurn et SOiHs, l'acide sulfureux, l'acide thioa- 
cétique, divers alcaloïdes, l'acide salicylique, le  ferro et le ferri- 
cyanure de potassium; seul l'acide thioacétique donne un  bon 
résultat en ce qui  concerne l a  netteté de la réaction colorée, mais, 
pour produire la rbaction, il faut encore plus  d e  liqueur titrée 
qu'avec le tannin.  

Mithode de E. Kœnig. - Ce procédé est en usage à la IIough- 
ton School of Mines depuis plusieurs années, mais il n 'a  pas 
encore 6té puhlik ; on procéde comme suit : O gr. 3 à 1 gr. d e  
minerai sont mis  Si digérer pendant  assez longtemps avec 10 cc. 
Az03H concentré à la ternpkrature de 60 à 100 degrés, jusqu'à ce 
qu'il ne se dégage plus de vapeurs brunes et  que le minerai soit 
entièrement décomposé. On sépare alors la solution du  résidu 
insoluble, et on 1'Cvapore presque à siccité. Le résidu est traité 
par 50 cc. environ de  SOiII' à 5 p. 100;  on fait bouillir pendant  
dix minutes; on filtre après  refroidissement et  l'on décante. Le 
précipité est trait6 plusieurs fois par  50 cc. de SOillZ k 5 p.  100 e t  
rli':cantk; il faut employer environ 450 cc. d e  liquide d e  lavage 
pour enlever tous les sulfates solubles. II est ahsoluinent indis- 
pensable d'agiter souvent le  précipité avec le liquide pour  6ti.e 
certain de rlissoudre les sulfates solubles ; il faut  aussi que la dé- 
cantation soit faite assez soigneusernent pour qu'il passe leinoins 
possible de précipité s u r  le filtre. On ajoute alors 50 cc. d'uae so- 
lution à 10 p .  100 de  carbonate d'arnrnonium a u  résidu de  sulfate 
de  plomb el on laisse en contact pendant 20 minutes, en agitant 
souvent; le sulfate est transfornié en carbonate de plomb. On 
filtre sur  le merne filtre ; on lave avec de  l'eau froide, jusqn'à ce 
que  l'eau de lavage n'ail plus de réaction alcaline. Le carbonate 
de plomb, après avoir été lavé, est porté d a n s  un becherglas, 
additionné de 50 cc. d'AzVIH N/IO et  chaufyé pendant 10 rninu- 
tes à 50 degrés ; on ajoute du rriéthylorange et  l'on titre l'excés 
d'acide par  la soude N/10, jusqu'à coloration jaune.  L'auteur ob- 
tient les mèmes résultats en préparant  le sulfate de plornb comme 
il a été dit précédemment. 

Appliquée s u r  les six minerais étudiés, cette mBthode a donné 
des résulti~ts c:«ricord;irits avec la pr:sC:e du  sulfate de plorrib.L'au- 
teur a aussi recherché l'iriflueim des impuretés comme précé- 
de~rirrierit, ; l 'antimoine et le  bismuth sont sans  influence, mais, 
comme ccla était facile à prévoir p a r  suite de la  formation de 
carbonates insolubles, le baryum, le calciiirri e t  le strontium pro- 
duisent des surcharges.  

.Vdhode à I'oxalute et  au  pemaiiganute.  - Le sulfate de  plomb, 
dissous dans le chlorhydrate  d'ammoniaque, est réd~i i t  p a r  l'alu- 
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minium;  on redissout le plomb d a n s  AzOaH; on neutralise et l'on 
précipite de nouveau le plomb par l'acide oxnlique. L'oxaliite de 
plomb est mis en suspension dans  SOLIIB étendu, e t  l'on titre pal8 
le  permanganate de potasse. Cette méthode est longue et donrie 
d e  mauvais résultats. 

Mithode au hichromote. - On p d c i p i t e  le plomb à l'ktat. tle 
chromate, et l 'on titre l'excès de réactif en le séparant par 
l'acide arsénieux et  en titrant,  par  la solution d'iode. l'excès de 
ce dernier. Ce procédé est trop long e t  n'a pas  été essayi. 

Wainwright  a proposé de  précipiter le chromate de  plomb ii la 
façon ordiilaire, en solution acétique, e t  de déterminer le terme 
de la réaction avec le nitrate d'argent ; ce procédé est  égal~rnent  
incommode et inexact. 

L'auteur a essayé fe titrage d u  bichromate en excès d'après 
Sutton, c'est-8-dire en t i t rant ,  d a n s  le liquide d e  filtration et de 
lavage dilué à 400 cc., le bichroniate p a r  le sel ferreux ou par le 
déplacement d e  l'iode de  l'iodure de potassium, qu'on évalue 
p a r  l'hyposulfite de  soiida; on a oliteriu d e  cette façon des résiil- 
l a t s  sensiblement concordants avec la pesée du sulfate de plornh. 
L'addition de bismuth,  d'antimoine, d e  haryum, de strontium 
e t  de  calcium, d a n s  les conditions déjà indiquées conduit i des 
résultats erronkç. 

Méthode au ferrocyanure de potassium. - L'auteur a établi la 
IR marche suivante, pour  le titrage a u  ferrocyanure d e  potas- 
s ium dkjà indiqué sommairement par  Low. Le sulfate de plomb, 
obtenu comml: il a étC! indiquC a u  début  de  cette note, est addi- 
tionné de  10 cc. d 'une solution saturée à froid de  carbonate 
d'ammonium e t  porté doucement ti l'ébullition. Le chauffage 
est  nécessaire pourohtenir  la transformation intégrale du sulfate 
da plnmb eii carhoriate. On laisse refroidir et l'on filtre sur le 
papier déjh utilisé pour la filtration du sulfate d e  ploriib. Le pré- 
cipité e t  le flacon sont lavés jusqu ' l  disparition de  la réaction 
alcaline ; on verse alors d a n s  le flacon 5 cc. d'acide acétique 
e t  25 cc. d'eau ; on  chauffe et l'on ajoute le filtre et le prhci- 
pitk dans la solution. Le chauffage est maintenu jiisqii'à com- 
plète dissolution du  carbonate de  plomb; on  dilue h 150 cc., et 
l'on titre la solution, chauffke à 60 degrés, avec une  liqueur de 
ferrocyanure de potassium. Le point final de la rEaction est 
atteint quand on obtient, avec une sou t te  de  solution satui,ée 
e t  neutralisée d'acétate d'urane, la coloration brune bien 
connue. La correction A faire pour  l'indicateur est  de O cc. 8 
à 1 cc. II est ahsoliinierit indispensable d'oliserver scrupuleuse- 
ment  les indications ci-dessus, citr u n e  petite variation dans 
les conditions de l'essai conduit à des résultats inexacts, par 
suite de la modification de l a  composition d u  précipité. 

Cette méthode donne des  résultats exacts, même lorsqu'on 
introduit d e  l'antimoine, d u  bismuth, d u  calcium ou du stron- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tium ; seule l a  présence du baryum peut  causer une ldg8re 
erreur en moins. 

E. S. 

nétermination du solfiire de ealoiom dans le noir 
animal. - M. A. ROSSIXG (Zeits. f .  unalytische Chernie, 1902, 
p. 610). - La méthode ordinairement employée consiste h trai- 
ter le noir par  IICI et l e  chlorate de potassium, pour transformer le 
sulfure en sulfate; les résultats ainsi obtenus ne  sont exacts que 
si la quantité de  sulfure n'est pas t rop importante, car,  d a n s  le 
cas contraire, il s 'échappe de l 'hydrogène sulfur6,qui ne subit pas 
l'action du chlore. Le traitement par  l'eau de lirbrrie ou I'eau d e  
chlore ne donne pas de meilleurs résultats, car il se forme HRr 
ou HCI, qui agissent sur  le sulfure comme dans la méthode au  
chlorate de  potasse. Pour  obtenir des résultats plus certains, il 
faut, d'après l'auteur, exclure la présence d'acide libre jusqu'k 
complète oxydation du  sulfure de  calcium. Pour cela, on ajoutele  
brome en solution alcaline. 011 pèse 10 ii 25 gr. de noir, qu'on 
place dans une capsule e n  porcelaine prcifnntle, avec 10 cc. d'eau 
et autant  de lessive potassique h 25 p .  i00; on ajoute de I'cau de  
lirhrne, puis di1 brdme pur  en quant,it& suffisante pour que I'odenr 
en pcrsistc nettement aprés agitation. On chauffe à l'ébullition et  
l'on ajoute lentement IlCl en grand e x c h ;  aprPs une  courte kbul- 
lition e t  refroitiisseriient,on porte le volume du niélange b 250 cc. 
dans une fiole jaugée ; on mélange et l'on filt,re. Sur  200 CC. de  
filtratum, on précipite ÇO'HP par  le chlorure de  baryum.  D u  
p ~ i d s  de sulfate de baryte on retranche l a  quantité obtenue par  
l'attaque simple et qui  correspond au  sulfate de  chaux.  

L'auteur a comparé cette méthode avec l'attaque à l'eau de 
brbrne sans addition de lessive alcaline et avec le ~iroctkli: a u  
chlorate de potasse et  [ICI ; il a opéré sur  des inClariges de sul- 
fure de calcium et  obtenu constamment des rksultats plus élevés 
par l'oxydation en liqiieur alcaline (1). 

l?. S. 

H6actllon de l m  quinine et de IR quiuidiue. - M. E .  
I I l R d ~ H ~ O l l h '  (Pha~mzceulische C e n l i d h ~ l l z ,  juillet 1904). - Si 
l'on ajoute a iO cc. d 'une solution de sulfate ou  de  clilorliydrate 
de quinine ou de quinidine üne goutte d'eau oxygénée a 2 p. 100 
et une goutte da solution d e  sulfate de  cuivre au  disiérne, i l  se 
produit, à l'ébullition, Urie colnratiori rouge franiboise,qui passe 
successivement a u  violet, au  bleu e t  au vert. 

(1) 11 n'est pcut.étre pas superflu de  rap eler que, d'aprbs les r61:cntes 
btudes de Stolle sur  le noir animal, cc prodliit ne contient pas seulement 
du sulfurr, di. calcium, mais surtout. d u  siilfurc de fer. De plus, l'oxyda- 
t ion  e n  liqueur alcaline était déjà appliquée dans le procèdé de Eschka 
pour le dosage du soufre dans les combustibles ; ce pi~ocbdè pe,ut servir 
aussi, du reste, pour le noir animal. - Note du traducteur. . ~ . 
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L'aloès donne également une  coloration rouge, mais celle-ci 
persiste et ne change pas. 

11 fautéviter la présence de l'alcool pour  oliitlnir laréaclion. 

Entonnoir perl'eotionné de Bücliner poiic liltra 
tion dans le vide. - M. le Dr J .  
KATZ (Chem. Zeit. du 23 avril 1 9 0 2 ,  
p. 356). - Cet erilonrioir est en 
deux parties, réunies 1731' une bande 
de  caoutchouc. De plus, urie ron- 
delle de  porcelaine maintient le 
papier à filtre s u r  la partie filtrante. 

La figure ci-contre permet  de se 
rendre compte de  sa construction et  
de son fonctionnement. 

Héactions dilh5rentielles de la cuoa'inc et de I'eego- 
nine. - hl. Pi'iOELSS (Zeiis. f .  Untersuchimg d e r  N r h - i i ~ i ! p  

und G~nussmittel, avril i902j .  

Calorncl. 

Acide sulfurique et bi- 
chromate do potasse. 

Acide sulfi~rique et 
acide iodique. 

Evaporat im avec eau 
de  chlore et addition 
ultérieure d'acide sul- 
furique. 

Evaporation avec eau 
de bronic. 

Acide nitrique e t  acide 
iodique. 

Cocaine Ecgoriine 
- - 

Coloration noire se Coloration nuire iinnié- 
foririant lontenient. diate. 

Coloration verte ù Coloration verte afroid 
chaud.  

Pas de coloration. Coloration rouge 
chaud. 

Pas do coloration. Coloration verte. 

Coloration rougc,res- Pas de coloration ; coio- 
tant rougeaprbs ad- rationrougcaprbs ad- 
ditiond'acide sulfu- dition d'acide sulfu- 
rique. rique. 

Pas de coloration ni Pas de  coloration à 
à froid ni à chaud. froid ; colorstiim 

rouge à chaud. 

D'après l 'auteur, i l  est difficile de caractériser la cocaïne dans 
les recherches toxicologiques, lorsque cet alcaloïde a été trans- 
formé en ecgonin?. 

R'oovelle réaction de la cho1estérine.- M .  HIRSCH- 
SOIKV (Pharmacrutische Cmtrnlhalle, 4902, p, 357) .  - Si l 'on 
traite la cholestéiine par une solution d'acide trichloracétique 
(9 parties d'acide et 1 partie d'eau), on voit disparaître les cris- 
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taux, et, ku hoiit de  plusieurs heures, apparaî t  u n e  coloration 
violette, qui devient de  plus  en plus  foncée. La réaction est plus 
rapide k chaud, et alors la couleur passe a u  bleu au  bout de  
vingt-quatre heures. Cette réaction est d u e  k HCI, qui  se forme 
par l'action de  l'eau sur  l'acide trichloracétique. 

Doclage de la eellolose. - MN. S. ZEISEL e t  J .  STRITAK 
(Biedernaanns Centralblatt, 1902, p .  863). - Ce procédé est basé 
sur la propriété de la non-cellulose d u  bois d'élre rapidement 
t,rilrisforrnée en produits solubles p a r  l'oxydation avec le perrnan- 
gnnate de potasse en présence d'Az0311. 1 gr. h 4 g r .  5 de  la sub-  
stance à analyser, finement divisée, est mis  k gorifler dansAz03H 
et additionné, en refroidissant et agi tant  continuellement, d e  
permanganate de potasse (solution à 3 p. 100), jusqu'k ce que  la 
coloration rouge per3iste nettement après  une demi-heure. Cette 
opbrntion demande environ 2 heures. 

L'excès de permanganate es1 détruit,  ainsi que l'oxyde préci- 
pite, en ajoutant de l'acide sulfureux ou d u  bisulfite de  sodium 
et S O L H 2  diluk. 011 filtrt:, [:t le r k i d i i  bien lavR est t.rait,é peridanl 
314 d'heure à 60 degrés avec de  I'arnmoniaque A 25 p. 100, filtré, 
lnvk A l'eau chaude,  à. l'alcool e t  h l 'éther, e t  enfin pesé. 

E. S. 

IDosage de l'acide sallcyliqnc. - W. S.  H:ZltVEY (Phar- 
naaceutical Joul-nul, 1902 (2), p .  581). - Le dosage coloriinétri- 
que de  l'acide s:llicylique est celui qui donne les meilleurs 
résultats ; dans cette recherche, il vau t  mieux employer l'alun de  
fer.  Une solution b i p. 100 est très stable et donne une  réaction 
plus sensible que celle d u  chlorure ferrique. 

A .  U .  

Donage dc I'albuiiiine dans I'uriuc. - M .  A .  JOLLHS 
(Zeits. f .  c ~ d y s t i c h e  Chernie, 1902; p. 589) .  - P o u r  connaître le 
poids d'albumine coriteriii daris uri précipilé obleriu par  coagula- 
tion, on peut opérer p a r  pesée directe après  dessiccation préalable 
cou doser 1'aï;ote et calculer l'iilburriirie en rriultipliant celui-ci p a r  
le facteur 6.2; ; le dosage peut aussi se faire volum6triquement 
cri opérant comme suit.  Cne  quantité convenable d'urine fraîche 
est p1:tcée dans un becherglas, acidifiée faiblement p a r  l'acide 
acétique, additionnée d'un peu de sel marin et  chaufïée jusqu'à 
l'ébullition, en agitant constamment. Le précipité est rapide- 
nient recueilli s u r  un filtre e t  lavé jusqu'k disparition d u  chlore ; 
le fil1i.e contenant le précipité est .alors étal6 s u r  iin verre  d e  
inuiilre et le précipité est chassé a u  moyen d'eau distillée dans un  
1,echer d'environ 500 cc. ; on pprte le volume à 300 ou 400 cc. ,  e n  
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Fenouil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Girofle ............................ 
Menthe poivrée. .................... - verte ....................... 
Muscade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myrcia acris 
Orange douce.. .................... 

. . . . . . . .  ..... Piment de la Jamaïque , 
................. Pouliot d'Amérique 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Romarin feuilles..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - fleurs 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sabine 
Santal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sassafras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wintergreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cnrwatérlustlonde In blere psuteurim6c. -- M. A. BAU 
(Biedermanns Centrnlblatt, 1902, p. 863). - On peut déterminer si 

. une bière a ét5 chauffée en bouteilles en vue  d'assurer sa conser- 
vation, en s 'appuyant  s u r  ce fait q u e  toutes les bières contien- 
nent de l'invertine. Pour  cela, on fait bouillir 20 cc. de  biére ; 
une autre prise d'essai est laissée intacte, et,  d a n s  les deux 
échantillons, on ajoute 20 cc. d'une solution de  saccharose à. 
20 p. 100 ; on laisse à la température ordinaire pendant  
24 heures; on  clarifie avec 11% cc. d'acétate de plomb; on 
amène à 50 cc.; on filtre et l'on polarise. Si l 'on constate entre  
les dkviations des d e u x  liquides une différence sensible, c'est 
que la liikre n'avait pas  ét& pasteiiristk, car, dans 1 a 1 il( ' >  r e  pas- 
teurisée, l'invertine est détruite. Si les r6sultats des  polarisations 
sont identiques, e'est que l a  biére avait étk pasteurisée et  que  
l'activité de l 'invertine avait 6th annihilke par cette opkrütion. 

E. S. 
A - 

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

A text-hook OP qunntitatlve chcinical sualysis., 
FIIANK JULIAN. - 1 volume de 600 pages (The Ranisey publishing Co. 
P. O. Box, 3, St. Paul, Minn., U. S. A ) .  - Ce1 ouvrage est destine aux 
Btudiants qui,ayant acquis des connaissances générales en chirnie,veulent 
étudier d'une maniére pratique la chimie analytique. 11 réalise bien les 
conditions qu'on est en droit de demander h un semblable travail, c'est- 
à-dire qu'il est un bon guide pour l'étudiant, qu'il gradue les exercices de 
chiniie analytiqueet qu'il entre dans les détails indispensables pour assu- 
rer la bonne exécution des opéralions analytiques qui y sont dkcrites. 
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Le volume de M Julian est divisé en trois parties, 
Dans la  première, il décrit les opérations que l'analyste est appelé h erè 

cutcr rl'une façon coiirante. 
Dans la seconde partic, il donne une série d'exercices gradues qui sont, 

pour la plupart, d'exécution assez facile et n'exigent, c,omme matéric1,quc 
celiii qui existe dans tous les laboratoires. Les opdiatioris y sont décrites 
d 'une manière très détaillée. 

La t r o i s i h e  partie est relative h certains essais spécieur et a l'analyse 
d'un certain riorribre de substances qu'on soumet fréquemment aux chi- 
mistes: eaux, engrais, charhons, e k .  

En r8sumé,ccvolume, destin6 aux étudiants, sera pour cux un cxccllen 
guide pour l'élude de l'analyse chimique quanlitative. 

NOUVELLES ET KENSEIGNEMENTS 
Distinctions honoriliques. - Xous adressons nos sinches 

fëlicitations h deux rnernhres du Syndical des cliirnistes. M. Jablin 
Gonnet, qui  vient d'6ti.c p romu Officier de l'instruction publique, , 

et M .  Piron,  qui a Cté nomme Officier d'dcudemie. 

W n  nouveau journal : rr I'Energie végétale 11. -Naus 
souhaitons la  bienvenue h un nouvel organe scientifique, dont nous venons 
de recevoir le premier numéro et qui  est fondé par M .  Pierre Benoit, 
membre du Syndicat des chimistes. Ce journal, qui a pour titre : L'Ener 
gie uegetale, a pour hut d e  vulgariser l'emploi des produits d'origine 
végétale par l'éclairage, le chauffage et la force molrice.11 arrive au mo-  
ment où, d e  tous chtés, l'on tenle de grands  efforts pour l'utilisation de 
l'alcool pour le  chauffage, l'éclairage et la force motrice; nous lui sou. 
haitons de vaincre toutes les résistances et de réussir dans la campagne 
qu'il entreprend. 

d 'occas ion  : BALANCE COLLOT de haute prkcision A VENDRE a deux colonnes, compléternent remise à neuf, couteau  
et plans agate, r e p o s a n t  s u r  un socle en f o n t e  non apparent. B cava- 
liers, sensibie au 1/10 de rnilligr. Valeur : 472  francs ; pr ix  de  vente : 
220 francs. S'adresser au burc:au de? Annales ( 4 5 ,  rue Turenne. Paris). 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

S o u s  informons nos lecteurs qu'en qualilé de secrétaire général du S'ii- 
dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux iniluslriels qui en ont 
hesoin et des places aux chimistes qui sont h la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les  Anna le s  sont absolument gra- 
tuites. S'adresser A. M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur le ciwunet de G o o c h ,  

Par M. P. TRGCHOT 

Le C ~ m s e t  de Gooch, couriiiiiinriit cn us;igc: ilniis les I;ibcir:ituires 
américains et alleiiiarids, parai t  Gtre pttu connu en Frniice, tiicn 
qu'il exisle depuis noiii1)re d'années 

Jusqu'en ces derniPres armées, Ics catalogucis tlc nos priricipiiux 
mirrchands d'appareils pour  In1)oratoircs ne le iiicritionniiient 
rnênie pas, quoique son usage, daris les mariipulat,ions ari:tlxti- 
qum, fut indiqué dans hien des cas, par  eseiiiple, dans toutes 
les analyses oil l'emploi de fillrcs larks av;tii. tirti prckonistl Jus- 
qu'ici; or, on sait  combien est dkfectueuse cette méthode d m  
filtres dquilibrés. 

Le creuset de Gooch se fabriquc soit en porcelaine, soit eri pla- 
tine. Il est constitue par  dn creusct dont le fond est pcrfn~-2 
d'une centiiirie (le petits troua et qui  peut ètrc iritrotliiit k f i W  
tenient doux, dans une capsulc basse d e  iriéine niti1ii:ri.. 

Intérieurement,, un petit disque perford, rriobile, sert hniilirite- 
nir, pendant lcs op6rations d e  filt,ration et de  lavage, la couche 
d'arninrite en fibres durit i l  es t  garni.  

1,'amiarite hydratée (serpenli~ae) rie doi t  p:is élrc einploybe pour 
le garnissage, car fréquemment, elle coritient des produits so- 
lublcs dans les réactifs. On doit cinployer I'ainiantc anhydre 
(czmphibole), qui ne cède übsolument rien aux  réactifs courants, 
y compris les acides concentrés. 

L'amiante est houillie ail préalable avec lJCl concentré, puis 
avec SO'1ls concentré, e t  enfin lavée jusqu'k non acidité, séchée 
et calcinée. 

Le lit d'amiante est  légkrement tassé, puis maintenu en place 
par le pctit disque perforé d e  porcelaine ou de  platine. 

Les avarrt;~ges [lu creuset de Gooch sont multiples : 
1 0  11 permet d'ernlilriycr, pour les lavages, r ies  ncitlcs con- 

centres et de dessécher en présence desdits acides (sulfntc de  
pliinib, phosphomolybdüte d'ainrnoiiiaque). 

Aucune réduction, due au charlion provenant de la calcin;i- 
tiori d'un filtre, ne peut  avoir lieu (sulfate de plomb, aciile s h n -  
nique, etc). 

3O Toutes les causes d'erreur dues h l'hygroscopicité des filtres, 

Mans 1903. 
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ainsi qu'lt leur manque d 'homoghkité ,  sont évittfcs (phosl~kioriio- 
Iybdate d'ariirrimiaque, sulfurcs cl'arscriic, tl'antiinoiiie, etc ,). 

4O li'acilité [le rqir ise  des précipités, si:ctirk ou calciriks, par ces 
divers réactifs. 

Le petit crcusct peut aussi, gi5re k u n  tlihpusitif tri's simple, 
devenir uri appareil i~ filtrer daris le \itlv. l'oiir cela, un le iiiunit 
d 'un anricau tlc raoutchouc qui eritre h forcc diiris iiri entonnoir 
cylintlr~iqiie, dont la tige pciit s'iritrotli~ire daris lc bouchon de 
c:iouti:tiouc d'une fiole h vide. 

Apri's Ii~virgc, le crouset csL p la r t  cliins In potite capsule c t  
souiiiis il lx rl(wiccation, liiqiielle pcut &tre nutableitient acctilé- 
rée eri lavant lc préripité 1 ou 2 fois 11 l'alcool ct in6inr à 
l 'éther, s'il n'y i l  nul iriciinvénierit (réduction) à faire cette opé- 
ration. 

Rrclicrelie tle l'dcool r i i é t l i j  liqne d a n s  lesrthsinthes, 

S o u s  ctl'c,ctuons la rcc:hc:rc:hc t l c :  I ';ih)ol riitlthylique d e  la fqon 
suivarite : 

30 cc. du liqiiide ;~lcooliclue prove~iarit  d e  In distillation de 
I'ahsiritlie sont additionntls (le 1 cc. d'acide sulfurique p u r ;  on g 
vi,r.si. rrisiiitc .5 cc. d'iirie soliitiori de perrriarigariate d e  potassiuiri 
à sa tur  i l  t '  ion. 

On attiwd pendant quc4ques riiinutes, afin que la coloration du 
produit soit fraricheinrnt hrurit:, sans coloration rouge dueau per- 
inanganiitct en excés. hi l'on avait ajouté t rop de pcirnianganate et 
que: la réduction ne se proiliiisit pas totidcinent, il n'y aurait 
qu'ii vcJi.st>r i i n ~  oii ~ P L I X  goutt.es tl'iirie solution concentrée de 
tannin. 

Ori sature alors avec unc solution de  carlionate de sotli~irn, jus- 
qu'h réaction tri's léghtriicrit iilcaline; on filtre, et,  su r  la solution 
lirnpidr!, on verse 2 cc d'uiie solution de phloroglucine k l gr. 
par  litre ct 1 cc. d e  potasse corit:c~ritrée, qui produiserit la colora- 
tiori rciii;.t. tri's nette clrie à l'alcool riiétliylique. 

S'il sc prodiiisiit urie ftiil~lr: t:oloratinn j:iunc rosie 011 violacée, 
il  ri'y niirait pas lieu d'en tenir coiiipte, 1 i i  rthction ol~tenuc en 
pri::ericc clc l'alcool iiiCtliglique élnnt frarichciiient rouge. - 

(1 Dans un ou\r;tge puliliP récerriniunt (Sanglé-Ferrikre et P .  Cuniaw, 
.Vouvelle niethode d'analyse des abuinthes, Vve C h .  Dunod, éditeur, Paris), 
nous avons indiqué d'une rnanibre t r b i  coriipl&te les recherches q u e  nous 
dvoris faii.es sur  cette questiori. Les lecteurs pourront se reporter & ce 
volunie. 
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On peut contrôler le résultat de cet esini p a r  la r6action de 
l'acide gallique ; ii cet eKct, on ncidule la liiliieur alc:dirie filtrée 
avec un peu d'acide siilfurique dilué ; on :youte qut:lqur~s c:rinti- 
qa inmes  d'acide gallique en poutlri: ; on agite pour dissoudre; 
lorsquf! l'acide gallique est dissous, on verse a v w  prticaution 
un peu d'acide siilfiirirlue pur ,  qiii toinbe au  fond du  tiibe ; au 
bout dc qurlques instants, il se foime, au  plan de stiparat on de 
l'acide et du liquide alcoolique, une coloration bleue qni virnt 
confirmer la préscrice de  l'alcool iiiéthylique. 

Or1 reitiarquera que cc:s réactioris ri(! sont nutrcis que cellcs 
d6jù  ~~rbamiisées pour la rrxherctii: du  forrriiil. 

Sous avons constaté, en effet, qu'ail cours de l'oxydation de 
l'alcool niéthyl iqu~,  il y a foriiirition d r  foriiiol ct qu'il rie s'en prc- 
duit pas lorsque l'ol(:ocil c:thylirliie est c:xtiiiipt. d';d~:uol irikthy- 
lique. 

Ccpendant, ainsi que cela a été prouvé p a r  JI. Trillat, l'alcool 
de vin contenant d ~ s  traces d'alcool riitithyliipe doriric:, bris Irs 
conditions 61ionckes ci-dessus, une faible colorotiori. AIi~is cettc 
frlible coloration ne peut &ln conforitlue avec I:t coloration Iieaii- 
coup plus intense produite par  u n  alcool contenant seuleiiie~it 
1 p. 100 d'alcool rritJttiyliqut:. D'ailleurs, lorsque l'eriseirible cles 
r6sultats arialyticpes démontre qu'on se trouve en préserice 
de l'alcool de vin, il n 'y a pas lieu de corisidérer coniirie anor- 
male la prksence de l'alcool méthylique qu'on ne trouve qu'à 
l'état de traces. 

Emploi d u  diamidophénol poiir la reciierche rt Ic 
dosage de  traces d'ainiiioniaquc dima I'eaii, 

Par MN. le Dl' L M A N ~ E T ,  pharmacien-major, e t  MARION, ingenieur. 

Le diamidophénol ou arriidol donne Urie coloration jaune tivec 
les solutions d'arnnioniaque, e t  l'on peut utiliser cette réaction 
pour la recherche e t  le dosage de I'ainirioni:~que dans l'eau. 

L'intensitéde la coloration que donne l'amidol est de beaucoup 
supérieure à celle qu'on obtient avec le réactif de il'essler ; elle est 
nettement visible d a n s  une solution diluée a u  1/1.000.000, et la 
limite pourrait atteindre un  chiffre encore plus élevé. 

Le dosage colorirnétrique de  quantités tr&s faibles d'ammonia- 
que libre peut se faire également avec la solution d'nniidol. 
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Recherche de l'aclde snlicyliqiie daims les allnicnts 
par la récictioii colorée den scls i'e~-riqoes, 

Par hl. H .  T A F F ~ .  

Il y a nombre d'années que nous avons propos4 de  remplacer, 
comme dissolvant extracteur, dans la recherche de  I'acidesaliey- 
lique. l 'éther éthylique, dont les inconvénients étaient connus, 
p a r  un mélange, a parties kgales, par exemple, d'éther ktliylique et 
d'[%lier de  pétrole, mélange d'autant plus anhydre qu'il est plus 
pauvre en étlier ordinaire. 

Cette indicatiori, textuellement reproduite par  presque tous 
les cliiinistes qui se sont occupés de  la reclierclie de  cet antisep- 
tique dans les aliments et plus particuliérement dans les bois- 
sons, est devenue la base d e  la inétliodc de  recherche dite 
allemnnde,  ghneralenient ernployhe aujourd'liui e t  donnant, 
d'après les travaux consciericieux de M. A. J. Ferreira  da Silva, 
les résultats Irs plus sc:nsiblr~s, sans exposer à prendre pour de 
l'acide salicylique ajout6 celui que  le jus fermenté de  raisin ren- 
ferrne naturellerilerit, d'après ce cliirriiste, a l'état d e  traces, et 
celui que  d'autres aliments v6gktaux contiennent Pgalement en 
quaritit6 irifiriitksiinale et  engags daris (les conihiriaisons telles que 
l 'éther rnéttiylsalicylique, signal4 daris les fraises p a r  MM. Portes 
e t  Desmouliére. 

Pour répondre à une objection qui nous était faite par ces deux 
derniers expérirnenlateurs, rious avons d u  rappeler  que, d'après 
des observatioris que rious avions publiées eri i8H6,notre mblange 
étltérk pouvait ê t re  déshydraté en quelque sorte à. volonté en 
faisant varier les proportions des deux constituarits du ni6lange. 
Nous venons aujourd'hui compléter notre observation en disant 
qu'il  n'y a aucun inconvknient a employer  l'&lier rie pétrole seul 
(D < 0,700) ,  bien distill8, de rrianière a é tre  exempt des liorrio- 
logues supérieurs dont I'évapordtion est plus difficile. 

L'emploi du  seul étlier d e  pétrole, mauvais dissolvant de l'eau 
e t  'des acides mineraux libres, a cet au t re  avantage, sur 
I'étlier ordinaire et sur  les mélanges qui  l e  contiennent, de ne pas 
entrairier et abandonner, e n  rnSine temps que  l'acide salicylique 
Aventuel, l'acide clilorliydriqiie idu sel mariri mis  en liberté par 
I'acidilication de  l'aliment supposb salicylé, lorsque cet aliment 
est une salaison, une conserve de poissons, par  exemple. 

Les acides minéraux libres e n  excès diniinuent,  on le sait, 
l 'intensité de  coloration du  salicylate ferr ique et, par suite, la 
sensibilité de  reclierclie d e  cet  antiseptique. 
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tnterprétatlon de I'aotlon d a  perohloinnre de fer 
R n r  l'acide salicylique, le salicylate de inétliyle, 
l'hydrure de saiioglc et quelques auliwes composés 
phénoliques, 

Par Ri.  A .  DESMOCLIERE. 

RIM. Schneegans et  Gérock (1) ont indiqué, en 1891, un pro- 
cédé trBs pratique permettant de reclierclier rapidement l'acide 
salicylique dans le salicylate d e  méthyle. Leur procédé est basé 
sur ce fait que le salicilate d e  metliyle, coloré à l'aide du per -  
clilnriire de fer dilui:, se diicolnre par  agitation avec ilil clilo- 
roforrne, la solution restant, au  contraire, colorée en présence 
d'une simple trace d'acide salicylique contenue dans le salicylate 
de métliyle. L'aldéhyde salicylique se  comporte comme le  salicy- 
late de méthyle. 

Quelle est dans !a réaction précédente l'action du  cliloroforme S 
Voici comment nous avons pu e n  t rouver  l'explication. Nous 
avons pris 20 cc. de solution aqueuse saturée, a la température 
ordinaire, de salicylate de  rnbthyle, e t  nous y avons ajouté goutte 
h goutte du perchlorure d e  fer  dilué, jusqu'à obtention du  maxi- 
mum de coloration. 

Le liquide, placé dans une  boule a décantation, a été addi- 
tionné de  10 cc. de  chloroforme et agité pendant quelques mi- 
nutes. Noils avons constaté la disparition complète de la couleur 
violette. Aprbs repos, le chloroforme a ét6 soutiré et filtm! ; la 
solution aqueuse, d'autre part,  a été igalement recueillie et filtrée. 

Nous désignerons. pour  plus de commoditk, la solution cliloro- 
formique par C et la solution aqueuse par A .  

Dans le but de  voir si le salicylate de  méthyle libre ou com- 
liiné se trouvait daris la solution cliloroformiqiie, celle-ci a kt6 
agitée avec 20 cc. envirori d'eau légèrement alcaliriisk par la 
soude ; puis, cette solution aqueuse, aprBs filtration, a étr': acidu- 
ISe et agitée avec d e  I'kttier. L'éther, d6cantéet évaporB a la tem- 
ptrrature ordinaire, a fourni un  résidu possédant une odeur 
caractéristique de  salicylate de  rnkthyle et se colorant en violet 
par le perchlorure de fe r .  La solution ainsi colorée se déco- 
lorait par addition d e  chloroforme. 

Quant a la solution aqueuse A ,  le fer  e n  a été prhcipité par la 
soude; aprhs filtration, la liqiieiir acidiil6e a Bté agitée avec de  
l'éther, et cet Btlier a été décanté et évaporé comme précédem- 
ment. Le résidu obtenu n'a fourni,  e n  présence du  perclilorure 
de fer dilué, qu'une wlorat ion violacée excessiveinent faible et a 
peine sensible. 

(1) Apotheker Leitung, 1891, na 92. 
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II faut conclure de ces résultats que le chloroforme, agit6 avec 
ilne soluiion de  salicylate de  méthyle colorée en violet par le 
perclilorure de fer,  s 'empare irnrnediatement de la totalité du 
salicylate. 

On peut se demamler maintenant, si, dans cette action, leclilo- 
roforme dissout ~ i inp le in(~r i t  le salicylate de rriPtliyle, qu'il sépare 
ainsi de sa combinaison ferrique, ou  bien s'il dissout le compost! 
ferrique tel qurl  ou plus ou moins niodifi6. 

Les expériences suivantes l'indiquent ; si I'on kvapore au  bain- 
marie  une solution cliluroîorniiqiie analogue a l a  l iqueur C, on 
obtient un rksiclii coristitué par trois ou quaire  petites goulte- 
lettes jniinitrcs; si  I'on Iraitc: par l'eau, ces gouttelettes se dissol- 
vent peu à peu, saris qu'aucune coloration apparaisse ; mais, si 
l 'on vierit à ajouter quelques goultes de perclilorure de  fer dilué, 
la teinte violette se  manifeste à nouveau. 

L'éther remplit le iiiéme rôle, dans ces réactions que le 
cliloroforme ; en évaporant rapidement, à la température ordi- 
naire et eri prksence de qiielqiics r e n t i m k t r ~ s  cubes d'eau, urie 
liqueur éthérée analogue a la liilueur chloroformique C, le,s 
niémes résultats s'ol)servent : on obtient une  solution tout a fait 
incolore, iriais se recolorant par  addition de  perclilorure de fer. 
L'intensité de cette colordtion est un peu infhrieiire à c e l l ~  obtenue 
avec la solution aqueuse primitive d e  salicylate de  niétliyle, ce 
qui provient de  pertes de salicylate de  méthyle pendant I'évapo- 
ration de l'éther. Fiais, si I'on npère comparativement, c'est-à-dire 
si I'on agile avec le ménie volume d'éther, d'une part une solu- 
tion de  salicylate de  m6tliyle c d o r é e  par l e  p ~ r c l i l o r u r e  dc fer, 
d'autre part  Ic meme volume (le solution nori colorée, I'évapora- 
iiori de I'étlier, dans les deux cas, fourriit des i ésidus se colorant 
tl'iirie facon identique par le percliloriire de k r .  

Cclte dernière expérience surtout est concluarite. Enfin, l'dtlier, 
pas plus que le cliloroforme, n'en!?:ve de  fer. 

Ln réi;iiiri&, si I'on agite une soliitiori aqiichuse de  salicylate de 
métliylc. colorée par II :  perclilorure de fer dilué, a v w  du chloro- 
foriiie, de l 'é t l i~i- ,  ou méiiie avec de  I'hili~r aci:tique, de I'éllier 
de p é ~ r o l e  ou de la bthrizirie, ces ilisi.olvariIs s'rrnparerit du sali- 
c j la le  de méthyle et laissent le fer dans la solution aqueuse; 
c'est pourquoi, si l'on vitxit à évalmrer le dissolvant en présence 
de  cette i.olution aqucuse qu'il a dtkolorée, la teinte priiiiitive 
réapparaît.  

Ces réactions trouvent trPs probahlenieni I w r  cause dans le 
peu de stabilité de la combiriaison ferrique et ilans la différerice 
énorme de solubilité du salicylate d e  méthyle daris l'eau et daiis 
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le chloroforme, l 'éther, l'éther acétique, l'éther de pétrole et la 
benzine. 

Tout ce qui vient d'être dit  s'applique à l 'hydrure de salicyle. 
Au coritraire, pour I'acide salicylique, rieri de seiiihlable rie 

se produit : le salicylate de fer reste tel quel dans la solu,tion 
aqueuse. 

Un fait assez intéressant se  dogage de  ce qiii précède, car, non 
seulement on a ainsi une réaction décelant I'acide salicy liqiie 
dans le salicylate de métliyln e t  dans I'aldéliyde snlicylique, inais 
on a aussi un procédé permettant, dans une solution aqueuse, de  
séparer le salicylate de  niéthyle de I'acide salicylique, ou  I'al- 
déhyde salicyliqiie di: l'acide salicylique. 

Supposoris le cas d'une soliition d e  salicylate d e  niéthvle et  
d'acide salicylique ; on produira  le maximum de coloration (i 

l'aide du perclilorure de  ter rliliié; on agitera avec de  I'étlier par  
exemple, e t ,  aprks repos, on séparera les deux liquides. 

I,'étlier, Bvapor6 A la température ordinaire, seul ou en prci- 
sence d'un pcu d'eau, laissera le salicylate de  méthyle. La solu- 
tion aqueuse, acidulée par l'acide chlorhydrique ou I'acide sulfu- 
rique dilué, sera agitée ensuite avcc de I'étlisr. l n  h a p o r a n t  
cette deuxikme solution éthérée. on aura I'acide salicylique. 

ünc questiori se pose maiiitcnant : si ln coloration fourriie p a r  
le salicylate de méthyle 

est due a la p r é s e i ~ c ~  du groupement pli8nolique 011, Itbs mêmes 
faits que nous venons de  signaler doivent se reproduire avcc 
d'autres corps pliénoliques. 

Rous avons, en etret, pu vérifier qu'une solution aqueuse 
éleridue d'acide phénique, colorée en hleu par  le perdilorure J e  
fer en solution aqueuse étendue, se décolore par  agitation avec 
I'étlier ou l'éther acétique ; elle se décolore particlleinerit par 
agitation avec le chloroforme et la benzine, e t  ne  se  dt:,colore 
pas par agitation avec l'éther de  pétrole. Ces actions sont paral- 
léles a la solubilité d e  I'acide phénique dans les liquides ci- 
dessus. 

De même la eoloratioii bleue fournie par la résorcine avec le 
perclilorure de fer disparait par agitation avec 1'8tlier ou l'éther 
acétique, mais ne disparait  pas avec le chloroforme, I'étlier de 
pétrole et la benzine, liquitlcs dans lesquels la rksurcine est peu 
soluble. 
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Eiiminatlon et dosage d u  manganème 
dans certains produits, 

Par M. hl.-Emm. Pozzi-Esco~. 

Il est quelquefois difficile d'éliminer le manganèse de  certains 
produits; c'est ainsi,par exemple, qu'en présence des acides de la 
sh-iearoiriatique, la précipitation par I'arnrnoniaquene peut con- 
duire  à l'élimination complète du  manganèse, B moins qu'on ne 
fasse intervenir le chlore ou le brome,  qui sont à proscrire dans 
ces conditions, parce qu'ils attaquent les produits qu'on voudrait 
isoler. 

J'avais récemment à éliminer d 'un produit industriel renfer- 
mant des prorluits complexes d e  la série aromatique, dont je 
voulais faire l'analyse imrnéiliate et qu'il n'ktait possible d'isoler 
que par  cristallisation, de grandes quantités de manganbse en 
présence d'une forte proporlion de sels ammoniacaux e t  d'arn- 
moniaque libre. II élait impossible d'employer les procédés habi- 
tuels de  précipitation du  inanganbse. 

J 'eus alors recours à une addition d'eau oxygénée ; l e  traite- 
ment & l'eau oxygénée, répdtS deux fois, m'a permis d'éliminer 
compl&ternent le niangantse à l'état de  peroxyde, sans que l'agent 
de  peroxydation ait atteint le produit qu'il s'agissait de pré- 
server. 

J'ai reconnu ultkrieurement q u e  le  persulfate d'ammonium 
peut également être  employé pour la peraxydation du  manganèse 
dans le  dosage de ce corps. Les persulfates sont aujourd'hui fa- 
ciles A se procurer e t  bien plus commodes à manipuler que le 
chlore ou le brome, qu'ils peuvent remplacer avantageusement 
dans ce cas. 

R'oaveau pi-océdk d'asnainissenient des eaux par 
l'action combinée du peroxyde de fer et de l'oxyde 
hypochloreua (ferrochlore), 

Par M. DUYK 

Chimiste au rriini\tkre des Pinanccs et des Traviiux Publics de Rclgique. 

(Sui te)  (1) 

Propriétés du ferrochlore.- Si l'on introduit d u  ferrochlore 
dans u n e  eau trouble, riche en in:ilièi.e putrescibles et en niicro- 
organismes, voici les pli6noiiiPries qu 'on  oliscrve : 

10 L',irihydriti~: l iypr~dilorcux,  ou, si  l'on veut, le iriélaiige 

( 4 )  \'air Annnles de chimie a n a l g l i p e ,  1903, p. 13 ct 53. 
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d'oxydes de chlore, de chlor: et d 'oxygi .n~ ,  exerce son action 
toxique sur  les diverses bactéries que l'eau renferrrie et en niérne 
temps oxyde, toutes réserves étant filites nu sujet des quantités 
mises en présence, les matières orsaniques facilement cornbus- 
tibles, ainsi que les preniiers produits de la décomposition de 
ces inatiéres (a~riiiioniaque, acide nitreux, gaz sulfiirés) e t  aussi 
certaines secrétions microbiennes, zymases et toxines, trés sen- 
sibles, on le sait ,  & l 'action des oxydants. Ces diIT6rents cas peu- 
vent facilement être examinés in vitro. 

A )  Action sur les n~icro-01-.qc~nismes. - On introduit, dans  un 
litre d'eau polluée, trouble, d'odeur prononcbe, une  proporlion 
de réactif telle que  le liquide renferme finalement 2 à 8 riiilligr. 
de CI, selon que l'eau rnise en expérience est plus ou riioins 
riche en matihres réductrices. Au bout d'un quar t  d 'heure de 
coritact, temps rcconriu suffisant pour  I'anéontissenient coriiplet 
de  1;i vie rriicrobieririe, or1 filtre sur  ouate d'arriiarii.e pré;rliilil(:- 
ment flambée. 

Ides ensemencements ont été effectu6s iminédiateincnt en 
bouillon nutritif e t  en peptone gélatinée, disposée ensuite s u r  
plaques de Petri;  la numération a été faite, comme d'habitude, 
R U  bout de 8 & IO jours. 

Voici quelle a Bté la teneur de  l'eau en germes microbiens : 

Eau brute Eau trait& Eau brnto Eau traitec - - - - 
7600 e 42200 O 

variés IiquCfiants variCs - 
avec cnli-bacille banaux avec coli-bacille - 

Aspect des  cultures e n  bouillon : 

12 tubes : 112 tubes : 
Un seul tube s'est troublé au bout Aucun trouble n'a 

de 8 jours ; étC constalc!. 
les autres resient indemnes. 

B) Action sur des o q a n i s m e ~  infirieurs (infusoi~es, etc.) - Dans 
les rnkrnes conditions q u e  précédemment, des cyclops, qu'un 
échantillon d'eau contenait en abondance, ont  été paralysés ou 
tués dans un espace d e  temps  variant  de  10 à 20 minutes ; cette 
action toxique du  chlore parai t  conséquemment devoir s'hiendre 
à d'autres orsanismes et à leurs gerrnes (œufs de vers, etc.) 

C )  Action sur les symnzes. - Elle semble démontrée par  l'es- 
perience suivante : une solution de  pepsine, renfermant  ce pr in-  
cipe en quantité strictement nécessaire la dissolution. d a n s  les 
circonstances les plus  favorables, d 'une  quantith donnée d'albit- 
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mine coagulée (5 gr.), avait été additionnée pr6alablement d'une 
proportion d'acide hypochloreux correspondant ü. O gr. 005 de 
chlore. Le mélange, soumis à la température de 36 S 40 degrés 
pendant  12 heures, n'a subi aucun changement ,  et aucune tracede 
peptonisation n'a été observée. P a r  analogie, il y a donc lieu 
d'nrlmett,re comme vraisemblable la destruction des toxines, 
produits de secrétion des microbes, si  facilement oxydables. 

D) Action sur l'uw'e et ses congi~rères. - On sait que  l'urée et ses 
dérivés sont f:~cileinent dCtruits par  l'acide hypochloreux, avec 
élimination d'azote et d'acide carbonique; lorsqu'ils se trouvent 
en solution très diluée, ces produits, mis en présence du rkaclif 
dans  les conditions habituelles, nous ont doririé u n  peu d'acides 
nitreux et nitrique. 

E j  Activn sur l'a,rnrno~liapue. - Mèmes constatations que ci-des- 
sus .  

F )  Action sur certaines matiéres réd,uctrices. - Ellle s'exerce 
avec l n  plus grande f:ic:iliti: su r  les sulfures et les riilrites, qu'elle 
oxyde entièrement ; elle est, du  reste, facilitée p a r  la présence 
d u  peroxyde de  fer. 

2" L'hydroxyde de fer plus ou moins suroxydé ajoute à l'ac- 
tion des oxydes de chlore et de 1'oxygi:ne que ceux.ci sont sus- 
ceptibles de  fournir,  ses propriétés kpuratrices bien connues, 
qu i  se t rad~i i sen t  principalement par  llélirriin;ition, h l'état de 
composés ferriques insolubles, des produits qui cornrnriniquent i 
l'eau souillEe S:L color:~tiori j i~untltrc, son odeur et  sa saveur piir. 
ticulières, proJui ts  dont  la cornposition est mal connue et aux- 
quels on a donné les dénoniiriations d'acides humique,  crénique, 
apocrbniqiie, etc., e t  par  la comhiist.iori de  certains autres. De 
plus, les flocons d ' h y d r o x ~ d e  de fer agissent aussi  mécanique. 
ment  ; l'btat diiris lequel ce produit prend naissance, dans notre 
réaction, explique ses propriétés déféquantes et  favorise ses affi- 
nités. 

Remarques. - Pour procéder S l'assainisçement d'une eau de 
corriposilion doririée, p u r   FI^ assurer l7&purat.ior~, en rn~inie 
temps que In parfaite stérilisation de sa flore bactérienne, il faut 
faire réagir le réactif ferrochloré en proportions convenables. II 
est bien évident, par exemple, qu'une eau fortement po!luke 
réclamera l'intervention d'une quantité du réactif stérilisateur 
plus  considérable que celle correspondant à une e a u  peu chargée 
en matériaux réducteurs. 

Si l'on s'en tenait simplement une quantité invariable de 
réactif, quel que soit l'état de pollution de l'eau. deux éventua- 
lité seraient à prévoir. 
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1 0  t'eau est trPs impure. - Le réactif portant  d e  préf6rence son 
action sur  les rn;itiCres plus f:icileirient. oxytliibles, i l  est S criiiri- 
dre que,celle-ci é tant  arinihilde, par  sui te  d e  la neutralisation du  
mélange oxydant, l a  stérilisation du  liquide ne soit incoiiipléte 
ou nulle. 

4 0  L'enu est peu charpie. - La plus g rande  partie non utilisée 
du rkactif reste lihre au  sein d u  liquide. 

Ces deux considirations montrent  qu'ici se trouve le point 
délicat de l ' o p h t i o n .  Mais cette quesiion de  plus ou du moins, 
i n h h n t c :  h d':iutres rni.,thodes d'épuration, celle à l'ozone, p a r  
exemple, peut $Ire facilemeiit résolue par  riri essai p i -h lah le  iw 
citro, lequel donnera d'utiles renseignements touchant les qunn- 
titis à. fiiire intervenir,  si l'on veut faire une application indus- 
trielle du  procédé. Ces quaritités sont variahles, on l'a vu, rriais 
nos expériences s u r  des eaux  de canaux  ( l ) ,  type des eaux 
polluées par  des déjections humaines et p a r  certains produits 
résiduaires de l'acliviL6 industrielle, nous permettent de fixer A 
O gr. 005 - O gr .  007 de  (:]ilore l ~ s  cparitit .6~ riihyeriries tl'hypo- 
chlorite b faire intervenir.  Ces quantités, auxquelles s'ajoutent 
les proportions Equivalcntcs d c  sel ferrique, assurent l'épuriition 
pratiqiieinerit complEte d 'eaux contenant de 5.000 a 10.000 gcr .  
mes par cc. e t  présentant une terieur en niatières organiques ou 
réductrices currespondaritk 8 cc., e t  rnbrne davant.;ige, de solu- 

N 
tion de permanganate de potasse - ; elles assurent en méme 

10 
temps la présence d a n s  l'eau, au  moment du  traitement, d'un 
Fger excès de chlore, reconnaiss;ible à. ln propriété que possi.de 
alors le liquide, séparé p a r  filtration d u  précipitti ferrique, de 
bleuir l'empois d'amidon ioduré (2). Cette expérience siiffit k 
elle seule pour dérnontrer que l'action d u  réactif n Cté compléte. 
Lorsque la quantité, de  chlore libre demeurée a u  sein du 
liquide n'est pas  trop grande, cet 6liirnent disparaft peu à peu, 
el, corrinie or1 rie le retrouve plus tel quel, hikrne a p r h  addition 
d'une trace d'acide, il est k supposer qu'il s'est entiiirernent 
salifii: ou bien qu'il s'est additionné à. la molécule organique. 
Dans tous les cas, si l 'on voulait s'en débarrasser sur  le champ, 
il suffirait d'agiter l'eau traitée avec un  peu de fer métallique. 

( i )  La plupart do nos etpériences ont 'porté sur les eaux d u  canal de 
Pla5~chendaele-Nieuport, qui rer,oit des eaux l rbs  impures, de sucrerie, de 
rouissage, etc., airisi que des irnrrioridices. 

(2) II e s t  bori ,  eri vuo d'éviter l'action des sels ferrique? que l'eau con- 
tiendrait éventuellernent, d'agit,er prkalablement celle-ci avec un peu de 
carbonate de chaux et de ne faire agir I'erxipois que sur la liqueur filtrée. 
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Il y a encore lieu de faire reniarqiier que  le proc6dé au ferro- 
chlore introduit fatalement dans  l'eau u n e  petite quantité de 
chlorure de  sodium ou de calcium, suivant qu'on a u r a  fait réagir 
avec le sel ferrique l'hgpochlorite de  soude ou l'hgpochlorite de 
c h a u x  (la quantité de chlorures ainsi produits ne d6passe 
jamais ,  on le verra plus  loin, O gr. O2 (expriinée en CI) par 
lili.(:j. Ces sels, absolument inoffensifs, font d'ailleurs partie 
intcgrante de la cornposition des eaux potiibles, e t  nous ne 
sachions pas que la légère augmentation qu'ils subissent, p d r  

l'effet du  traitement, puisse avoir quelqu'influence sur  l'eau 
traitée. M .  G.  I'ouchet ( l ) ,  qui  fait  autorité e n  la matière, ne 
reconnait-il pas que la  proportion des sels minéraux dissous dans 
l'eau ne sauriiit tenir qu 'une  faible place dans les préoccuptions 
de  i'hggikniste ? 

11 scinble donc qu'il n c  puisse venir $ l'esprit de  personne de 
considérer l'évenlualité d'une augmentation de l'eau en  chlorure, 
voire niCine de  la présence d 'une  trace insignifiante d'un com- 
posé chloré, cornrrie pouvt~i i t  constituer un  vice rédhibitoire, e n  
considération de l 'énorme amélioration qu'apporte a u x  eaux le 
procédé a u  ferrochlore. 

Cette amdiorat ion se traduit,  non seulement p a r  l'élimina- 
tion de tous les organismes nocifs, mais encore p a r  u n  change- 
ment  important dans la composition chimique et conséquemment 
dans  les piupriét6s org;inoleptiques d e  l'eau. Celle-ci, de quelque 
pïoveriilIice qu'elle soit, posséde toutes Ies qualités d'une eau 
saine et agréable ; elle se montre incolore, inodore (lorsque 
l'eau brute  n'est point t rop odorante), d 'une  limpidité parfaite, 
dépourvue do toute riiatiére organique nuisible, bien entendu 
après  avoir  subi une filtration convenable. 

(A suivre). 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

Uoslige alcsllnieti-lque de l'acide plionplioimique eu 
pri.sence d'autres ncides. - RI. BOULEZ (Bull. Soc. chim. 
du S o i d  de lu lii-awe, 2902). - L'auteur rappelle qu'avec les 
pt ioq~llatcs  alcalins, la plititléine du phénol vire au  rouge dès 
qiic dcux atoniicités sont saturées. D'autre part ,  l'acide phos- 
~)lioriquct, en solution aqueuse e t  en présence d'un exchs de 

( 1 )  G .  Pouchet. Annales d'hygiéne publique el de medecine legale, 
avril 1891. 
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soude, forme, lorsqu'on met assez d'alcool, la coinbinaisori 
tribasique qui se  dépose, indifférente co lor i rn~t r i~~uemei i t  à la 
phénolphtaléine. Sur  ce principe, il a établi la inétliode suivante: 

10 cc:. du liquide coritena.nt le rriéli~ri:,.c: d'acides sont addition- 
nés de phénolphtaléine, puis de  soude caustique en solution con- 
centrée. iusqu'à coloration rose.On rectifie la coloriition par  addi- 
tion d'un peu d'acide phosphorique. L'acide se trouve alors k 
l'état de phosphate disodique. 

On ajoute de la soude demi-normale en quantité connue et  en 
exrés sur  celle nécessaire pour constituer le phosphate trical- 
cique, d'après l'évaluation de lit teneur en acide phoslilioriipe de 
la solution (par  exemple 10 cc. pour O g r  4 a Ogr. 5 de p h -  
11hilte disodique) ; O t i  agile e t  1'011 i ~ O ~ k  ,100 k 150 g r .  d';ri- 
cool neiitre c t  fo r t ;  on laisse agir  pcndarit une deini-heure en 
agitant de temps en temps ; l'excès de soude est ti tre avec une 
liqueur équivnlcnte d'acide acétique. 

La dkcoloration de la solution est fugace, mais elle est nette ; 
il ne reparaît qu'une très Iégh-e teint,e rosée. 

Le calcul se fait tres facilement, l'acidité dosée dans la seconde 
partie (le l'opération étant évaluée en acide phosphorique, ce 
dernier étant suppos6 monobasique. L'auteur pense que la 
rri<ithode pourra servir  dans l'analyse des erigrais phosphatés. 

Imcnliantinii de I'mrnenic dnnn qiielqnes organes 
drn nnliiiaun et des plantea. - M .  A .  GALTIER (Comptes 
r e n d ~ r s  de  Z'riçadimie des sciewes d u  17 riovc:rrihre 1908) . - M. A.  
Gautier a recherché l'arsenic d a n s  les plumes d'oiseanx, e t  il 
a r:onstat6 que le diivat, qiii semhle correspundre a u  puil 
des maniiniféres, renferme de l'arsenic ( O  milligr. 12 p. 100) ; 
les plurnes des ailes et de la queue, q u i  sont de  simples organes 
d e  locomotion, n'en contiennent pas .  

Les plumes qui  servent d'ornement au male, cellesde l a  queue 
du paon, par  exemple, contiennent d e  l 'arsenic; toutefois. les 
canons de ces plurnes ne  renferment pas  d'arsenic, celui-ci é tant  
lociilisé dans  les barbes colorées. Aprés l a  saison des amours, 
l'arsenic s'Slimirie p a r  la chute de ces plumes ornementales ; 
cette observation rappelle celle faite p a r  RI. Gautier chez les 
rri,~iniiiifères, relativement à l 'accumulation de  l'arsenic dans les 
poils et les cornes du niâle et à son élirriiri;itiori par  la perle de 
ces poils, ainsi que  par  les secrétions sexuelles de la femelle au  
~ m ~ n c x i  t du  rut .  

Ces faits prouvent que l'arsenic est localisé dans  les organes 
des animaux en corrélation avec le fonctionnernerit d e  lir peau, 
du cerveau et des organes de la reproduction. 

M.  Gautier a aussi trouvé de  l'arsenic dans les algues marines 
qui sont riches en iode (Fucus vesiculosu~, Y. digitatus, F. serratzu) ; 
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les q u a n t i t h  constatces varient de O milligr. O82 ?i O milligr. 208 
p. 100. Les algues d'eau douce (Spyrogyra et Clndophorn) en con- 
tiennerit beaucoup nioins (de 0 milligr. 008 & 0 inilligr.040p. 100. 

Le hoghead (charbon de  houille A longue flaninie, qui,  d'nprés 
31. B. Renault,  est formPi de  débris de  spores d'algues d'eau 
douce) renferme de  O milligr. 30 à ? milligr. 50 p. 100 d'arsenic, 
cequi  prouve que ce mét;illoïr!e se  rencontre aussi bien dans les 
nlgiies giologiques que dans les algues niodernes. 

L'arsenicpeut aussi se trouver dans les algiies non chlorophyl 
licnries. Sactrxiit que les eaux suIfureuses en coritieririe~it., RI. risri- 
tier a pensé que ,dans  ces eaux, il devait, comme l'iode, se trouver 
condensé dans  les éléments figurés de  ces eaux  (sulfuraires, glai- 
rine et harégine) : en effet, la glairine de  Luchon, desséctiée, 
contient O rnilligr. 36 p.  100 d'arsenic. 

Puisque l'arsenic existe d a n s  les algues modernes, il doit se 
rencontrer dans Ics algues niinuscules qui ,  avec quelques autres 
Ptres viv;irits. f»rrric:rit la p i l l t i~ ,  priricipiile du  pliiriklori 11~:s eans 
de In mer. II faut même que l'arsenic existe d a n s  ces eaux, piiis- 
qiie les végktnun et les an imaux qu i  y vivent  ne sauraient le 
retirer que de ce milieu. Pour  s'en assurer ,  RI. Gautier a filtré de 
l 'eau de mer sur  porcelaine ; il a recueilli le tiPpût glaireux brun 
roiigedtre qui se trouvait ù la surface du filtre e t  il y a trouvé 
O rriilligr. 0023 d'arsenic pour 1 litre d'eau de mer. Quant à 
l'eau de mer filtri:e et privée de ses C:lérrierits figurés, elle e n  
coritient également des traces. L'arsenic se trouve vraisemhla- 
blernent dans  l'eau de rner B l 'état organique, cornrile l'iode qui 
I'accorilpagne. 

JI. Gautier a pensé que l'arsenic ne pouvait avoir été initinle- 
rilerit fourni à In mer que par  les roches primitives; il a analysé 
du  granit de  Bretagne, e t  i l  :i constaté que  I'arseni'c accompagne 
g6riéralemerit le fer dans  ces roches ( O  milligr. 06 p. 100). 

En dkfiriitive, l'arsenic jn;er un  rble universel, comme 
l'azote et le phosphore ; il existe en petite proportion, mais sans 
exception, dans les roches primitives, dans  les terres, daris la 
mer ,  dans les vég6taux (notamment  d a n s  les algues), ainsi que 
dans les animaux terrestres et marins. Chez ceux-ci, il se localise 
surtout dans les organes d'origine ectodermique qu i  président 
a u x  sensations et  à l a  reproduction. 

C'oiiiponition des gel :  de plualeurs eaiix niiuérdea. 
- JI. C H .  MOCREIJ [ J o w v n l  dr  ,uhni.nzuci~ et de chimie du 13 jnn- 
vier 1903). - JI. Jloureii a iirialysc': le giiz contenu dnris ciriil 
eaux min6rales de In rPgion pjrCrii.crine : l'cau de la source 
I'eyré, à Ogeu (13asses-l)~rPn6es) ; celle de  la source Kehe ou 
Fontaine-Chaude et de  la source du Trou-des-ll;iiivres, à Dnx 
(Landes; ; celle de la source \-ieillr, a u x  Eaux-Bonnes (Basses- 
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Pyrénées), et celle de la source Saint-Augustin, B Panticosa 
(Espagne). Dans toutes ces eaux, le mriilarigc gazeux, riche en 
azote, s'kchappe spontanément, par  bulles, au grifTon. 

M .  Noureu a inis le mélange gazeux de ces eaux en contact 
prolongé avec la potasse hydratée, puis  avec la potasse fondue, 
pour enlever l'acide carhonique ; le rksidu, aprEs avoir 6té séché, 
a été chaufïé au  rouge sornl~re,  en présence d ' u n  mélange de 
chaux anhydre et de magnésium bien sec, mélange qui a fixé 
l'azote et I'oxygPrie ; pitr l 'examen speclroscopique du  résidu, 
l'argon et  l'hélium ont Ftti: recherchés. 

Voici la composition de  ces gaz, en volume, et  exprirnke en 
centièrries : 

Soiirce Source SourreTrob- Source Source 
P e  yré. Nehe. dm-Pauvres. Vieille. St-Augustin. 
- - - - - 

Nature de l'eau . , 

Sels minéralisateurs p u  
litre d'eau . . . 

Temperature de i'eau . 
Azote . . . . . . 
Oxygène . . . . . 
Acide carbonique . . 
Argod . . . . . . 

lithinée siilfat6e 
calcique 

et 
chloruree 
sodique 

O gr. 225 4 gr. O24 
190 5 640 
90.6 96.6 
5.7 i .O 
2.8 0.8 
0 . 9  1.6 

8iilfatAe siilfureuse siliceuse 
calciqui? 

e t  
chlorur6e 
sodique 

l gr. 026 O gr. 576 O gr. 4 26 
64O 32' 30° 
96.2 98.2 97.0 

0.7 - 1 . 6  
I . Y - 0.2 
1 .P 1.8 i . 2  

argon et  
hélium 

On voit q u e  la source des Eaux-13onnes contient de l'hélium 
avec l'argon . 

A ce propos, M. JIoureu rappelle que, e n  2896, il a anitlvsé les 
gaz de l'eau de In source de Maizikres (Çûte-d'Or) et qu'il y a 
trouvé une enorme proportion (80 p. 100 environ) d'un mélange 
d'argon et d'hélium 

Ces recherches ont leiir iritkrêt; M. Ramsay vient de dticouvrir 
dans l'air atmosphérique trois nouveaux gaz : le crypton, le 
néon et le xiinon ; il serait  intcressant de savoir si ces gaz font 
partie des gaz des eaux  minerales. 

IAaiWerrctlon d'UhIenhuth ponr distinguer le sang 
de Iïioinine de celui des HI B I I ~ H U X .  - 31. DARTIIC ( B d -  
letin d e  la S o c i d é  de pharnmcie d e  B o r d r a u x  d'octohre 19041. - 
11. Rarthe a coiitiriiit2 les expériences entreprises p a r  lui d a n s  le 
but  de se rendre corripte du degré de certitude que présente la 
réaction des sérums prkcipitants, dite réaction d'CIlienhuth, 
pour distinguer le sang de l'hoinrile de celui des animaux, expé- 
riences que nous avons publiées dans ce Recueil (1). 

( 1 )  VoirEAnnales de chimie analytique, 1902, p. 226. 
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Les nouvelles recherches qu'il a faites l 'ont conduit a u x  résul- 
ta ts  suivants  : 

Etant  donné qu'il est toujours assez difficile de se procurer du 
s a n g  hurriain pour l'injecter a u x  lapins, d a n s  le but de comrnu- 
niquer au  sang de cesanimnux la propriété précipitante àl'égard 
du  s s n g  humain,  il est possible de remplacer ce sang humain 
par  des lir~iiides d'épnncheinerits albumirioïdes (humains). 

On peut encore dessécher d a n s  le vide ail-dessus de l'acide siil- 
furique le sérum humain et  se servir de ce sérum desséché pour 
l'injecter a u x  1:ipins. Il est seulement n é e s s a i r e  d'en injecter 
une  dose u n  peu plus klevée que celle correspondantà la quantité 
de sérum frais qui doit etre injectée. 

11 est encore possil)le de conserver à l'état d'extrait sec le sérum 
précipitant de lapin, en l 'évaporant,  coirime le sérum humain, 
dans  le vide ail-dessus de l'acide sulfurique ; pour se servir d e  
cet extrait  sec de sérum de  lapin, on le dilue avec une solution 
de chloriire de  sodiurn A 4 5 p. 1.000. Cn mois a p r h  sa sCpa- 
ration, cet extrait  de  séruin pr&5pitant devient difficilement solu- 
hle dans  la solution de chlorure de sodium et  dans l'eau distillée. 
Pour  efïectuer la réaction d1ChlenhuLh. il est indispensable 
de soumettre la solution de  cet extrait  à la ceritrifugntiori, 
avant  de  lui ajoutersle séruin suspect. Quatre mois plils tard, 
ce ménie extrait  de s6ruin pr6cipit:tnt n'est plus solulile, et le 
liquide résultant de la macération ne précipite plus le sérurii 
hurnain. 

Le sérum sanguin noriiial, desséchd dans  les rnEmes condi- 
tions, conserve beaucoiip plus longtemps sa  solubilité dans l'eau 
et dans In solution de  chlorure de  sodium ; il en est de méinedes 
s i rums  précipitnnts, lorsque les lapiris oiit été injectés avec d u  
sang d'un aniin:il. et rion avec di1 sang humain.  

1,a présence du sang étant dkinontrie p a r  la production des 
cristaux d'hérriine et,  au besoin, p a r  1'ex:trnen spectroscopique, 
la rkaction d'17hlenhuth est le principal éI6ment d'investigation 
permeltarit h l'expert de se prononcer sur  l'origine probahle de  
ce sang .  Seule, cette réaction ne  suffirait pas  k affirriier la pré- 
sence du  sang,  et encore moins & affirmer l'origine de ce sang. 
Elle prend place, d'nprEs 31. Barthe, avant  l'examen niicroscopi- 
que des hématies, e t  surtout avant  leur  mensuration. Entre les 
mains d'un expert prudent  et habile, elle peut faciliter la dia- 
gnose d u  sang  humain.  

Diilërenciation du eang de I'honime d'aiec celui 
den animaux pain le RPI~OIII pmBCcipilunt. - ROUS 1 . 6 ~ ~ -  
mons ici u n  rapport prksentti pa r  M .  Og1w Ci la Société de mirde- 
cine 1C.gnle sur  un Lravail de R1. Stoenesco. de Bucarest, relatif au 
procédé consistant à eniploger la réaction d'Chlenhuth pour 
diffcrericier le sang de l'horririie de celui des  animaux.  
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Dans son rapport,  M. Ogier sign;ilt: sirriplcrnent ce clu'if y a de 
nouveau dans le travail de 41. Stoeriesco. 

Ce dernier préfi:r e 1'irijei:l.iori p~iriloriénlc de skriirn humnin B 
l'injection sous-cutanée, qui avai t  été recoiriiiiaridk dans le 
principe ; d'aprhs la technique rJe MM. Wasserrriann et Schütze, 
on injecte au lapin 50 cc. de  séruin humain  en cinq fois, h six 
jours d'intervalle, et h raison de  10 cc. chaque fois. 

11. Stoenesço est arr ivé a injecter en u n e  seule fois 20 cc. d e  
sérum humain,  mais  il ne propose pas de modifier la techni- 
que dt: MM.  Wassermann et  Schütze. 

$1. Stoenesco recueille le sang  des lapins injectks en ouvrant  
la cavité thoraciqiit:, raisarit saillir le  c:c~ur au tlehiirs et coii- 
pant l'extrérriité de cet organe au-dessus d 'une Eprouvette slé- 
rilisée. On recueille ainsi plus facileinent un sérum vrairnent 
stérile. 

JI. Stoeriesco a observé, ainsi que  d'autres expérinient:iteirrs, 
que la production rapide e t  abondante des précipitks n 'a  lieu 
que lorsqu'on opère s u r  le s:ingduiriêmeariiiiiaI que celui injecté 
au lapin dont on emploie le séruin ; il a observé égalerrierit des 
précipités avec le s a n g  d'autres animaux,  mais  ces précipités 
sont rrioins abondants e t  se fornieril lenterrient. 

RI.  Stoenesco a constaté que le  précipité caractéristique se 
foririe trhs bien lursqiir, les tai:hi:s, a n  lieu d'ètre rliseoiil.es rlaris 
l'eau ordinairc ou l'eau salCe physiologique, sont dissoutes daris 
une solution desoude caustique B 1 p. 100. L'emploi de la soude 
facilite beaucoup la dissoliilion et permet d'opérer sur  des tacties 
qui, sans cet artifice, ne pourraient étre examinées. 

Eiiiploi des nilr@es pour onrnclérlser les vins de 
sucre. - M. CUILTEL (Comptes reiidus de I' Acndeitiie des sciencev 
du igjarivier 1003). - M. Curtei a recliercht': uri rnoyed per-- 
mettant de reconnaître l'emploi d u  sucre d a n s  la vinification, 
dès que la dose e1rip1oyi.e dépasse les liiiiites titi 4 k 5 kilos 
par hectolitre que l'usage a donsacrées et que ia loi tolère, et il 
propose de conserver dans le  sucre ou d'y introduire, aprks puri- 
fication, d a n s  la proportion de 1/1000 environ, le nitrate de 
potasse, qui existe d a n s  la betterave, qu i  fait totalement dkfaut 
dans les vins et qu'on ne rencontre que dans  ceux qui ont été 
mouillés ?i i'aide d'eaux de puits riches en nitrates. 

Avant de proposer les nitrates pour  caractériser les vins de 
sucre, Y. Curtel s'est assuré que les nitrates ajoutés, soit à la 
vendange vinifiie à la façon ordinaire, soit k des moûts stérilises 
et ensemench de levures diverses, soit 5 des vins faits, pe dis- 
paraissent pas  ; le réactif employé p a r  lui, pour  caractériser la 
présence des nitrates, û. été le sulfate de diphknylamine;  dans les 
conditions ou M. Curt,el a op%,  le réactif employé a révélé sans 
difficulté, dans les  vius  rouges, la présence du  nitrate, des  que 
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la teneur  6tait de 30 à 4@ milligr. p a r  litre ; avec les vins blancs 
ou peu colorés, la réaction a etc? plus sensihle encore. 
M. Curtel a coiistaté que les ferments de  la tourne et de l'aces- 

cence sernblent capables de détruire les nitrates et ,  par  suite, 
d'empécher la réaction qui  doit caractériser les vins de sucre, si 
ce sucre contient des nitrates, comme le propose M. Curtel ; 
mais les vins  piqués ou tournks sont déjii suffisarnrnent disqua- 
lifiés pour qu'il ne soit pas nécessaire de rechercher s'ils ont été 
sucrés. 

II est possible pourtant qu'au cours des fermentations secon- 
daires qui  se poursuiverit lentement d a n s  les grands vins, sous 
l'influence d'organisnies analogues ou identiques S ceux de 
la tourne ou de l'acescence, fermentations auxquelles ces vins 
doiverit uiie part de leurs qualités, il y ait ,  Ü. la longue, utilisa- 
tion et,  par  suite, dispiiritiori des nitrates, mais  on doit recon- 
naître que ce qui est redouter pour les viticulteurs, ce n'pst 
pas le sucrage des grands vins, mais la production intensive de 
vins artificiels destinés h la consorn~natioii irnrriédiate. 

Dasage volum6triquc de la cantine vraie et des 
antres ~ll>uiniooïdes du lait. - M .  DEYIGES (Bulletin de 
la  S o c i d i  de phtrrtnt~cie de R O I ~ P ( L I I . ~ :  dlocLulire 4902). - (Iiielrps 
chimistes prétcndcrit qu'il cst préférable rie déterininer la valeur 
d'un lait en cherchant coinbien il renferme d'azote total, plutht 
qu'en dosant les matières nlburriinoïdcs proprement dites ; cette 
opinion est contesta1)le; alors que ~ a n i l e w s k i e t  ses éliives dériierit 
toute valeur nutritive certaines substances peptoniques,conser- 
vnnt cepc~idarit encore la propriétd des alliumirioïdes plus con- - - 
densés de  précipiter par  l'iodure mercurico-potassiq)ie en niilieu 
acétique, comment adiiicttre que des produits de régression des 
iiintii.res protéiques, h m  plus dégradés que les peptones, puis- 
qu'ellrs sont assez modifiées dans  leur molécule pour  ne point 
ktre insolubilisées par  ce réactif, puissent compter sérieusernent 
nu point d e  vue de I'ülirrieritatiori lactée ? 

~ ï e s t  assurémerit plus  rationnel de  prat iquer  le dosage des 
principes azotés précipitables p a r  l a  liqueur ioduro-niercu- 
rique. 

Pour  opérer ce dosage, on a recours au  procCd6 qu'a fait con-  
naître M. 1)enigbs en 1896 (1) et  qui  peut étre étendu au  dosase 
de ce qu'ori appelle caséine vraie et des alliiirriinoïdes non préci- 
pitables à froid par  l'acide acétique. Pour cela, il y a lieu de 
faire deux opérations successives. 

Première opt;rntion.- Daris un  mat ras  jaugé de 200 cc. ,on iritro- 
dui t  23 cc. de lait, 1 cc. d'une solution à 30 p. 100 d'oxalate neu- 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1 8 9 6 ,  page 407. 
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tre de potasse, et l'on agite ; on ajoute 20 cc. d'une solution 
prkparée avec13 g r .  55 de bichlorure d e  mercure, 36 g r .  d'iodure 
de poliissiuiri e l  [~~iintil . i :  suffisitrit,e d'cnii pour  1 litre ; on ;+joute 
dans le matras 2 cc. d'acide acétique cristallisable ; on verse de  
I'eau jusqu'au trait  de jauge ; on agite e t  I'on filtre ; 100 cc. du  
filtratuin sont alors introduits dans uri vase conique de 230 
300 cc., dans lequel o n a  préalableinent introduit 10 cc. d'une solu- 
tion de cyanure de  potassium équivalente & une solution d k i -  
normale de nitrate d'argent et 13 cc. tl'ainrnoniaque ; avec u n e  
burette, on verse de In solutiun & 1/10 de  nitrate d'aigcmt juscp '8 
trouble faible, mais pcrsistant.Soit a le rioiiibre de dixiemes de  cc. 
dr:c~tlr: snliilion rfiriployée, nonibre toujours supérieur ?t 48 ; de a, 
on retrimche 48, et, avec la valeur ainsi obtenue, on se reporte 
au talilri~u suivant, qui donne irnrntkliaternent In dose en g r m i -  
ines, par litre, de l 'ense~nblc des alburnirioïdcs du lait ; 

Valeurs Albuminoïdes 
de a - 48 par litre. 
- - 
O O 
1 1 
9 1.75  
3 2 . 5 0  
4 3 
5 3.75 
6 4 .50 
7 5.50 
8 6.50 
9 7.15 

4 O 8 
41 9 
12 10 
13 11 
14 1 2  
15 4 3 
16 14 
4 7 i 5 
18 i 6 
1 9 17 
20 18 
2 i 19 
22 20 
23 2 i  

Valeurs 
de a - 48 

7 

24 
2 5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 2 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
4% 
43 
44 
45 
46 

Alburninoides 
par  litre. 
- 

23.25 
23.50 
24.75 
26 
27 
28 
29 9.5 
30.75 
3 2 
33.50 
35 
37 
39 
40.50 
42.75 
45 
47 
49 
51.50 
5 4 
57.80 
60 
62. EiO 

Deuxieme o p h z l i o n .  - Pour avoir les albuininoïdes non préci- 
pitaliles piLrI1acide acétique, on prend, dans un  matras de 250 cc., 
50 cc. de lait. environ180 cc. d'eau, et I'on agite ; on ajoute0 cc. 2 
d'acide acétique cristallisable et  de I'eau jusqu'au trait  de  jauge ; 
on agite encore et I'on filtre ; on  prend 123 cc. du  filtraturn, qui 
représrritent 23 cc. de lait. ; on les introduit dans u n  matras de 
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- 100 .- 

209 cc. ; ~n ajoute 1 cc. d'une solut ion d'oxalate de  potasse h 
30 p. ILù, 20 cc. de solution d'iodure merciirico-p~tassique et  
",cc. d'acide acétique cristallisiible ; on  corriplete 200 cc. avec d e  
l 'eau ; cm agite ; on filtre et l'on termine conirne cildessus. 

La nouvcllc valeur 4 de nitrate d'argent  nip ployé, diminuée 
encore de la coris tant~ 48, donne, avec l'aide (lu tahleüu, la dose 
des alhuriiinoïdes non prdcipitalilcs p a r  l'aride ar.i!tiqiic pour 
1 litre de lait. 

Soit A le nombre exprimant  l'ensemble r k s  alhuminciïrli:~ du 
lait essayé, e t  3 celui rcpréscntarit. les albiiiiiinoïdes non précipi- 
tables par  l'acide acétique ; A - R indiquera In proportion de  
caséine vraie cont,eriue dans 4 litre de  la i t .  

On pourrait  détcrininer de la rni!rne facon, après filtration, les 
alburninoïdes du  lait nori coagulables pitr la présure, d'où l'on 
déduirait  la portioq protéique congultic?, ce  qui a une grande 
irnportünce dans l'industrie des  fromages. 

REVUE DES PUBLIGATIONS 

A n a l y s e  dc in mnnuzlte. - M. FLOY1) J .  BIETZGER 
( . l o u m  of the a w r i c a n  c l ~ ~ r n i c a l  Soc. ,  1902, p .  !KM'). - L'auteur a 
appliquk h l ' i i~i i i ly~e de lii ~ r ~ ~ i r i i l ~ i k  lii ~ ~ i t i L I i 0 ~ 1 ~  dt! ~6pii~ilti011 dl1 

thorium qu'il a préci.dernrncnt décrite (1). II a cornpar6 4 
rnkthndes d'analyse, dont  voici la description : 

1 0  ~'Cfil/wde ù l ' o d n t e  d'ammoniaglie. - On prend 1 gr .  du sable, 
pulvérisé le plus finenient possible, r~ii'oii place d:ins une capsule 
de plat ine;  on traite p a r  13 ou 20 cc. de S O H 2  concentré, puis 
on évapore jusqu'k 1'élirriin;~lion conipl+te des vapeurs acides. 
On ;tjoul.e di: riciilveau S0"12 ; or1 i:hiiiilYe el. I'ciri ritphte cette 
opériition jusqu ' i  ce que la transf'orrnatiori des phosphates cn 
sulfates soit complète. 

Le résidu de  l'attaque est projeté p a r  petites quantités dans 
700 cc. envirori d'eau distillée ?i O degré, en agitanL cons- 
tnrnment (la température de l'eau rie doit pas  s'élever au-dessus 
d e  2 degrés). On laisse en contact pendant  plusieurs heures, 
e n  agitant f réquemment  ; on filtre et on lave le  résidu resté 
s u r  le filtre. Le filtratum est neutrnlis6 avec de l'ammoniaque 
HU 1 j 3 0  et  l'on i~joiite 50  cc. ti'i~rie sciliii.iciri oatiirée B froid 
d'acide oxalique ; on agite, puis  on laisse en repos. Lorsque 
le précipitk blanc et lourd est cornplétement déposé, on filtre 
la liqueur, e t  le prkcipiti., après  lavage, est placé dans une fiole 

(1) Yoir Annales de chimir analytirjue, 1903, p 6 7 ,  
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de 400 ce. e t  traité p a r  50 çe. environ d 'une  solution froide et 
saturée d'oxalate d'ammoniaque ; on chauffe au  bain-marie, en 
couvrant le vase, e t  on laisse ainsi en digestion pendent, 
1/2 heiire, en agitant de temps en tcrrips On d i l u e  e i su i te  à 
300 cc. et l'on abandonne a u  repos pendapt une nuit On filtre 
au bout de ce temps (filtraturn A),  puis  on Iiive le résidu restant 
sur  le filtre. Ce rksidu est repris par  une autre  portion d'oxalate 
d'ainriioniaque et trait6 comme précédeinment ; oii obtient ainsi 
un second filtraturn B 

Ides filtrats A et B sont  réunis et précipités par  un fort excés 
d'arrirnoni;ique ; on chautre à. l 'ébullition; on filtre e t  l'hydrate 
d'oxyde de thorium est dissous sur  le filtre dans A z 0 3 H  étendu 
et chaud ; on évapore à siccité ; le r k i d u  est repris p a r  ]'eau et 
précipit6 par  l'acide oxalique. Ce précipité d'oxalate de  thorium, 
qui contient quelques impuretés, est traité par  I'oxalate d'am- 
moniaque, comrne il a été d i t  pliis haut,  puis prkcipilé par ]'am- 
moniague, converti en oxalate, calciné et  pes6 sous forme 
d'oxyde .de thorium Tki02. 

go Méthode à l'hyposul/ite. - Le minerai est traité par  SOLIIz et 
piir l'acide oxaliqiie mrnrnc: ci-dessus. I,e précipité des oxaliites 
cst lavé dans une fiole c t  t ra i té  p a r  une solution coricentrée do 
potasse caustique (environ 23 cc.) ; on chauffe ?L I'ébullition,poiir 

. convertir les oxalates en hydroxgdes (qui sont  ensuite solubles 
dnris les acides) ;  on dilue, puis  on filtre; on lave soigneuse- 
nient, puis on dissout le précipité s u r  son filtre avec: IlCl bteritlu 
de son volume d'eau et chaud ; on évapore à siccite, pour enle- 
ver l'excés d'acide ; on reprend le résir111 p a r  i5 ou 100 cc. d'eau 
et 15 cc. d'une soliition saturi5e d'hyposulfite de  soude, puis oii 
portr: à I'bbullition. (Cr: prbcipité contient presque tout le tho- 
rium, avec une trace d'impuret4s et beaucoup de  soufre). On 
filtre (,précipité A) et le filtre est mis  à part pour  une filtration 
subskquente. Le filtraturn est précipité p a r  un  excEs tl'amrno- 
riinque ; on filtre ; on I:iue le lx&ipilk ; on le dissout dans RCI ; 
on évapore à siccité ; on repiwitl pa r  I'eau ct l'on r e p r é c -  
pite par  l'hyposulfite, comme plus I ia i~t .  1.e pr6cipité obtenu 
dans cette seconde opération est fiIlré sur  le filtre contenant le 
précipité A Cette précipitatii~n par  l'hyposulfite est repétde dans 
le filtrnturri aussi longtemps qu'on obtient un précipité ; eri 
priricipe. :tu hout de trois traiternents successifs, le thoriurr~ est 
en t i i re r r~e~i l  précipiti . 

Les précipités obtenus succcssivcincnt et réunis sur  le même 
filtre sont laves, s k h é s ,  puis  c;ilciriés. Le résidu obtrnu est 
traité à pliisieurs reprises par  le hisulfate de potasse fondu ; on 
reprend par  l'eau! piiis on précipite par  l'acide oxalique. Les 
oxnliites sont (:onverlis eri hgdroxydes corrime plus haut ,  puis 
dissous dans 1fC1, iIv:ipor@s à siccité, repris par  I'eau et repré, 
c ip i th  par  I 'hyposdfite de soude ; on filtre ; on lave ; on sèche 
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et l'on calcine. Le résidu obtenu est encore fondu avec le bisul- 
fiite de potasse, redissous dans l'eau avec quelques gouttes 
d'IIC1, et la solution est reprécipitée par  l'acide oxaliqiie; l'oxa- 
late ohtenu est filtré, lave, calcin6 et pcsé. 

II est nécessaire de  fondre la thorine plusieurs fois avec le 
hisulfate pour ktre sbr  de la mettre ~ri t ihrenient  en solution. 

3') Aletl~ode combinèe. - Les deux méthodes qui viennent d'étre 
décrites sont trEs longues, et, en les combinant, on peut abréger 
le  trrnps nécessaire à l'iinâlyse. On opZre de la nianière suivante : 

On atlnqiie le illinerai de  In manihre indiquée, et I'on pr6ci- 
pite les terres rares B l 'dti~t d'oaalntes ; on filtre e t  on lave les 
oxalates dans  un  bécher ; on ajoule 20 h 23 cc. d'une solutiori 
coricentr6e de potasse caustique, e t  l'on porte 2 l'él~ullition ; 
on dilue ; on filtre e t  on  Iiive Le prdcipité d'hydruxydes est 
dissous dans  HCl étendu de  son volume d'eau et chaud ; on 
évapore la solution A siccité au bain-marie ; on reprend par  l'eau 
e t  l'on ajoute 23 k 30 cc. d'une solution saturée d'hyposulfite de 
sodium ; on porte à l'ébullition ; on filtre ; on lave (précipité A )  
e t  I'on conserve le filtre pour  une filtration subséquente. Le fil- 
traturn est prdcipité avec un excès d 'ammoniaque ; on filtre; on 
lave ; on dissout le précipité placé s u r  le filtre avec [ICI dilué et 
chaud,  el I'on évapore à siccité ; on reprend par l 'e i~u et l'on 
reprécipite cornme plus hau t  avec l'hyposulfite. On recueille le 
précipité s u r  le  filtre contenant le précipité A ; on  lave et I'on 

. t,r;iit,e le précipité, plac6 dans  une fiole, par  20 k 25 cc. 11'1iine 
solution concentrée de potasse c;iustique ; on porte h l'ébulli- 
tion ; on dilue ; on filtre e t  on lave ; on dissout le prccipité 
placé sur  le filtre avec AzO'H dilué, e t  I'on évapore à siccité ; on 
rediçsout dans  I'eau, puis  on précipite p a r  l'acide oxalique ; 
on filtre; on lave, e t ,  dans  une fiole, on traite le précipité par 
une solution saturée k froid d'oxalate d'ammoniaque (environ 
100 cc.). On laisse en digestion s u r  le bain-marie pendant une 
heure ou u n e  i l2 heure ; on dilue à 300 cc. et on laisse en 
repos pendant  une nuit.  Le résidu insoluble de  cérium, lanthane 
et  didyme est si peu important  qu'il est inutile de le traiter 
nouveau. On filtre e t  le thorium est précipité dans la liqueur 
par i i ~ ~ r i ~ n d  excbs d'arrirnciniaqiie. On filtre ; on dissout le 
prkcipité d a n s  hzO% dilué ; on évapore à siccité ; on reprend 
par  I'eau et  l'on précipite le thorium p a r  l'acide oxalique; ori 
filtre ; on lave ;  on calcine e t  I'on pbse. 

Cette méthode donne des résiiltnts trEs satisfaisants et fournit 
de l'oxyde de thorium parfaitement blanc. 

40 Mi~hodehl 'aci t lc Jtcrnariqile - [,es trois inéthodes préchlentcs 
sont très longues, e t  les précipitations doivent ètre rPpPtPes plu- 
sieurs fois pour obtenir une séparation cornpléie. i A e  niiriimurn 
du  temps exigé pour un essai serri1)lable est d e  5 A 6,joiirs. 

Ida méthode Ii l'acide furnarique est beaucoup plus expéditive 
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et ne demande qu'un jour environ après  la décomposition d u  
minerai, et les résultats en sont t rès  exacts.  

On décompose 1 gr. d u  minerai comme i l  a été dit  plus hau t ,  
et l'on précipite les terres rares  & l 'état tl'oxalates ; on Inve 
ceux ci dans une fiole, et on leur  ajoule 20 B 23 cc. d'une solu- 
tion concentrée de potasse caustique ; on chauffe & I'kbullition ; 
on dilue; on filtie et on lave ; on redissout Ics oxydes précipités 
dans AzO3l i  6teridu de son volume d'eau ; on évapore à siccilé 
au briiii-marie ; on reprend par  50 Cc. d ' w u  ; on ajiiiite rie l';il- 
cool en proportion siiffisanle pour  faire une  solution alcoolique 
k 400 ; on dilue avec de l'alcool au  rrièine titre environ 200 cc.; 
iiri ajoute ensuite 10 k 25 cc d'acide furn;iriqiie B 1 p. 100, e l  I'on 
chaut'f'e B l'ébullition. On filtre, pendant que la solution est 
rncore chaude, s u r  un entonnoir longue tige ou par  succion, 
et on lave plusieurs fois avec de l'alcool à 40U ; on transvase le 
prkcipité e t s o n  filtre dans  le vase où s'est faite ln précipitalion, 
et I'on dissout le prkcipité d i~r i s  t i c \  dilué de  son volume d'eau ; 
uri  pur te  il 1'15l)ulliliciri ; on dilue II ri  peu e l  l'ori filtre ; ori lave 
le filtrc plusieurs fois ; on évapore à. siccité au  bairi-marie, en 
agitant de temps en temps,et o ~ i  lave avec quelques gouttes d'eau 
pour prévenir I'adh6rence de quelques partiçules du précipité 
sur les parois de  la capsule ; on ajoute environ 50 cc. d'eau, en 
hissant  la capsule sur  le bain rnnrie, e t  agitant le r6sidii avec 
une Liagiiette de verre recouverte d'un caoiitcfioiic; on ajoute 
ensuite de I'iilcool et encore de l'eau pour faire une solution 
alcvolique ir 400 (dilution 150 cc.), e t  I'on ajoute 10 cc. d'acide 
fiirri;rrique ; on porte A I'éhullition ; on tiltre siir u n  entonnoir 
l o n p e t i g e  ; on lave avec de l'alcool & 40" on  shche, puis on 
cxlcine le bioxyde de thorium d a n s  un  creuset de  platine; enfin, 
on pèse. 

Voici un  tableau q u i  donne les terieurs en thorium obtenues 
en op i ran t  sur  les trois sables nionazitks mentionnés et en erri- 
p l o y k t  les quatre  méthodes décrites ci-dessus : 

M E T ~ O D E S  - A 

A l'acide rumarique n l'oxnltite a l'hy[iosuIfite combinée 
- - - - 

2.41 p. 100 
Sable du H r b i l  in ) /  4.5i - 

2.51  - - - - - 2 . 4 2  - 
Sable du Brisil ( b )  

- - - - 2.56 - 
H. C. 

Si.parpition du nickel et du cobalt. - M .  R.-L. TAY- 
LOI1 (Chernical News, 1902, p .  269) - La méthode de  Rose, qu'on 
emploie fréquemment pour  effectuer la séparation du nickel et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d u  cohnlt,,consiste B précipiter ce d(:rnierkl'&at d e  sesqiiioxyde, 
dans  des sulutions diluées et contenant IlCl libre, p a r  l'action du 
hrorne ou d u  chlore et  du carbonate de chaux, de b u y t e  ou (le 
striintiarie; le nickel, reste en solution 

L'auteur a observé que,  si l'on emploic des solutions neiitim, 
a u  lieu de solutions acides. non-seuletrierit l i t  rriéthude est plus 
exacte, mais encore le cobalt se  précipite en quelques minu- 
tes. Cela rksiilterait. suivant. I';iiiti:ur, de  ce que J i ( I  liljre produit 
une  quantité considtlrable d'acide carbunique libre, qui retarde 
l a  précipitation du  culialt. 11 recorriiriande le  nod de cipéixtoire 
suivant : on ajoute, h la sulutiori froide et neutre des deux selà 
ü I'dtat de chlorure, une pilte de carbonate de baryte précipité et 
d'eau, puis de l'eau de  hrorne; on laisse au  repos peridürit dix 
minutes, puis on filtre le prccipité. 

Lorsque la solution des chlorures de cobalt et de  nickel c ln-  
ticnt de I'acitle libre, celui-ci doit étre éliniirié p a r  évaporatiori. 
On peut aussi rieutrüliçer avec un  alcali c;mstiquc, uu ajouter uii 
exct.s de carbonate de baryte et faire bouillir pour  expulser 
l'acide carbonique libre, laisser refroidir e t  ajouter I'eau de brome. 

Dosage de l'eau dans I'hgpoehlorlte de chaux. - 
MM. JAMES et  IiITCHISY (Journ. of. anzen'c. chem. Soc., 1901, 
p. 4691. - La proportion d'eau daris I'hypochlorite de  chaux est 
déterniiriée en chauirant 1 g r  de celui-ci avec 5 g r .  d'oxyde de 
cuivre d a n s  une riacelle d e  porcelaine placée d a n s u n  tube de por- 
cdaine.  L'eaii dkgngée est absorbée daris SO'I12 contenu dans 
u n  tube  qu'on pEse ensuite. Entre l a  nacelle et  le tube k absorp- 
tion sulfurique, on dispose des fragnients de feuilles d'argent 
e t  d'argent en éporige, destin& it absorber le chlore qui se 
d6giige de la riacelle. Le tube est chaulië avec précaution, e t  1a 
portion où se trouve placée la nacelle est finalement portée à une 
tenipérature aussi élevée que possible, qui est  maintenue pen- 
dant une heure et  demie. Un courant d'air sec traverse le tube 
pendant  le chaufrage. L a  réaction qui  s'opkre dans  la nacelle est 
l a  suivante : 

Ca(0Çl)t-f- 4CuO = CaCIZ + 202 + 2Cu20 
II. C .  

Un réactifde I'arwnlc. - M. de  JONG (Zeits. .f. annlyt. 
Chemie, 1908, 41, p. 596). - L'auteur a observé que  le chlorure 
d'étain est soluble dans  l'éther. Cette propriétk permet de rem- 
placer le réactif de Bettendorf p a r  une solutiori éthérique de 
biclilorure d'étain pour  la recherche de l'arsenic dans différentes 
substances. Pour  préparer  le réactif, on prend 22 gr. de  bichlocure 
d'étain, 100 cc. d'ktlîw e t  20 cc. d'IlCI ; on dccante le liquide 
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clair ; pour l'essai, on ajoute, h 5 cc. de la solution dans laquelle 
oii recherche l'arsenic, un  volume égal de réactif, e t  l'on chauffe 
pendant iirie iriiriiite g 40 degrés. 1.3 présence d'urie quitntité 
d'arsenic 6gale h O inilligr. O 2  est d6celée avec certitude par  un 
anneau brun-rouge au  niveau [le s6par;rtion d m  couchr.~. 

Dans cette réaction, la présence dc S0'112 n'a pas d'inconvé- 
nient; on sait, en e fk t ,  que,  dans  la rc;:~ction de Betteridorf pour 
l'essai des sels de  bismuth, il ne gène riullement. 

C .  F. 

A o t l o u  dc I'liyclrog-&ne s n l ï u r k  sur I c a  s o l u t i o n s  
aqueiisem d'acide c i r & u I e u r .  - 31Jf F. W. KUSTER F.~J. 

GI;OLtCi IIA\II.\IER(Zei/s f .  anor-gniiischp Chenaie, 1902, 33, p. 1O:ij. 
Les auteurs ont  cherché réuonrlre exoérinient;ilerrient à In 
question de savoir si une solution aqutmse d'acide tirsr!nieux, 
sntiirke d ' h y d r o g h e  sulfuré, renferme rlkjijh du trisulfure d':irse- 
nic, ou si la coloraliori jnune qui st: p r d u i t  dfipc,rid seiilrrritwt, 
d'une trEs pctite quantité dc sulfure qui ne se prbcipite pas tout 
de s u i k  It cause de la faihle concentration de la liqueur Ides 
cssriis des i~iiteurs ont rnontrt! ciue la forrnatiori du trisiilfurc est 
coinpl~lc c.1 quantitative. I I  est trEs iritéressant de voir un c:»rps 
aussi irisolulilr: que  le sulfure d'arsenic retcnu en soliilion h l'état 
colloïdal (jusqu'h 9 gr.  30 p. 100) pendarit longterrips dans cer- 
taines coriditioiis 

C.  F 

Dosnge du platine. de l'or et ale l'argent t lnnn l e s  
d l i n g e s .  - R I .  PE11CY A E. 11l(:IIAI~I)S ( T h e  Annl!pt  , l9O2, 
p. 2ij5). - L'auteur a essayé dili'krentes méthodes analytiques 
pour la détermination des rn0taiix précieux ernployks daris l 'art  
rlentiiire, et il s'est arreté a u x  procPrlés suivants : 

Ailirlqes contenant seulement du pldine et tle I'av~enf - Urie 
petite quantité d e  l'alliage (O g r .  3 environ) est attaquée d a n s  
une fiole avec 10 cc. environ d e  SObtl' pur  et concentré ; on 
chauffe pendant  i5  rriinutes sur  un Ixc  Biirisen ou jusqu'à ce que 
I'altnqiie ai t  cesse ; on laisse refroidir e t  I'on décante dans  une 
fiole contenant de  l'eau distillée ; le matal insoliible est traité à 
nouveau par  5 cc. de  SOLI12 concentré, e t  I'on chaufTe pendant 6 B 
10 niiiiiites, ~ u i s ,  aprés refroidisseinent, on dicante  dans la fiole 
contenant de l'eau dislill6e ; cette d6c::irit:iliori s ' o p h e  très hien 
en raison de la g rande  densité du platine ; celui-ci est lavé, e t  
les eiiiix de 1:lviige sori,, rkiinies :tii liqnide dt: la i i e i i x i h e  fiole. 

Le pliitiiie est  place: dans uri creiiset, séchl,  puis p é .  
Dans ces conditions, le platine ne contient que des traces insi- 

gnifiantes d'argent.  
L'argent peut éIre dosé dans  la solution sulfurique soit pa r  le 
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t i trage volumétrique i v e c  le sulfocyanure, soit pa r  différence. On 
peut aussi le dkterininer de  1;i faron suivante : le liquide sulfu. 
rique contenant l'argent est rendu Iéi$reineiit iilcalin au  i-iioyeii 
rie l'arnrnoninqiie; on y ajoute uri peu [le solulion de glucose, puis 
nri c:linufTe ; l'argent. se p r k i p i t e ;  on le filtre ; ori Ir. Ixve t t  on  le 
pèse. 

A l l i n g ~ s  contennnt de l 'or ,  du plnline et de l 'niyent.  - On pPsr de 
O g r .  3 B O gr. 6 de l'alliage et on I'iitLii(~iie avec SO'IIP; le pliitiiie 
et I'or rzstent insolubles; on lave ceux-ci; O H  sPctie et l'ori pEse. 

L e  riiél;inge de ces deux rnétaiix est trait6 p a r  I'eau rcgale, et 
le platine est préi:ipité h 1'8tat de chloriirc? tloiible de platine et 
d';irrirniiriiaqii(: ; I'ur reste diins le filtritt.iiin ; ori It: prckipiie i 
l 'état niCt:illiqiie avec le sulfate ferreux. 

A l l i q e s  contenant da l ' o r ,  du pliitine, de l ' a r g ~ n t  et de 2'Étaitl. - 
L'attaque se fait comme il a été dit  pliis h a u t ;  l 'argent  et l'i!ttiin 
entrent en solution, tandis que 1; platine et I'or restent inso- 
lubles. On traite ceux-ci p a r  I'eau régale et  on les &pare cninme 
il a Bté dkjà dit. L'argent est détermini; par  titrage volum6trique 
et  1'Ptain p a r  diffkrence. 

II. C .  

Noul~el appareil laveur R potasse. - hl.  TEHVLT 
(Chem. Zeit. du 16 avril 1909, p .  33'7) - Le 
but de ce rioiivel appareil  est d'assurer un 
long contact des gaz avec la solution de po- 
tasse et d'emliêclier la skparation du  carlio- 
nate. La figure ci-contre permet de se rendre 
compte de son fonctionneitient. 

Le poids de l'appareil avec la solution de 
potasstl est de  40 a 45 gr.  (1). 

Snuvelle rÇaction pcriir la reclier- 
clic du colmlt en prenrnoe d u  aiaokel. 
- M .  C .  1IEICLI.IRI) (Zeits .  für nnal!jlischc 
Chemie, 1903, 11. 10). - Lnrsr~ii'ciri t,r;iite iirie 
solution diluée de nitrate de cobalt par  I'or- 
thonrsénite de sodium, on fornie uri arsbnite 

hasique d'oxydule de cohalt (Co70i0.2s". Le se1 de iiicliel 
p rép :~ré  de  la r r i h e  façon a pour foriiiiile KifiOi7.\s< Ces 
deiix coi-iiposés se coinportent .difTérciiimeiit lorsqu'on les traite 
par  le peroxyde de  baryum. L'arrknite de nicltel, frnîche- 
ment  précipiti ,  lavé et niis (in siispensiori daris l'eaii, puis ;iddi- 
t ionné de  peroxyde d e  baryum, nc se modifie p:is par  une agi- 
tation prolongée n i  p a r  le  chariffiige ; il se produit sriilein~rit 

(1: C e t  appareil es t  conitruit pa r  la maison Max Koheler et  Martini. 
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une faible coloration bleuâtre, qiii provient,  non pas de l'action 
d ~ i  bioxyde, mais de celle de  l'hydrate de baryte forrnE par  
l'action de la chaleur. Lorsqii'on traite de  la mèine façon le sel 
de cohalt, I'arsSnite, qui ,  fraîcheuient précipité, a une couleur 
améthyste clair, devient d'abord jnune'cuir,  e t  cela $ la tcnipé- 
rature ordinaire; le chul ' t 'age accélére et favorise 1;i réaction, 
surtout lorsqu'il n'y a que  de faibles qiiantités d'nrsénite de  
cobalt en présence de beaucoup d ' a r s h i t e  de nickel. L a  colora- 
tion jaune devient brune,  puis  noire peu de  ternps après. Pen- 
dant cette rkaction, I'iirs6nile de cciliiilt serait di':c:iirnpos6 en 
acide arsénieux et  oxydiile de cobalt (CoO) ; sous I'infliience 
du peroxyde de baryurn, l 'oxydule passerait $ l'état d'oxyde 
(Co2@?) ; il se forme peut-&tre aussi de  l'acide arsériiqiie. 1,a 
riaction ne se produit qu'avec I'oxydule d e  cobalt, e t  l'on peut  
In reproduire en opérant  sur l 'hydrate f rdchement  précipité ; 
dans ce cas, l'action de  la chaleiir favorise aussi l'action du 
peroxyde. Comme- I'oxydule de  nickel est çoliihledans le cyanure 
de potassium et q u e  l'oxyde de  cobalt ne l'est pas, on peut 
espi.rer trouver dans cette voie un moyen de s6pari~tion qiinri- 
titative. Les solutions bleues di] nickel e t  d u  cobalt à l'état 
d'iisydules daris 1i i  lessive de sourie et I'amrriorii;\quc se cornpor- 
tent cornnie les hydrates d'oxydules. Au point de vue pratique, 
on peut avoir a h i r e  à des combin:iisoris solubles ou irisolubles. 
Les cuiribinaiaoris solubles doivent toujours étre traitées par  
les alcalis avant  de faire la réactiori avec le peroxyde de baryum, 
afin de les rtiiricncr à un état miriirriiirri d'oxydation. Dans le cas 
de cornbinaisons irisoluhles, on  peut les traiter directement 
comme on l'a vil plus hau t  pour  les essais avec les arsériites de 
nickel e t  de  cobalt, ou bien on les transforme en combinaisons 
soliil~les, coinriie r l i ~ n s  le cas tlii siilfiirr: d e  cnhiilt,. Pour  rarnc- 
ner le métal à I ' h t  d'oxgdule, on peut sr: servir aussi de l'hy- 
drate de lm-yte, et l 'nutr~iir i.ernrnmand(: m&me rie simplifier 
les opkrations en préparant  u n  mbliiiige sec d 'hydrate  de baryte 
et de bioxyde dans les proportions niolbcul:iires : 13a (O11)Z+13a02. 
On peut aussi employer le carbonate ct le bicarbonate de soude. 

E .  S. 

cille (Ir: phosphomolyl)rl;ltc tl'aainioriiiirri. :itltlitiorinée tlc chlorure 
di. baryuiii, iloririe un prtiripitr! qui contient tout 1';ic:ide phosptio- 
r iqm e t  tout l'acitlc ~ i ~ i l ~ ~ i ~ l i q i i e ~ .  Ce pi.9cipité cst i n s » l ~ b l c  dans 
l'eau ; il pcmt Ptre la\-ii c:oriiplPtemeiit e t  séché ; il cunticnt 1,73 
p. 100 d'arihytlride phosphorique (Ph2 0" rt G , 5  p.  ,100 de bn- 
r y m  ; sa forn-iule enipiriqiie serait Ra?' (JIo WjX4  1'hV8+241110. 
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De petites q u a n t i t h  d'acide phosphorique rlonriant u n  prkt-ipitd 
très important ,  on peut détt.rniiiier des  poids trcs f;tililcs de cct 
acide. On doit niSine régler la prise d'essai de  iii;iiii$re il ne pas 
avoir plus de O g r .  04 O g r .  O5 d'acide phosphorique à prirci- 
piter.  Pour  former le phosphornolyhtJ;ite d'arnnioriiiirii, on pi.& 
piire une  solution molybdique en dissolvant 50 gr .  de  iiiolghrlatr 
d'amnioniurri dans 200 cc. d'aiiimoniaque à. 1 0  p. 100 ; cotir 
l iqueur est  versée p a r  portions dans 750 cc. d'hzO"1 ( D =  1,2) 

1.e liquide contenant l'acide phosphoriqitr: à doser  et dont l p  

volurrie es1 d'eriviron 40 ii 50  cc.,  est. niltlitioririi! de 3 cc d'.\zOW 
(D=i ,2); on chauf'fe h1'Chiillition ; on rctire d u  feu, t:t I'on njoiitcli0 
cc. desolution rnoly1)dique; on laisse rcposiBr pendant 2 rriinuteç: 
on bouche le flacon avec un  houclion de cauutcticiuc et on laisse 
reposer pendant 2 heures 5 la t<>mpérature ordinaire;  on a$te 
encore une fois clans l'interviille. On filtre e t  on lave avec environ 
50  cc. de solution de nitrate d'airiirioniurri k2O p. 100, afin de sépa- 
re r  l'excès de  liqueur rriolybdique ; le prt2cipilé es1 chassi': rlu 
filtre dans une tiole de 100 cc.; les particules qui iitlhi'rcrit 
encore sont riissoiitits avec 5 cc. d'ainniurii;ique k 10 p. 100, et un 
Iavc le filtre avec environ30 cc. d'eau. Le volunie (lu liquidt: 
ohlenu doit étre d'environ 60 IL 1 0  cc.; on  p verse 20 ii% cc dd'urie 
solution dc chlorure de baryuin k 10 p.  100 ; on rnélnrigc et on 
lilisse reposer. Le précipité se dépose rapidement ; on s'assurr:, 
s u r  quelques gouttes de filtraluin et avec une sciliitiori de 
chrornate de potassium, qu'il y a excFs de  clilururt: tlr: bnryuiii ; 
on fillrt: siii- un fillre taré;  «ri 1xve à l ' m i ;  011 si\ctir k I f l O d i ~ ~ ~ ~ i ~  
e t  I'on pEse. Lo poids du  précipité, niultiplié par  0,0175, tli~rino 
l'acide phosphorique (PheO"). - - . . 

Ni thode  ,qnzomdl.ique. - Cette rnéthotle repose s u r  la précipita- 
tion coinplhte d'urie solution :iirimoniacnle de phosphoiriolylidi~tc 
d'airinioniuin par  un excc's d'une solution titrde de ctiloixre tlc 
b a r y i n  et  s u i  la d9terrninntion viiluriititrique de  l 'excls d'après 
les réitctions siiiviintc~s : quand on tiiiite une solution de chli~rure 
d e  baryuiii p a r  I'acitlc iodique, il se forme 11CI et  u n  précipite 
d'iiirlate tlrx tiiiryiirn : 

L'iodate de bitryum, mis nu conti~ct d'urie solution de sulfate 
d'hydrnzirie, dtjiage d e  l'nxote : 

Ba(lO?)l t 3 A 2  IIi II2 SO~=IhSO1+2 1 1 9  SU1+2HI f 61120 +C, hz 

On peut drnc,  d'après le voluinc de 1':iziite di;gaq!, calculer le 
i2ilorure de  barguin'. Ln solution de celui-ci r s t  obtc,iirie rri dis- 
solvant 46 g r . 4 3 5  de sel pur  crist;illisi! clans 1000 cc. d eau. 1 cc.  
de  cette solution correspond eractt~iileiit à 1 rnilligr. de  l'ha Oi ; 
dans les couditions (le l'expéricnct., 1 cc. d'azote, niesuré H Otlegri 
e t  il i 6 0  rnillim. de  prossion, corrol;porid k 0,0783 rnilligr. de 
Ph2 08. 
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On fitit fa  priicipiti~tioii p w  1 i ~  solution rnolybdique s u r  une 
prise tl'essaineconteiiiiiit pits plus t l ( ~ O ~ r . 0 1 0  hOgr 25 tl'anlijdritle 
phosphorique e t  dans  les ~iiCiric:, c.oiitlilioiia q u e  pour  la rritlthode 
gi-avirric~iriqiie ; ou redissoul di: iiit:iiie, ci. I'oii précipite avec la 
solution titrée d e  RnCla. Il ne faut  pas  avoir plus de  5 cc. de solu- 
tiori barytique e n  excc\s, pour  que  le volriine d'azote tltigng6 rit: 

ilCpiisse pas 100 cc. Le précipité phosphoriiolybdo~,arvtique est 
filtité et lavé avec 30 cc.  d'eau ; le filtratiiiii ct l'eau de  lavage rie 
doivent pas faire plus de 100 cc. ; on y i;joutr: 10 cc. de  solution 
d'acidc iodique h 5 p. 100 ; ori mcil;irige e t  on laisse reposer p m -  
dii~it un quar t  tl'licilre. 1,e précipité d'iotli~te de baryurri est filtré, 
lavé avec 40 CC. d'eau, e t  le filtre avec le précipité sont inti-oduits 
tlaris le l u l i e  tl'un flacon il rtiixtion tl'un azolornètre. Ce flacon 
coiitient, d'autre part ,40cc.  d 'une solution de  sulfate d 'hyirazine 
h2 1). iO(1, t:i PSI,  pI;iiX! daris Ur1 VFiSe ~ilrl~.c:ria~l~. Il(: l't3ilil l ~ ~ ~ t ~ ~ l l k ?  h 
le refroidir. On provoque la r 6 : ~ t i o n  en agitarit Ic flacon; cette agi- 
tation est reriouvelée plusieurs fois, e t  l'azote est mesuré dans un 
tube gradiic': avcic Ics pr6cautioris ordinaires. Cornme l'iodate de  
lxii-yuin n'est pas  absolument irisoliible dans l'eau, il faut tenir 
cornptc de  celli: cauae d 'erreur ,  en appliquant une correction qu i  
est de O iriilligr.4 pour  150 cc. de  filtratuin e t  d'eau de  lavage Si N 
est Ic nombre de  cc. de liqueur de  HaClQinployés pour  la préci- 
pitatiori, V le volume d'azote niesur6 ii O degré e t  760 inillirn., 
l ' h W 5 ,  exprimé eri milligr. = N - (V x 0,0783 + 0,4). 

Les riiétliodes grnviiriétrique e t  gazornétrique peuvent si: con- 
I rOl t~  rrii~t~~eIl[:rrierit, p i squ 'o r i  peu t  prendre le poids 1111 pi,(!ripii,é 
I~arytique et  vkrifier erisiiite cette déterrriinntion p a r  le chlorure 
di: bwyuin rion précipitd 

Dosti,qe de l a  nzngtl&ie.- 1. Piiv pesie.  - On précipite la magnésie 
coinnie c1'li:il)itude à l 'état de  phospliate nrninoniaco-inagn9sien ; 
celui-ci est redissous dans Az03[I, e t ,  s u r  la solution, on opère 
coniirie il a été d i t  pour l'acide phosphorique. Le poids d u  pïSci- 
pité ~)hosphori~olybdobarytique, iiiultiplié p a r  0,0099, doririe la 
magriésie. 

11. Dosage gazornitrique. - Le dosage s'efl'ectue comme pour 
l'acide phosphorique, en opérant  s u r  le phosphoniolybdate d'arn- 
iiioiiiurn provenant d u  t rai tement  du  phosphate arniiioniaco- 
magnésien. Lasolution de chlorure (le baryum contient 81 gr.7284 
dr: hL15 2 aq. p a r  litre ; 1 cc. de  celle solution corresporid 
exnctcrrierit à l rnilligr. de  hlgO. 1 cc. d'azote, mesur6 à O degré 
et i(i0 inilliiii., correspond, dans  les conditions de  l'expérience, 
k O iiiilligr. 044s de  hl@. 

La correction h nppliqucr, pour la solubilité de l'iodate de 
I~aryum, est de O milligr. 23. L a  forrnule précédente devient donc 
Mg0 = N - (V X 0,0445 + 0,23). 

La prise d'essai pour  le dosage volumétrique ne doit pas con- 
tenir plus de  0,020 de magnésie. 
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L'eau distillbe, l'amnioniaque et  la solution de chlorure dc 
baryum eriiploy6es pour  ces tlosagcs doivent 8tre exrinptcs d'a- 
cide carbonique. E .  S .  

Ilomge dc l'aclcle hromiquc pnr acdlon directe 
~iirl'acide arnhieur. - MM. F.  JI. GOOCII e t  J.-C. UL.1KE 
(Amer. Journ. of  Science, 1902, p .  283). - Ce dosage a lieu srlon 
l'équation : 

3hs03J13 + Br03JI = 3.is04113 + I1Rr 

réitction qui adéjil été appliquée p a r  les mémes nutciirs au dosage 
de l'acide chlorique. IJne quantit6 connue d'acide arsi:nieus est 
dissoute dans du  bicarbonate de  potassium, puis nidlarig6e avec 
une quantitk niesurte de  la solution de bromnte. Or1 ajoutr: ensuite 
10 cc.au plus de SOL112 étendu de son volume d'eau, puis on filit 
bouillir pendant 13 à 30 minutes, ou bien l'on fait digérer au 
bairi-rriarie peridiirii. 1 h. 30 3 1i~iirt.s. 011 aleiiliriist: par le 
carbonate de potassiuiil e t  l'on titre l'acide nrsénieux restant, 
k l'aide de l'iode, en présence de l'amidon. P. T.  

Dosage de l'acide tartrique dan- les prodnito tar 
ti-eux eomincrcimnx nu inojen dr  IR polnrlinétrie - 
RIM. Ed. B. KESRICK et F. B. KEKRICK (Journ. o f  ame~~zcan 
chem. Soc., d 3 a p r &  Revue de chimie industriplle). - Les auteurs 
ont  Ctiidié le dosase optique de  l'aride tartrique. Ils ont adopté 
un  mode opératoire différent, suivant  In nature des substances à 
analyser ; celles-ci sont  classées en trois groupes. 

l e r  GROUPE. 

T,e l e r  groupe t:sl celui t h n s  leqiiel In inii1iPr.e h iiriiilyst:r ne 
renferme ni substances optiquernerit actives, ni substances riiodi- 
fiant le pouvoir rotatoire, telles que l'alumine et le fer. Ce 
groupe comprend le sel de La Rochelle, le  türtrnte de potasse, 
la crême de tar t re  et  quelques préparations pharinaceutiques 
effervescentes. 

La methode employée p a r  les auteurs est basée s u r  ce fait que ,  
en présence d'un excés d'arrirnoniaipe, l a  r»t;itiori des solulioris 
est proportionnelle B la qunntité d'acide tar t r ique et  indépendtinte 
des autres bases ou acides prbsents. 

a )  Les tnrtrnte~ présents >ont entiérernent solubles dans l'ammoning~le 
diluee. - Une quant i té  peske de  substnrice, ne renferriiant pas 
plus de 2 gr. d'acide tartrique, est placée dans  un ballon jaugé de 
50 ce., traitée par  3 o u  4 cc. d'eau, puis p a r  une quantité d'arn- 
nioniaque ;D=0,924) suffisante pour  que,  aprés  saturation des 
acides libres, il y e n  ai t  un excès de  2 cc.  environ ; on complhte 
le volume d e  50cc .  avec de  l'eau ; on filtre, si  cela est néces- 
saire, s u r  un filtre sec, e t  on lit la déviation d a n s  un tube de, 
200 millimétres. 
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t a  p a n t i t k  y d'acide turtrique rri g r .  dans  In prise d'essai 
est dorinée par  la foririule : 

z étant la rotiit.iun exprimée en rriinutes. 
b) L e  mdange renferme du tavtr.de de chauz insoluble. - On traite 

2 gr. de  rnatiére (ou une prise plus forte, niais ne contenarit pas 
plus de 2 gr. d'acide tartrique), dans  un  petit bicher  avec 30 cc. 
d'eau et 20 gouttes d'[ICI concentré;  on chautre doucement jus- 
qu ' i  ce que les tnrtrntes de potasse et de chaux  soierit dissous, et 
I'on ajoute dans le liquitlz chaud 4 cc. d'ariimoniaqiie coricentrée 
ail i i i i ~ :  quantitk siiflisariti: po~tr.  que le liquide dégilge une odeur 
arniiioniricalc, puis environ O g r .  20 de phosphate d e  sourfe dis- 
s w s  dans t r h  peu d'eau ; on trarisvnse d a n s  un ballon jaugé 
de 50 cc. ; on refroidit ; on complète le volume avec de l 'eau; 
on filtre sur  uri filtre sec et  l'on fait I'exaiiien polariiriétrique 
au tuhe de 200 rriilliiiii.tres. L'acide tilrtriqiic total se calcule 
d'après 1 i ~  foriiiiile donnée précédemment. 

La prCcipitation p a r  le phosphate de soude n'est pas indis- 
pensable, mais si on ln iic;glige, le tsrlrxte de chaux  a une  
grande tendance ?t cristalliser de In solutioii ammoniacale avant 
que l'exariien polariiriétrique soit pratiqué. 
- 1,'ariile t,i~rlriqiie 1 1'6ti~t dt: tiirtrotf:-de potasse soliil,le peut 
ètre tlCtcririiné tlirectcment en prockdnnt commc dans le preiiiier 
cas, le tartrate de chaux étiiri~ pratiqueirierit insoluble dans 
l'arrinioriiaque à froid. L'acide tartrique corribirié à la chaux peut 
ensuite être obtenu avec une exactitude suffisnntedans la p1iip:lrt 
des cils en fiiisarit la diRh-ence entre l'acide total et l'acide à l'ktat 
de tartrate soliible. Si l'on veut obtenir des i~kul tat ,s  plus exacts, 
on dissout dans lICl le rksidu insoluble dans  l'eau, et I'on traite 
comme ci-dessus par I'aiiimoni:que et le phosphate de  soude.  

Le Be groupe renferme les rriati8res qui  contiennent du  sucre. 
On emploie, pour analyser ces rriatiéres, la même méthode que 
ci-dessus, miiis en trnnrit coriipte de la présence du sucre, q u i  est 
optiquemerit actif. En solution ainmoniacale. la rotation de I'a- 
cide tartrique et celle du  sucre ne sont pas  afrectées l'une par  
l'autre; par conséquent, la rotation (le l'acide tartrique peut être 
ohtenue en soustrayant de la rotation totale la part due  au sucre. 
Ce sucre peut, d'un autre  côté, être d6termink par  la methode de 
Clerget en prenant  certaines précautions. 

Le sulfate de rriagnésiuiii, i n h e  en proportion considérable, n'a 
qu'un effet insignifiant s u r  In rotation du sucre ou de l'acide tar- 
trique s é p a r h e n t ,  mais ,  fait rernarquable, il diminue considé- 
rablement la rotation totale de ces deux substances lorsqu'elles 
sont réunies. Or, les mélanges qui renferment A la fois de l'acide 
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tartrique e t  d u  sucre sont généralement des poudra e f f w ~ t s ~ d e s  
pharmticeutiques pour la préparation extemporanée d'eaux g;izeu- 
ses qui  souvent aussi reriferinerit de  la magnésie. L'auteur dis- 
t ingue donc deux cas, suivant l'absence ou la pr6sence de cette 
siitistance. D'autre par t ,  en efTectu;int I'inversiori du  sucre de 
ciinne, on doit se rappeler que, pour qu'elle soit totale en dix 
riiinutes, sans altération accessoire des produits de l'hydrolyse, 
il faut une quantité d'HC1 libre bien définie, et que.  en prtsence 
de sels d'acides faibles, tels que tartrates ou citrates, c'est w u .  
lenient la quantité d'IICI ajoutée en pliis de celle nPcessaiie au 
déplacen~ent  de ces acides qui doit ètre considéri?e comme 
acidité lihre capable d'effectuer l'inversion dans  I P  temps pres- 
crit. La difficulté de trouver le point précis où lICl existe A l'ktat 
libre dans  la solution est résolue en employant le violet de 
méthyle comme indicateur. Cet indicateur, essayé avec l'acide 
citriqueou tartrique, s'est montri: tout fait inactif, tandis que 
HCl le modifie suffisainmerit pour qu'on puisse l'utiliser k ce 
but.  

II faut. aussi noter que,  d a n s  quelqiics échantillons cominer- 
ciaux, le sucre de canne est déjà partiellernent inverti. Lhns ce 
cas, le  sucre rc!ducteui. doit étre dosé p a r  l a  liqueur de  Fehling et 
sa rotation déduite de  la rotation totale. 

a). Absence d u  mapésium. - {:ne prise d'essai ne renfermant. pas 
plus de  8 gr .  d'acide tartrique, ni plus  de 5 g r .  de  sucre, est dis- 
soute dans l'eau froide. On fait un volume de 100 cc. (Solu- 
tion A ) .  

25 cc. sont introduits dans  une fiole jaugke de 50 cc., avec 
quelques gouttes de solution de méthyl-orange. Si la solution 
est alcaline, on la neutralise approximativement avec IICl con- 
centré: puis on ajoute 1 cc. d'ammoni:tque concentrée (D=0,914); 
on complète le volume et  l'on fait l 'examen polarimétriqur au 
tube de 200 millim.; soit a le pouvoir rotatoire observé. 

25 aikres  cc. de solut.ion A sont. additionnés d'une petite qiian- 
titi: d e  violet de méthyle ; puis on verse avec une  hurctte IICI 
concentre jusqu'à ce que l ' indicateur vire a u  vert pâle; on note 
la quantite d'acide employée. 

A une troisième prise de  25 cc. de  la solution A, introduite 
dans une  fiole jaugée de 50 cc., sans violet de  méthyle, qui 
gPnerait l'observation polarimétrique, on ajoute la quantité 
d']ICI reconnue nécessaire pour la saturation dans l'expkrierice 

plus 2 cc. 5. On chauffe à 70 degrés pendant dix 
minutes, suivant le procédé ordinaire de Clerget; après refroi- 
dissement, on ajoute une  pctite quantité de méthyl-orange et 
suffisamrnent d'ammoniaque pour faire virer  l'indicateur au 
jaune, plus un excés d e  1 cc. environ ; finalement, après avoir 
porté le volume à 50 cc., on fait l'examen polarimétrique au 
tube de 200 millim. ; soit b le pouvoir rot.ntoire olrservé. 
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Le poids de  sucre z contenu dans  la prise d'échantillon est 
donné par la formule : 

t es1 In teinpbrature ; a et 0 sont les deux pouvoirs rotatoires 
~xprirnks en minutes. 

La rotation de z gr .  de sucre est 79,7  z ,  et la rotation z de  l'acide 
titrtrique est conséqiienlnient : 

x - 2 a  - 7 9 , 7 2  

d'oii l'on déduit l'acide tar t r ique y par  la formule : 

y = 4x 0,00519 x (Voùez groupe 1. cas a). 

b . P h e n c e  du ?nn,qnisium - 011 prEpnre une  solution d'une 
prise d'essai coinme ci-dessns (Solution A ) .  

10 cc de cette solution, 29 cc. d'eau et il ce. d'arnrnoniaque 
concentrée sont mélangés dans un  bécher S'il se forme un pr6- 
cipité, on ajoute du chlorure d'ammonium en quantité suffisante 
pour en empêcher la formation ; on p r k i p i t e  le rriagriésium 
par  le phosphate de soude; comme il est hori de limiter au  mini- 
mum le volurne de la solution et  d'éviter u n  excès de  sels en 
soliiticiri, In quantité nécessaire de phosphate de soude (environ 
8 gr.  pour clinque 5 gr .  de sulfate (le iiiagnésie doit étre dissoute 
dans la plus petite qiiaritité d'eau chaude possible, soit 1 0  cc. 
pour 8 gr .  de phosphate, e t  1:i solution encore chaude est ajouti5e 
gradiielleiiient ; on filtre à la trompe et on lave avec une petite 
quanlité d'eau, en ayan t  soin de  ne pas dfipasser le volume total 
d e  100 cc. 

Le filtratuin est complété & 400 cc. (Solution B). (,'ne partie est 
exaniinbe nu pol:rriniPtre ; soi1 c le poiivoir rotatuire. 

2; cc. de la solution B sont titrés avec IICl et le violet de  mé- 
thyle ; 28 autres ce., invertis comme il a 6th dit  ci-dessus, sont 
compl6tés B 50 cc. e t  exarninés ail ~~~~~~~~~~~~e; soit d le pouvoir 
rotatoire. 

Le poids du sucre s d a n s  la prise d'essai est 

La rotation de l'acide tartrique est : 

x= l O c  - 7 9 . 7  a 

et Ir: poids de l'acide tar t r ique dans  la prise d'essai est 

y = 4 X 0,00519 x 

Ces indirations sont riaturellement sujettes k de l6géres modi- 
fications dcpendant de lii qii;intité relative de magnésie en pré- 
sence. On peut  admettre cependant que la qiiantité d'ammo- 
niaque libre dans la solution non invertie n'a pas  beaucoup 
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d'importance, [nais que,  dans  la solution invertie,  I'excPs ne doit 
pas  dépasser 1 cc. 

C'est poiir éviter un trop voluniineux précipité de  phosphate 
nmmoniaco-magnksien, difficile h laver, qu'ou ne prend, d<ins cet 
essai, que 1 0  cc. de la solution A .  

3e GHOCI'E. 

Le 3"roupe comprend les mélariqes coritenanl des corps 1110- 

difiaril le pouvoir rtit;tl.oire il(: l'acide tiirtriqiie ou :ty:iiit eiix- 
mèmes un pouvoir rotatoire, tels qiie le fcr, l'idiimine, l'amidon 
inverti, qui modifierit le pouvoir rotatoire de l'ii<:itl(~ tiirliiqiie. 

Les auteurs ont constaté que le riiolybdat,e d'arnmoniarliie 
annule l'action perturbatrice des siibstances précitkes ; rnais i l  
faut opérer cn solution neutre et en 1'at)sence-de phosphates. 11 
devient donc iiécessaire, tout d'abord, d'élimirier l'acide phos- 
phorique, s'il y en a ,  et d'ariïener ensuite In solution à un état 
de neiitralité l i e n  dcfini. 

On ps6p;ire les solutions suiv:irites : 
Solution de  molybdate d'aininoniaqiie : 40 gr .  de  rriolghdate 

dans 230 cc. d'eau. 
Solution d'acide citriqiie : 50 gr .  dans 500 cc. d'eaii. 
Solution de  sulfate de magnésie : 60 g r .  de sel cristiillisii diina 

500 cc. d'eau. 
Solution d'arnrnoniaque : 165 cc. d'aminoniaque (Il = O !%i) 

diiris 500 r : ~ .  d 'eau. 
Solution d'acide chlorhyririqne : 60 cc. d'IICI concentré dans 

500 cc. d'eau. 
Une prise d'essai ne renferinant pas  plus de O 3 r .  20 d'acide 

tai.triqiie, pas plus de O gr .  30 il'iiluri et pas  plus  de O gr. 30 
de phosphate iicide de chaux est ~ii+lcvée diin? un hidliin sec ; 
on ajoute 10 cc. de la solution tl ' i~iide citrique et 10 cc. de celle 
de rnolybdate d'arnrrioniaque ; au h i u t  d r  10 à l a  riïiri~ites, peu- 
dnnt lesquelles on i1 agit6 de  terrij~s en temps, on ajoiite 5 cc. 
( le  soliit,iciri t l t :  sulfiite de rn;ipésitr et 1 0  cc. de  solutiori d'iiinniw 
niailue, e t  l'on agite ; toutes ccs soliitions orit 6th iriesiirées emc- 
terrient; le voliiine total est donc dr: 35 cc. Si la substance initiale 
était un liquide, on rerriplacerait I'arnirioniiiqiie dilube p r  un(, 
solution conceritrée, de niariihre que le voliiiiie 1ot:il ne cifipasse 
pas 35 cc.;  api+s quelque temps (iine lieiire iiu rri;~xiiniiin). on 
filtre sur un filtre sec ; à 20 cc. du  filt.rntiiiri, iiitiotiiiils daiis uri 
hallon jiiugé de 50 cc , on ajoute cluelques gouttes de rriithylo- 
raiige et IIC1 a u  moyen d'une biirette jusqi ik teinte rose. On 
aioute eriçiiite à riouveau 10 cc. rle soliitiori de iiiolgtiri:ite el de  
i'&u pour cornplCtcr le volume de X c c .  ; iipi'ès filtration, si cclti 
est ni.cessaire, on fait l 'examen poli~riinétrique au tulle de 
200 millimètres. 

La quantité d'acide tartrique en g r .  d a n s  In prise d'essai est 
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dorinée par la formule suivarite,daris laquelle x est la rotation en 
minutes : 

y = 0,001" x 

1,'acitle citriqiie qu'on emploie d a n s  ce dosage est destiné & 
retenir, dans les conditions de  I'eupRrience, l 'alumine eri solution 
arnnioniacale ; sans lui,  les liqueurs filtreraient trPs difficilement; 
le précipite de phosphate iiinrnoniaco-iiingn6sicn est donc pur et  
exemptd'nliiniine; on peut l'inciriérer e t  le peser coinrnc tel pour  
le tlosnge de I'itcide phùspl-ioriqiie. 

La précipitation de  l'acide phosphorique par  le rnolyhtlnte 
d'iiirirrinriiaque ri'est p i s  praticable. parce que, d;iris les c:nridit.ioris 
d'acidité de la. l iqueur oii elle serilit possible, l'acide rnolytidiqiic 
libre oxyderait rapidement l'acide tiirtrique, en donnant  des pro- 
duits de réduction de couleur bleue. 

Dasnge d u  tcliiuin m u  i n o y s t i  de sels k r r i q o e s . h I .  le 
D RLOSS. (Zeits. f .  nnulyt .  Chcmie,  1902, p .  7 1 7 ) .  - II a été fait 
de nom1)rr:ux essais pour  détermincir Itt tannin p a r  précipit n t. ion 
B l'état de composé ferrique, rriiris or1 ri'c:st pas encore parvenu k 
des résull.ats satisfnisnnts. parce que Io précipité est soluble dans 
un esrks de réi~ctif e t  ri'ii pas  tou,jtiiirs lit rnPme coinyiosi~ion ; il 
cuntierit plus ou moiris de  fer, e t  il est souvent souillii pilr de I'hy- 
droxyde de f e r ;  ce tlerriier prorierit. tlc la tlécoriiposition spon- 
tanée qu'éprouve le rénctif précipitant, pa r  uri repos prolongé au 
contact de l'air. 

L'auteur a repris la question, en pi~rtiint d'un réactif ferrique 
qui n'éprouve pas tlkoiriposition spontanée, rnèiiie par  I'éhul- 
lition ; ce réactif est constitué par  iirie solution de siilfiik ferri- 
que, I i i~u(~ l le  on ajoute du t,;~i,t,ratt: de sotliurii e t  de I'r~citle ncéti- 
t111e. Le p1+c:ipil6 c~111~:1ii1 daris ces cto~iilil,ioris prtisti~ik une 
composition coristxnte ; il cst iiisoliit)lc dans l'eau r1t dans l'acide 
;irtitiqiic: t:haiitl. I l  c:ciriticlnt 15 1)i~ur 1 ~ 0  tlt: fer iit sa forri~iile 
serait : 

Ci"IWg (FeO) = (CiiIIïOS) Fe -1 1110 

Pour sa forinntion, l'hydrogl\iie tlii groupe carboxyle serait 
rrinplncé par le groupe rntmovaloril 1;eO. 

Lcs solutions iiêccssaircs pour  1,t pr6t:ipitatioii du tannin sont 
Irs suivantes : 

l V I , n  solution tannique aniilyscr (on en prerid 50çc.). 
Solution de carhonate de soutlr cristallisé coritcriarit 71 gr .  36 

par litre 
30 Solution ferrique; .50 gr. de sulfate frrrique,ou des quanti- 

ttis curiesporidantes tl'nlitn de fiir ou de chlorure ferrique, sont 
dissous et ainenks il 1 lit,re ; on conserve ces solutions S l 'abri 
de la lurnih-e. 

4"olution acétique de tartrate de sodium : dans 1 litre d'aci- 
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de acétique h 60 (contenant 60 g r  d'acide arétique par  litre), on 
dissout à f h i d  5 gr.  de tarlrate do soude. 

L 

I I  faut que la soliitiori ferriqiitt soit. au  rriiiiiis t~qiiiv;ilcrile h la 
solution de carbonate de  soude ; 10 cc. de solutiori frrriqut:, i~ddi- 
tionnés de 10 cc. de  solution sodique, portckh I'éliiillitiont~tfiltrtls, 
doivent donncr une coloration orarigti uii rose au iriithylorniigc. 

Ori essage encore les soltitiuns en faisant un  indlnrige d r  30 rc.. 
d'eau, 10 Cc de solution de cwbonate sodiqiic ct 10 ct: ( I P  si~lil- 
tion f(>rriqiie ; oii qilr: ,  puis on qjniite xussiti>t 25 rc:.de soliitiori 
acdtiqiie de tartrate de  soude, qui doivent doiirirrunr snliitiori l in- 
pidc ne pr6cipit;lrit p s ,  n i h i e  aprks 3 niinutes d'él~ulliti»n vire. 

La solution laririique pcut i'lre rieiitre ou  fnil)li:iiii~iil. ncitle cat 
m6rne faiblement nlc;dirie. Elle doit étrc' tLiliiSe pour qiic la (luilri- 
tité de fer obtr:riut: p a r  c;rlririation nc ilépasw pas 50 rnilligr , ce 
qui correspond h O, i pour 100 (le taririin. 

Les 50 cc. de solutiori tannique Sont vcrsés d;ms une hilr d e  
350 cc. ; on y ajoute 10 cc. & solution d e  carbonate sodique, 
puis 20 cc. de  solution fi!rriqut: e t  a i ~ s s l t / î t  opris  23 cc. (le la aiilii- 
tion acétiqne de tartrate de soude, e t  l'on agite vigoureuseiiiciit. On 
porte l'él~ullition. Apr& une riiinute d'él~ullitioii r ivc,  on filtrci; 
or1 lave le riisidu h I'eiiii cliauilr, jusclii'l~ ce que le filtriltll~n ne 
contienne plus dc frr, ce dorit on s'nssurc. avec le sulfoc~g;iriiire de 
potiissiurii cit IlCl. Aprbs drssiccnti~in, 1c réçitlu c.st calrinil ct 

3.2 1 22 x O , ï O O  1 
1 ~ ~ 6 ;  snn poids, multiplié par  = 4.024 di)ririe 1 ; ~  

56 
teneur en tannin des  50 cc. de la prise d'essai. 

Si l'on voulait coiilparer avec lit dtitcrrriinatiori du t;liiniii nu  
moyen de l'absorption par  la peau, il fitutlraitstireridre i i r i  farteiii 
supérieur à 4 023. 

I,e gnllate de fer r:st fac:ilerrir:nt e t  eriti6rerni:rit snlii\!l(: dans 
l'acétique norii~al,  e n  doririnrit une solution noire bleue; il est éga- 
lenieril solihle tlnns les alc;~lis, xvrc lesquels il donne une d u -  
tion rouge noire ; il en résulte que lc t a n k t e  fi.rr*icpe obtc'riu par 
le procildé i11diqu6 ci-dcssus est e w r n p t  d'acide jinlliqlie r t  que 
la prkscnce d e  cet acide serait dticelée p a r  la coluratiori du filtra- 
tiirn, qui, dans ce cas, serait  noir. 

L ' i t u t ~ ~ ï  indique erisuite dcux iriodes rl'opi':ralinris polir r!!T~c- 
tuer  la recherche d u  tannin. 

1 - On prépare Itis 3 solutions suivaritcs : 
Solution ferrique, contenant 20gr  de sulfate fcrrique p i r  litrc.. 
Solution sodique, contenant 28 g r .  (le carhonatc de soude 

cristallis6 p a r  litre. 
Acide acdtique (Il =1,04), contmnnt  3gr.  de t;irlr:ite de siidiiim 

par  litre. 
A 10 cc. de solution tannique tri.; rliluéc.. or1 aloute gnnttr i 

goutle de  ln soliiliuri ferriquc:, jusrlu'B ce que 1:i. coloration riciii,e 
ne s'acceritue plus  serisiblement, puis,  autant de  solutiun d e  
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carbonate sodique et le double de  solution acétique. ;ires agi- 
tation et ropos, il se sépirre uri prbcipité noir; on peut chaiifrer ?l 

I'él~ullition peridarit 10 rriiriiites, saris que le précipité dispxraisse. 
La réaction permet (le di.celer 0,001 pour 100 de tariniri. 
11 est indifrércnt que la solution essayée soit fiiihleinerit acide 

ou ncutre, cor on peut aJouter la solution de  carbonate sodique 
aviirit la solution ferrique. 

11. - Lc sccoritl rnotlc opdraloire propos6 p u  l';tul(:ur est basé 
sur cae fait qu'uiii: solutiori de gtilatirie prticipito le tnnnüte de fcr 
en solutiuii. On einploie une  solut,iori il(: ;klatiiie miscible à l'eau 
k ln tciiipiknture ordinaire, prépartie en diasolrrtnt cette substance 
clans l'acide aciitique cristiillisiiSle. 

On prStlp:re CL solutions ; la prernieri., en dissolvant tlnris un  
lit1.c rlle:iu 10 g r .  de  sulfatc ft:rritliie. 13 gr .  d';tc:til:it.e de sndiurri 
et 1 gr .  7 tlr: t:irtr:~te d c  sodium. 

1.a tlruxii~iiie soliitioii s'olitii.rit eri faisarit clissourlre 1 gr. % d e  
gtilatirie daris 1% cc. d'eau chaude et  ajoutant 879 cc. d'acide 
ncél.ique (1) = 1,064). 

h 20 cc. de la soliilion tanriiqur, on i~joiilt: goutte h goutte 
In solution fcrrique, jiisqu'li. ces~ntiori de  l'ncccntuation de  
la coltir~~tion noire, piiis autant  de solution de  gélatine, e t  l'on 
agitc; au hoiit rlc quelques iristarits, Ir: tannin se précipite sous 
fiirine d e  flocons noirs 11leus. 

I,'autc>ur inrlique encore uni: autrc  réaction, bas& s u r  l'oxytla- 
tiori du tannin et pour Iaquelli: on n'eriîpluie qu'unc solution de 
20 gr.  de sulfate ferrique p a r  litrc. A 10 cc. de solution tannique 
tlilutic, on ajoute 1 goutte de solution ferrique ; l'acide çallique 
c 1 1 1  u n  l o r i o i  rioirc~ qui p i s w  auss"itUt au jaurie, laridis 
qii';ivec le tannin la colorr~tiori noire persiste. Si, au lieu de sul- 
ficte, on prend l'acétnte frrr ique,  la coloration pcraiste aussi avec: 
l'acide gnllique. 

E. S .  

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

Les nnouts et les vins eii c l l n t l l l r r i e ,  par L. Levu, pro- 
fesseur (le distillerie B 1'Ecole nationale des iiidiislries agricoles de Douai : 
1 vol. de 653 pages, avec I G O  figiircs (C .  Kaud, éditeur, 3, rue Racine, 
Paris). Prix du vol. cartonné l'anglaise : I I tr. - M .  L. Levy a dkjB 
pu1~11e deux volumes très apprkciés, se rapportant aux industries de  la 
ilistillerie ; ce sont la Prat ique du maltage etJicro6es et  distillerie. 
L'auieur annonce, dans sa préface, que le volurne actue! sera suivi d'un 
autre volurrie trailant de l'extraction de l'alcool et de ses applications, d e  
sorte que I'enserrible des quatre volumes constituera un traite de distil- 
lerie complet. 
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On sai t  que  lous les procédés que la distillerie met en muvre ahou- 
tissent à I'ohtention de liquides sucrés nomii i i .~ rnoutq, qu'on faii ferinen- 
!er pour les lransforiner en liiluiilcs alcooliques qui portent le norri gBné- 
rique d e  vins. 

I h n s  l 'ouvrage que nous analysons,  l'auteur étnrlie les rntilioiler qiii 
perinettent d'obteiiir ces rnouts et  ces vins. II  e 4  divise cn deux parties . 
une partie traitarit des généralités e t  une secoride partie trailant de la 
iecliriiqiie d e  la fahricalion. 

Dans la prernibre partie, M .  Lévy fail,  d'ahoril, I'liislorique d e  la distille- 
rie, puis i l  donne des renseignemerits statistiques et  fiscaux sur  la distil- 
lerie en Frarice et h l '&ranger. 11 t , ra ik msi i i te  (le I'alcoi~rnClrie. puis i l  
étudie les principes irnrnediats qui inlervienricrit en tlistillerie : Iiyilrates 
de carbone. amilies, amines,  etc.; puis \ i en t  l'examen des cnzyrnes. ries 
peptories, des diaslases diverses, des levures, des  rriuisissures et des hac- 
tiries. Aprés avoir ainsi passé en revue les ~ ~ r i n c i p e s  imrnédiais, hl. L i v y  
fait l'étude des protiiiits riatiircls d'où l'on tire 1'n:cool. 

Toute cette partie est pleine de documents scientifiques du 
plus haut  inlérêt pour le cliimiste e l  l'indus\riel. 

Vient  ensuite la partie industrielle, cornl~reriant la technique de la fabri- 
cation des vins cl des rnouts. L'auteur étudie successivement les moyens 
mis en miivre pour préparer les moîits et les vins en partant des hetkraves, 
des mélasses. des topinambours, des cariries sucre!  des vins,  des cidres, 
(les grains ,  etc. M .  Lévy. qui conriair scin suJet d 'une  manière apprrii'ondic 
et qui s'est copieuscmcnl docurrierité, dkcrit, dans tous leiirc: cléthils esscn- 
tiels, les opérations indiistrielles qui  perniettent d 'oh t in i r  les nieilleurs 
résuliats. Les figures schernatiqueo que  l 'auleur fail figurer dans son t ex te  
apporLeiit encore a la clar té  de celui-ci. 

L'ouvrage de RI. Lévy rst  un de ceux que  ne peuvent igriorer les chi- 
mistes appelés à s'occuper d e  distillerie ou des industries connexes. 

X. R. 

La f~bricatlon do chocolat, par l e  Dr PAUL Z I P P E R I R .  - 
i vol. d e  314 pages (Krayn ,  libraire-6ditenr 2 Berlin,et B6ranger,édileur 
a Paris ,  25 ,  rue  des Saint-Pères) .  - Prix d u  volume rel ié :  20 francs. 
Les etudes de h l .  Zippcrer s u r  le cacao e t  ses prtiparations sont conniiesel 
appréciees. Cet auteiir a publié, il y a environ iO ans,  la première Cdition 
d u  volume dont nous signalons aujourd 'hui  l'édition française, faile sui- 
van t  la Ze édition allemande. 

Bien que  la France soit u n  des pays  dans lesquels la fabrication du cho. 
colai a i t  pris lc plus g rand  développernent, nous n'avions pas, dans  nolre 
litlérature scientifique, uri ouvrage donnant ,  s u r  celte fabrication, des 
renseignemerils aussi complets que ceux que nous trouvons dans le pré- 
sent  volume. 

L 'auteur  a t rai té  son sujet d 'une manière t rès  compl&te. Les premiers 
chapitres sont consacrés & I'kiude du cacao; pays d e  production, tlescrip- 
tion bolariiquc. sortes cornrneiciales des fiivcs d u  cacao, e tc .  

Les chimistes trouveront, dans  cette premiére partie, u n  chapitre très 
développe, où l 'auteur a présenté d 'une niariikre trés complèk  nos con- 
naissances actuelles s u r  la composition ctiiniique des fèves decacao et sur 
le dosage des divers Cléments. 

Dans ta seconde partie d u  volume, l 'auteur décrit l a  fabrication des 
préparat ions h base d e  cacao. Les industriels français pourront  y puise: 
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d'utiles renseignenients relatifs aiix perfectionrienients apportés dans  la 
partie mécariique de celte fabrication. 

Le c h p i l r e  relalil  h la  fai~ric.:illoii di1 cacao iiri ~ iourlre  et du cacao di1 
soluiile i n t é r e m r a ,  non seuleineril les industriels. mais aussi les chi- 
iiiistcs. Ceux-ci pui'scrorit aussi d e  pr6cieiix rcnscignciriciits daris Ic clia- 
pike où I 'autcur rii.çrit I'exanieri chimique e l  microscopique des produits 
a hase de cacao. 

Vieiinerit ensuite des cliapilres kn i tan t  d e  la  reglemenlation et  de la 
légisal on relatives A ces produits à hase d e  c a c a o ,  tlans les tliff'eierits 
p"s. 

Dans un cliapilre final, l 'auleur d o i n e  d'iritéressantes indications s u r  
la coiiiposition et la  fabrication <le quelqucs preparatioris cornniercales ti 

hase de ciicno. 
En resuiné, le volume de M, Zipperer donne,  s u r  les produits à I ~ a s e  de 

cacao, les docurneiits les plus complets et Ics plus réccnts. et sa le1:turc 
s'impose aux itidustriels el aiix chimistes qui s 'occupenl d e  ces indus- 
tries. 

A qaestmo da srilieglagciii dos vinlins Portugueren 
no BI-nzil eru 190:)-1901, par  ORLASDO RANGEL, Nembro 
tilu1a1.d~ Acudernia nacional de  inedicina d o  Ilio de Janeiro. - 
I br.cicliure de 111 pages (Rio Janeiro,  t ! IO'>) I.'aiikur a iéuiii daris cctle 
biocliiire tous les docunienls re1;itit's a la qiiesliori d e  l'acide s a l i c ~ l i q u e  
dans les vins, question qui  a fail l'objet der uornbrcux travaux que 
MM. Ferreira titi Silva et Pellet oiit t'ait corinailre a u x  lectrurs  des 
Annales de (,himie anulylique. 

NOUVELLES ET HEMSEIGNEMENTS 

5e eonprèn lnternat lon~l  air elilnile appllqnée de 
I ~ I - l i n .  - L c  premier Congrès zntemutionul de chimie uppliqu& 
a eu lieu a Briixelles en 489i  ; la tleuxièiric session a été tenue 2 Paris 
en 1Y!)6; la troisic!inc, à Yienrie, cri 1898 ; la quatridirie, à Paris, à l'oc- 
casion d e  l'Exposition uni\erselle d e  1900. Le ciriquièrrie (:ongrés se 
réunira 2 Herlin, cette année, d u  2 a u  8 juin. 

Les personnes d6sireuses d'assister à ce Congrès devront adresser leur 
adliésion au Bureau du Congres, 24,  Alnrchstrase, Ckiarlotknbourg, et 
l'atllié~iori devra Ctre accoriipagnée du moritarit de la suuscripliori, qui est 
de 41) marks (25 francs). On deiivie des cartes d e  dames au prix d e  
13 m;irks. 

Comme i l  doit y avoir lin tnnqiiet,  la somme iidressée doit comprendre 
Cgalement le prix riil hanquct, qu i  1:st tic! 20 marks.  Les danies seront 
atlin.ses au hanqiiet, qui est tixé dés rnainlenanl a u  3 juiri et qui aura 
lieu au restaurant du Jardin zoologique. 

Le Congrès s'ouvrira le 2 juin pa r  une  soirée de bienvenue a u  Palais 
du Reichstag. 

Le jcudi 4 juin, il y aura réception ofticielle des congressistes p a r  la 
ville de Derlin, h 1'IIdtel de Ville. 
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t e  dongrés se tiendra au Palais d u  Reichstag ; In grande salle du Par- 
lement allemand sera rCservCe aux séances pleniéres. et les sections tien- 
dront  leurs séances dans les salles des.Commissions. 

Le mercredi 3 juin, commenceront les réunions des sections. Le ven- 
dredi 5 juin, 11. Moissan fera une conference. Le dinianclie 7 juin, aura 
lieu une excursion aux environs de Berlin. Le lundi 8 juin, les réunions 
iles sections seront terrriinées midi, et la troisième séance pléniére aura 
lieu l'aprés-midi. 

Les groupes d e  plus de 30 personiies vojageant ensemble obtiendroiit 
une réduction de 50 p.  100 sur  le réseau des chemins (le fer p ru~s i rns .  

Des mesures seront prises pour assurer aux congressistes la possibilili' 
d e  se loger ;  ceux d 'entre eux qui auront adliéré quinzc jours au nioins 
avant l'oiivc?rture [ln Congrès recevront une liste des lifitels de la ville;  
avec les prix convenus avec ces établisçemeii~s pour les chanihres. 

Le vendredi 5 juin, il y aura représentation d e  gala h l'Opera royal, et, 
le 6 juin, visit? de plusieurs grands élablissernerils industriels. 

Le Chancelier de l'empire allemand a envoyé aux gouvernements Ctrnn- 
gers des invitations les prïant d e  se f'aiw représenter par lin ou plusieurs 
délégués. 

Le Congrés comprendra 1 I sections. I.es Comités d'organisation de ces 
sections ont déjà cornmence leurs travaux, sous la direction de leur pié- 
siderit. - ~ 

Un certain ncimbre de qiiestions, dont l'étiirle parait désiraMe, feront 
l'objet de rapports qui seront lus et discutés dans les sections ; ces rap- 
ports seront irnbriniés ct distribués d'avancc aux congressisles, ct les 
resoliitions prises par les sections seront soumises à l'approbation des 
rnernl~res du Congrés en séance plénic're. 

Voici les titres des 11 sections : 1 0  Chimie anal !y tque .  Appareils 
el i n s t rumen l s ;  2 O  i ndus t r i e  chimique des produi ts  inorganiques; 
3 O  M é t n l l u ~ g i e  et mines.  E . ~ p l o s i ~ v  ; Indus t r i e  chimique d ~ s  pro- 
du i t s  orguniqzces. d f a t i è w s  coloruntes e t  l eu r  emploi ;  Sucrerie; 
6 O  Fermentat ton  el amidonner i e ;  i0 Chimie  agr icole;  Ii!/giene. 
Chimie  rntkiicule et phu~rnuccul ique .  Denrées a l imentaires;  Ph- 
tochimie;  1W Electrochimie et applications de  l a  physique à la 
ch im ie ;  110 Questions de droi t  relatives à Z'znduslrie chimique. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS- 

Kous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 
dicat des cliirnistes, nans nous chargeons, larsqiie les deniandes et les 
offres le permettent, d e  procurer des eliiniistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliirnistes qui sont à la  recherche d'uri emploi. 
Les insertious que rious faisons daris les Annu le s  sont absolurnent gra- 
tuites. S'adresser à 'il. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3 0 .  

CHIMISTE desü~iiiversites e t  de laboratoires industriels demande einplûi. 
nefBrences sérieusos. - S'adreswr a u  bureau des Annules, 

45, rue Turenne, aux initiales D. L. 

L e  Gérant : C.  CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

dpplicatlon dc la tliéerlle des p i k n  n I n  séparation 
'quantitative des niétaux; séparatlnu du zlncet du 
iiickel, 

Par RI. A.  HOLLAKD. 

Lorsrp'[~n plonge m e  hm: ~ ' I I I I  t11Cta1 q ~ i ( , l r ~ ~ n i l i ~ e  dans la, 
solutiun saline d'un mdtal plus Elcctro-iiCgntif, ce dernier inétal 
se précipite sur  le pmrnier. C'est 1S u n  procédé d'analyse et  de 
séparation bien connu, m i l s  rnri:iiicrit applicable en analyse qunn- 
titative. En effet, Ics d6pi~ ts  olitcnus sont gi:nc!rnloiriciit çpongieux, 
très oxydables, difficiles h lavein. I'arfuiç, ccperidnnt, le dépôt est 
adlir:rent, ini~is  alors il ne  tarrlc pas h einprisoniir:r complètement 
le métal précipititnt ; celui-ci ne peut plus se dissoudre ct la prC- 
cipita1.ion est a r r é t k .  

Kous 6vitons ces inconvtnients e t  rendons le procédé qunnti- 
tatif de la f a p n  suivante. Siipposoriç qu'il s'agisse, dnris une solu- 
tion ci,iitenarit di1 nickel (4  d u  zinc, de prrkipitrr le nickel sciiil 
par une lame de zinc. S o u s  prenons 
un récipient, sgparé en deux coin- 
parliments par  une menibrune pp 
(,fig. 1) de  parchemin végétal (pa- 
pier sulfurisé). Kous versons, 
dans l'un de ces conipi~rt i r~lcnts  U,  
la soliitiun contenant le nickel et le 
zinc, et, dans l'autre A,  une  solu- 
tion salirie qui  n'a l~esoin que Fig. 1. 

d'être conductrice du courant,  
une solution d(: sulfate d c  inagntkiiiin, par. excrriple. T a  
larile (le zinc destinde à précipiter le nickel est plun, vee ' - non 
pas dans la solution 11 conteriarit le nickel - mais dans la solii- 
tion dr: sulfate de magnésium. Dans la  soliition B, on introduit 
une laine de platine 1111. Enfin, nous relions ln lame d e  platine 
à la lanie d e  zinc %% par un  f i l  de cuivre r:xlt!rieiir. Noiis avoris 
ainsi constitui: une  pile à deux liquides, réversible, du  type 
Daniel, dont le cownnt  va  du  platine au  zinc p a r  le conducteur 
extérieur et du zinc nu platine dans I'intCrieur des  liquides. '; 1 ous 
assistons ainsi à une  véritable électrolyse du sel de nickel avec 
depot de nickel p u r  sur  l a  lame de platine. 

AVRIL 1903. 
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E n  pratique, nous procédons de la façon suivante : 
L e  nickel e t  le zinc, qui sont amenés l'état de sulfates, en 

solution, sont contenus dans u n  verre  d e  Utihc~iric cylintlriqiio 
(ïap;~c:iti: 650 (Y:., diamètre 7 ccritirri.). Ix i i r  soliiticiri doit c:oritcnir 
u n  excès de 20 cc. d'arniiioriiac~ue ?i 22O11 et 100 g r .  dc sulfntr 
d'arninorijaque sec ;  elle duit occitpcr Ic, voluine de 250 cc. Cette 
solution est bonne conductrice du cirurant. 

Nous y introduisons un cylintli~e en toile (le 1)lntine ItIgèrrmerit 
écast': dans  le  h:iiit (dinnir\tres des Iinsris : 43 miri. r t  :I5 niiii. ; 

Fin. 2. 
Pile à deux liquides 

$nératricc : G: m m . )  (1). L n  tul~i ,  cllintlri- 
(lu': eri w r r e  (tliniiiètre intt'ricur : 33 iiini.). 
f'eniié ;L ,cn base p a r  une mrmbrnnc tlr 
parrheiiiin \-bgtital p ,  est plonge': R l'intli- 
rieur du  w r r e  d e  Ilol-iéine t1:ins 1;i scilutiori 
de nicltrl e t  de zinc. jusqu'ii cc3 ~ I I C  In inmi- 
I r a n e  soit le plus prtfs possil>le de I'tllec- 
trodc eri tuilc de  plittinc, sans ccpciitlnnt 
la toucher. Ce tubc taonstituo le coiliparii- 
nient interne de  1';ipp:ircil. On y 1-erir, 
jusqu'h ce que  Ic ~ i ivcau  ntteigiie r l a ~ i ~  

r e  tulie In haiitc~iir d e  70 mm.  cririron, u n o  
solution d e  sulfate d(: in;igridsiuin d %O gr. 
pa r  litre. C'est la conreritratioii pour 
Iniptlllc Ic siilfa te tlc rii:~griésiuiii a sori 
iii;ixiiiium tlc coriclut~tibiliti. électi-iqiir. Le 
cho is  d u  siilf:ite de  inagnbsiurii, coiiiine 
suh~l . i in r .~~  r ~ r i d u c t r i ~ e  dans le cniiipnrli- 
mcwt interne, r s t  d h  B ce que ce sel est un 

(le ceux qui n'itxercent HUCUIIC action chiriiique s u r  le zinc. Eiifîri, 
on plon;.e, dans cette suliitiun (le sulfate de  magnésiuin, u n  
tlisque de zinc airialgam6 dc 3 ccintiin. de diamètre, soutenue en 
son centre par un-e t igccie  cuivre, isolée s u r  sa  I o n p u r  pnr 
un  tubc de  caoiitcliouc, ct qui vient se relier, extérieurenitmt au 
liquide,, h la tige de l'd(.ctrotle cm platine. 

Le disque de zinc est situé i 15 ou 20 m m .  au-dessus du par- 
chemin et  est percé de quelques t rous qui permettent la circula- 
tion (111 liquide sitiié r l r ~ i i c i  lc cornpartinient interne. 

Pendant tout Ir: t e i r i p  d e  l'optirntion, le liquide du comparti- 
ment  externe est chauffé p r c q i i e  h 1'Cl)ullition (h  99 degrés envi. 
ron). Au bout de quelques heures, le  nickel est conipltteinent 
déposé s u r  1'Clectrotle c n  une couche m6tnllique t r l s  adhérente. 

(1) C'est la cathode qu i  sert à toutes nos analyses électrolytiques; elle 
est fabr iquk  clicz Caplain, Saint-Andrc. 
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L'électrode est alors retirée, la\(+ A grande eau, puis plongée 
peridnnt 10 iiiiniites environ dans de  l'eau dislillée, qui parfait le 
lavage ; enfin, on la séche et  on la pèse. 

Quels sont les avantages de cette mbthode de séparation sur  
celles dorinées par  I'arinlysc, tilectrolytique ? L'analyse klectroly- 
tique est, en principe, bas6e s u r  le fait que  chaque métal se 
dipose B urie tension déteriiiinée qui lui est propre, si bien qu'en 
fnisii~it crnilre siic:ci~ssiveint:nt la tension a u x  ])ornes d'une cuve 
c;Iectrolytiqiic contenant un rndange de  inélnua, on doit provo- 
quer successivemr:nt le dépôt de chncuri d'eiis. 

En  réalité, il y a d e s  cas où les tensions de polarisation des 
iriktaux sont t rop rapproch6es pour  qu'on puisse separer coniplé- 
ternent l'un d'eux, saris en entrnirier d'autres avec liii. C'est pré- 
cisément le cas du  nickel r t  du  zinc, que nous n'avons jamais 
rc!ussi 21 sCparer coinpl~terrierit, si fiiihlt:~ qu'aient kt6 les ten- 
sions erriplayées, surtout lorsque ces iiiétaux sont en proportions 
quelconques. P a r  exemple, en solution de sulfate aminoniacal, le 
nickel entraîne toujours du  zinc ; en solution do cyariure depotas-  
siuni, oii l 'ordre des t,crisiiins est invrrse (parce qu'on a all'aire h 
des sels complexes), Ir: zinc entraîne toujours du nickel. 

Au contraire, la présente mkthode pf>rinet de sépiircr deux 
métaux qui ont des tensions trés r;ipprochées ; il suffit de se ser- 
vir, cornine pûle négatif, d'un disque constitué par  le métal qui a 
lu tension 1 ; ~  plus A e v k  (1) : I'niitr~e riit5ti~I ~ ~ r k i p i t e r a  sriil. 

I Ni.  . O gr. 2000 Ni déposé.. . 
(1) Quantités pesks.. Zn.. . 1  

O gr. 2026 

Ni. .  O 2000 Ki déposé.. . O 1995 
(2) Quantités pesées.. 1 Zn. .  0,s r Ni.. O 2500 N i  déposé.. . O 2499 
(3) Quanlilés pesées.. 

Zl i .  1 
Si., U 9500 Ni déposé.. . O 25% 

(4)  Quantités pesées.. 

Xi . O 5000 Ni dbposé.. . O 4989 
( 5 )  Quantil&s pesées.. 

Si.. O 4500 Ni déposé.. . O 4506 
(6) Qiirniiiks p i e s . .  ! Z n , .  

( Ni.. O 5000 Xi tlbposé. . O 5048 

(7) Quantités pesées.. 

Ln.. i 

(conlenait un peu 
de zinc). 

(1) Kous rappelonq qiio I'ordro dus  tensions est,  pour les principaux 
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Les quantités de riickel et de zinc ont  &té, non pas pesées, niais 
mesurées avec des pipettes d a n s  des solutions titrées. 

On voit, par Ic tablcau ci-dessus, quc  la méthode s'applique i 
des proportions quelconques d e  nickel e t  dc zinc. D'autre p u t ,  le 
mélange de riickril et de zinc ne doit pas  contenir plus de 1 gr d e  
zinc, ni plus dr: O gr. 43  de  nickel, autrement  on s't:xpuse 
dkposer du  zinc e n  niCine temps que le nickel ; l'essai ( 7 )  montre 
que,  déjà avec O gr.  5 Yi et  1 gr. de  zinc, il y a entrairiement ( le  
zinc. Lorsqu'il n'y a pas de zinc en solution, on peut dépos~r  b 
l'état pur  au  moins O g r .  9 de Ki (voir essai 5). 

Ces limites iiiiposéi.~ a u x  quantités de nickel e t  de zinc tsou- 
~ e r i t  leur eal~licalioii tlans la tlitloric~ que nous all»iis dnriiier d e  1 ; ~  
iiiCthode. 

L a  théorie de  la présente méthode dt: séparatioii n'est autre 
que la tliéorii: des piles révereil~les. Lit tension d e  dissolutiun 1' 
du inétal précipitant (1) (ici le zinc) étant supérieure à l a  tension 
de  dissoliitiori P' du  nictal prEcipit6 (2) (ici le nickel), i l  s'ktiihlit, 
entre  Ics deux  métaux,  une  tension électrique positive donnée piir 
la rormzrle de Nvnst  : 

K P K P '  
e = -  l o g - - -  log - 

2 C v' C' 

IC est une  const,ante pour iinc inc!me tclrnpkrature ; v et V '  soiit 
les valences du  niéta.1 préci l~i tant  e t  du métal précipitt!, Cet C'les 
concentrations de ces deux m6tiiux (3). 

O11 voit, d'aprcs cette foriliule, que, lorsque la. conceritration C 
du zinc, (laris le cornpartiineiit interne, augmentera (par suitedu 
dépût de  nickel sur  l'électrude en platine), e diminuera. 11 lie 
faudra donc pas avoir trop de nickel h déposer. 011 en dépose 
cependant facilement O gr .  45.  n'aprés  la même fornlule, on 
voit que,  si la concentration du nickel diminue, e t rnd vers zhro, 

métaux, en coriinien~ant par les plus élevds : Zn, Cd, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, 
II, Cu, As ,  Bi, Sb, H g ,  A g ,  Pd, Pt. Au. Cet ordre est le m h e  que celui àes 
tensions électriques. 

(1) L'idhn d e  tension de dissolution a été suggérke dans l a  t,héorie des 
ions par l'analogie qu'on aetablie entre la tendance qui, possbdent les corps 
à. p a ç e r  à I'dtat d'ions et la tendance que poss6dent les corps à passer a I'etat 
de vapeur. Dc meme que la mesure de la  seconde a Bti? appelée tension 
de vapeur, l a  niesure dc  la premiére a610 appelée tension de dissolution. 

(2) L'ordre des tensions de dissolution est le niéme que celui des tensions 
do polarisation, que nous avons donn6 dans la note 2 dç la  page préce- 
dente.  

( 3 )  Nous avonr mis, dans la formule  de Nernst, C et C' concentration des 
métaux a u  lieu de leurs pressions osmotiques p e t  p', qui devraient y figu- 
rer, parce que C e t  Cr sont proportionnels à p et p', à cause de la dilution 
rela,tivemcnt graride des solutions auxquelles nous avons h faire, 
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ce qui signifie que le nickel ne  peut  pas  se déposer conlpl&te- 
ment. C'est ce qui arriverait  si  nous avions à faire k du  sulfate 
de nickel neutre, insis nous avons h faire à une solution qui  eon- 
tient un grand e x c h  de sulfate d'ammoniaque et d'ainmoniaque, 
c'est-à-dire k une solution contenant une forte concentration + 
d'ions H ; ce qui  fait que C' ne représente pas la coni:entration 
des ions nickel, mais une inoyenne entre  les concentrations des 
+t + 

ions Ki et H. Cet h y d r o g h e  se dégage pendant tout le cours d e  
1'6lectrolyse. 

Lors donc qu'on voudra généraliser la m6thode àd 'autres  sépa- 
rations que celle de  nickel et de zinc, il faudra avoir soin de  mettre 
en solution un  excEs d'ammoniaque ou d'acide ou de  tout autre  

+ 
corps susceptible de former des ions II. 

En réalité, le phénoméne est compliqué par  des actions secon- 
daires, dont il faut  toujours tenir compte lorsqu'on veut  
étendre la méthode à d'a~i tres  séparations que celle du  nickel et 
du zinc : 

Io 11 ne faut pas que la  concentration d u  sulfate de zinc qu i  
acconlpagne le  nickel dans la solution soit t rop  forte, car  alors 
ce sel, d'une part ,  et, d'autre part ,  l a  solution étendue de sulfate 
de zinc qui s'est fornié dans  I'iiutre coiripnrt,iiricnt, pa r  l a  disso- 
lution du disque de zinc, peuvent constituer une pile de concen- 
t ldion : 

[Zn 1 ZnSO' élendu II Pt 1 ZnSO' concentré, Zn et Pt représentant les 
pbles de la pile, c'est-8-dire, d'une part, le disque de zinc avec sa tige 
et, d'autre part,  l'électrode d~ platine], 

assez forte pour augmenter  la tension électrique totale d u  sys- 
t ème  au point que du zinc puisse se précipiter avec d u  nickel : 
c'est ce que nous avons constaté quand la solution de nickel était  
;iccorn~mgn"!e de 2 gr. e t  plus d e  zinc. C'est pourqiwi nous itV(1IlS 

recommandé plus hau t  de ne  pas avoir plus de 1 gr .  de zinc 
dans la solution de  nickel. 

Le sulfate de zinc formé dans la solution de sulfate de magné- 
sium par  l a  dissolution d u  zinc at taque le disque de  zinc, sur-  
tout k chaud ; de 18 un couple volhïyuc qui produit un  nouveau 
surcroît de tension électrique, surcroît que nous avons atténué 
autant que possible e n  disposant l e  coinpartiment où  se  trouve 
le disque de zincdans la partie l n  moins chaude de l'appareil. Ln 
concentration de ce sulfate de  zinc augmente a u  fur  et à mesure 
que le nickel se  dépose, e t  celle augmentation accroît l 'attaque d u  
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(lisque cle zinc et, par suite, l a  tension d u  couple voltaïqrie, ce qui 
finit p a r  provoquer la précipit:~tiori du  zinc avec le nickel. lieu. 
rt~iiseitieiit, cette i~ugnient;itiori de coriceritr;ition fait déci,oîlre 
en iiièiiie teirips In tension de la pile de concentration don1 nous 
avons p : d P  en (Io), ainsi que (voir fortnule de Scrrist, plus haut; 
la tension de la pile principale, si  bien qu'on peut déposer jus. 
qu'A O gr.  -15 de nickel pur ,  m6me lorsque la solution de nickel 
est accompagnée de 1 gr. de zinc. J,orsquc le nickel csl. seul, [in 

peut en déposer encore tlitvaritaçc, car,  dans  ce ci ls, il n'y a pas dc 
pile de couceritration. II résulte de ce qui  préckde que la qiiiintit6 
de nickel déposée à l'état pur  peul  dtre d 'autant  plus çrande 
que le nickel est accoiiipngné dc riioins de zinc (car idors l'effetde 
la pile de concentration est réduit d 'autant)  el inverseinenl q u e  
la quantité de zinc qui accompagne le nicltel peut  Gtre d'autant 
plus g rande  que le nickel est en plus petite quarititi: (car alors 
l'cli'et de ln pile voltaïque est réduit c1';i~itünt). En ne dépassant 
jarriais O g r .  4 3  de nickel et 1 gr. Cl(: zinc d a n s  la solution, on est 
toujours certain d'avoir d u  nickel pur .  

3" Enfin, i l  est u n  autre pliénorrièrie secondaire qui rie se pro- 
dui t  pas avec le siilfiite de nickel, niais qui  peut se produire pour 
uri certiiin noiiibre de  sels; aussi convient-il d e  l'exairiirier pour 
q u e  la discussion de la inétliotle soit cotnpli:le. S o u s  voulons par- 
ler d u  trarisporl de ces sels, a u  cours de  l'électrolyse, de la 
cathode (ici l'électrode cri platinc) vers l'anode (ici le rrii:i.iil lira- 
cipitaiit). C'est le pliCnorri2rie de  Ilittorf. Il faudra donc cher- 
cher, à propos de chaque rriétal, s'il forme un  sel lion soumis au  
phénoinèrie de  Hittorf, et s'il est préférable d'opérer Ü. une teiii- 
p é r ; ~ t u r e  pliitht qu'ii une autre, car les pertes de concentration 
i ~ l l ~ O l l l '  d C  1;i ( : ;1~,hOl~~ i i l l ~ 0 1 1 ~  ( I l !  l'i1110de) vilri(!1lt aVl'i: lii k l l l ~  

p i ra tu re .  Lii n16thode rie pourra  donc pas s'appliquer k toute une 
cat4çorie de  sels, ce qui nuit à  si^ géniralitir. Il n'est pas qrlestiorz, 

+t 
etL p d i c u l i e v ,  de l'uppliqzier n u  s id fa te  de cuivre,  les ions Cu passatit 
très rapzdemetlt dzi cote de l'mrode. 

Sui* nue réaction de I'hydi*nutinIiie,  

Par  31. le prufesseiir .4. J o ~ r s s s n .  

L'hydrastinine, parfois employée en thérapeutique, est, on le 
sai t ,  u n  alcaloïde qu'on peut ohtenir en oxydant  l'hydrastine. 
Disons qu'au poirit d c  viir théorique, l 'étude de l'hyclrastinine 
présente u n  intérèt réel, car il est établi actuellement que ce 
composé est u n  produit voisin de  1s  narcotine. Or, l'hydrastine, 
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nu moyen de laquelle on  le prépare,  provient de  llHgdmstis 
(:nnadensis, vé@tril appartenrint :L In famille des Renonciilac6es ; 
on voit donc que,  pour  ce qui  concerne les alcaloïdes, cette f;irnille 
peut étre rapprochée de  celle des  Papavéracées, la rinrcotine étant  
l'un des constituants de l 'opium. 

Quoi qu'il en soit, le chlorhydriitc d'liydriislinine est décrit 
d,ins la dernikre édition de la Pharinacop6e allemande qui con- 
siicre ti ce médicament u n  article assez important.  

Rappelons que le sel eri question se présente, tariti'it sous l'as- 
pect d'aiguilles, tantbt sous l'aspect d'une poudre blanc-jaundtre, 
sans odeur, d 'une saveur ai i ihe,  facileinerit soluble dans l'eau 
et dans l'alcool, peu soluhle dans l'éthcr e t  dans le chloroforme, 
fondarit vers 210 degrés, suivant  la Pharmacopée allcnlande. 

Au point de vue analytique, le ctilorhydiate d'hydrnstinine s e  
c:arïrc:tt~rise surtout par  le liellc fluorescerice bleue que prksenterit 
les solutions aqueuses diluées de  ce sel. 

E n  procédant à divers essais s u r  ce produit,  ]'ai e u  l'occasion 
de constater qu'il est facile de le distinguer d e  presque tous les 
autres alcaloïdes nu moyen d u  réactif de Sessler (solution alca- 
line d'iodure niercurico-potassique). 

II suffit, en effet, d'ajouter A une solution aqueuse de chlorhy- 
drnte d'hydrastinine quclqucs gouttes de ce rkactif, pour  qu'il s e  
forme un précipité qui noircit, pour  ainsi dire, instaritanérnent. 

L'atropine, la cocaïne, l'aconitine, la strychnine, la liriicine, 
l'hgdrasline, iit pilocarpiiic, la t1ii:oliromirie. la c;tf6ins, la qui -  
nine, la cinchonine, l i t  spsi té ine,  la nicotine, l 'émétine, ln nar- 
cotine, la ri:ircSine, la papavérine iic réduisent pas  ce réactif 
dans les conditions indiquées. Au contraire, la morphine et 
I'npoinorphirie, corrime on devait s 'y  attendre, provoquent plus 
ou inoins rapirlcnlcnt 1ü skparation du mercure en présence du  
réactif. 

Enfin, parmi les matikreç arrières n 'appartenantpüs a u  groupe 
des alcnlo'ides prnprerrieiit dits, la picrotoxine, qui  réduit à chaud 
1a liqueur de Fehl ins  et la solution ammoniacale de  nitrate 
araentique, sc caractérise aussi par  la propribtt de r tduire  & 
froid Le réactif de i\iessler. 

Dkterni in~t ion de, l'indice d'iode des essences, 

Par MAI. S ~ n c ~ i . F m n i i n s  e t  L. Cuiirass~. 

Lhns Ic but de généraliser Ic procEdé de dosage des huiles 
essentielles que nous avons indiqué dans notre Mèthode d'ana- 
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lyse des ahsinthes (1) et de  l'appliquer à la détermination de 1s 
richesse aromatique des liqueurs B base d'essences, nous avons 
étaldi, d 'une façon rigoureuserrient exacte, le chiffre d'absorption 
de  l'iode pour  u n  certain nombre d'essences dont  la pureté el 
l a  provenance, tout en iious étant garanties, ont  été au prénla- 
ble vériliées d'aprés les constantes physiques d e  ces essences: 
solubilité d a n s  l'alcool, densité ou dCviation polnrirnétrique. 

Nous avons ensuite appliqué le mode opératoire antéricnre- 
ment  décrit et qui ne diffkre que  par  de liigbres riiodifications de  
l a  rrikthode indiquée p a r  Hübl pour  la détermination de l'indice 
d'iode des corps gras .  

L'essence, exactement pesée, est mise en solution dans l'alcool 
& 800. On ajoute 15 k 23: cc. d'une liqueur alcoolique iodo-mer- 

.................................... Iode pur .  25 gr. 
Hichloriire de mercure.. ...................... 30 gr. 

........................... Alcool pnr h 80 O . . .  1 lit. 

On laisse en contact pendant  3 heures exactenierit. On titre 
alors et l'on a soin dc faire un  titrage comparatif sur dc 
l'alcool k 800 environ e t  d a n s  des conditions identiques, au  
moyen de  In solution normale décime d'liyposulfite de souile. 

Dans ces conditioris, nous avons obtenu une constance absolue 
d a n s  les nombreuses délcrminations que nous avons faites e t  
dont  les résultats sont exposés ci-dessous : 

Iode aùsorbe en grammes par grnmrne d'esse~rce. 

....................... Essence de térebenthine ancienne.. 
- ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tércbenttiine récente.. 
- néroli ancienne ............................... 
- - .............................. ancienne 
- - ................................. récente 

..................... coriandre de Russie 1901. 
- - de Russie 1901, distilldo Ü. Paris.. ..... 
- - du Tarn 1897 ........................ 
- - récente .............................. 
- ........................... berganioto rdcente.. 
- ........................ lavande, fleurs, 1 8 9 9 . .  - ...................... angklique, racine, 1902.. - ........................ angdlique, racine, 1901 
- mélisse de Franco (cilronrie!le) . . . . . . . . . . . . . . . .  - santal ancienne.. ............................. 
- ................................ rose de Paris.. - menthe poivrh?.  .............................. 
- meniho anghise. .  ............................. 
- orange de Povtugal recente .................... - - de Portugal vieille.. ................. 
- - rkcente ......................... .... 

(1 )  Sanglé-Ferrilm et L. Cuniassr, Nouvelle methode à'analyse des absin- 
thes, prc;sentt'e Ü. l'Académie de Médecinc. Dunod, éditeur, 1902. 
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Ces chifkes peuvent éire utilisés pour li. dosase des essences 
dans  les liqueurs et les solutions nlcoolic~ues, roriiiiîc nous l'avons 
indiqué dnns notre Melhode rl'arrnl!lse des nbsi~ith~s du conlnwce. Ils 
peuvent aussi scirvir l'itlciitificatiori de- huiles eswitielles e t  b 
lit rec1ieri:he (le leurs falsifications (1). 

Deiisité d c ~  nolutloima alcooliques. 

Nous a v o n s  reçu de  M. Deniichel une  lettre relative à la den- 
sité des solutions alci~c~liques, dorit il est question dans l'article 
puhlib tliins ce Ilecueil par  NJI.  Sanglé-1:errih-e et Cuniasse (2'1, 
et  nous en rxtragons le passage suivarit : 

a La tal)le officielle de 1884, qni  clorint: la. tlensitk des divers 
iii6l;tnges d'caii et t l ' i ~ l ~ m l  il ln. teriipi':riil.iire de  1 5  ilegriis, est 
souvent utilisée eii regardant les iiurribres qu'elle contient coiniiie 
des poids spkif iques,  coiiiinc Ics poids du litre dc liquide ; c'est 
une  erreur .  Ces nonil~r.es rie sont que les rapports  du  poids d'un 
volume tlonrié des divers indlnnges à celui du  rrifine roliinle 
d'eau h la tr:iiipEi.ittiire d e  15 t l r '~i~Es.  Ctrs i ~ i p p » r t s  sorit iles Tliiin- 
hres  abstraits, q u i  n'ont pas de nom a u t i ~ :  que ccliii tri's vague 
de  densité. Pour en faire dcs poids spécifiques réels, c'est-h-dire 
pour  expririier les poids du litre, il faut  les niultiplicr par Ir 
poids spécifique de l'eau R 13 degrés, qui  est 0,99916, d'après 
Rosette. 

(( Ainsi, diiris 11% rn(.niciii.c: III. XIM. Sariglk-l+rriéie e t  Ciirii;isse, 
1ii derisitd rle l'alcool & 23 t1rgri.s est bien 0,9;08f, iiiais son poids 
spécifique est,  en réalité, 0,91084 X 0,99916 = 0,97002, c'est-à- 
dire qur: le litre pL'se '370 gr .  02 et riun pas 970 gr .  84. 

(( II en résulte que le rioiiil~re 582,4 ri'est pas  iin puitls et q u e  
celui des 600 cc. consid6rés est effectivement 600 X 0,97002 = 

582,O g r .  C'est donc ce poids qu'il  convieiit d e  substitiirir à celui 
du  rnérnoire. 

(( Le premier nombre de la t ;h le  officielle est O alcool=1,00000; 
or, l'enu ii 1.5 t legtis ne pèse pas ,l kilogr. p a r  litre, iiiais sculc- 
ment 999 gr. l(i, cuiiiinc je viens de le rappeler.  1)'apri.s la 
définition du sy-terne riiétrique, c'est le litre d'eau k la tenipth- 
t u r e  il(: + 4 degr& qui p h  1 kilogr. 

(( L ' e r i w r  que je  sign;ilc, résiiltr de ce quel 'on corifund souvent 
le mot cltrisifi avec celui d e  poids spécifiqiie. Il y a des cas où cela 
est sans  iriconvci,nient, mais il n'en est pas ainsi dnns le présent 
exemple. B 

Il) Travail fait au Laboratoire municipal d e  1s Ville de Paris. 
;2) 1 oir Annales de chimie annlgtique 1 9 0 3 ,  p.  41. 
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L'oliservation de M. Demichel est parfaitement exacte, mais, 
ainsi que nous l'ont fait, o h e r v e r  JIRI. Sariglé F e r r i h e  et, 
Cuniasse, à. qui nous avons coiiiniuniqué la  lcttre de M. Demi- 
chel, la difi'érence entre  les résultats qu'on obtient en appliquant 
le coefficient 582,4,  a u  lieu du coefficient 582, es t  absolurnent 
iiégligeable dans les conditions d u  dosage qu'ils ont  indique. 

Dosage du sucine dans le cliocoltit, 

Par M. le Dr WOY-BRESLAU. 

Kous avons reçu de 31. Woy-Breslau une  lettre relative à l'ar- 
ticle de M. Leys s u r  le même sujet  et que rioiis avons publié dans  
Ics Annales de  chiniif nnri lyt iyzre du rriois de f h r i e r  dernier.  
JI. Woy s'est livré ant6rieurement à des essais analogues, e t  
voici la méthode qu'il a décrite e n  1898 (1) : 

Deux prisesd'essai demi-norinales, soit 13 gr .  024 de chocolat, 
sont placées, l 'une dans  un  hallon de 100 cc., l 'autre dans un  bal- 
lon de 800 cc. ; on humecte avec de  l'alcool e t  I'on ajoute de  l 'eau 
bouillaiite, puis on agiti: foi~terric:rit pour  dissoudre 1i: sucre ; or1 
ajoute 4 cc. de sous-acéti~te tic, plonili ; on filtre et I'on examine 
chacune des dcux solutions a u  polariiriètre dans  un tubc de 10 cen- 
timètres. 

De cette douhlepolarisntion on déduit facilemerit e t  avecune cer- 
t i t u d ~  ~ h s o l u e  latcneiir en sucre du  chocolat : soitn ladkviiition po- 
lariniétrique du  liquidcaniené à 200 cc. ; b celle du liquide amené 
à 200 cc. et x le volume de  la matière insoluble. Cette matière 
insoliil~le estlariiêrne dans  les deux cas, et le sucre est dissous clans 
les volurnes (100-z)cc. et(200-x) cc. et les quantités dissoutes 

a (100 - z) O (200 - x )  
dans 100 cc. sont respectivenierit e t  

200 100 
; ces 

deux quantités devant être é ~ a l e s ,  on déduit : 

M .  Woy a appliqué avec succès cette méthode !I la détermi- 
nation du sucre dans u n  chocolat Lrès g ras  et dans un chocolat 
additionné d'amidon. 

11 est, d'ailleurs, h prévoir que celte fapon d'éliminer les filtra.- 
tions longues et les lavages par  des quantités indéterriiinees de 
solvant pourra s'appliquer a un  grand nombre d'autres cas où le 
volume de l'insoluble peut avoir une  importance. 
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Nouveau procédé d'assainlsseiiieiit des eaux PHI, 

l'action coinbhke du pcronyde clc fer e t  de l1orny~le 
hypo~l~loi-eiix (ferrochlore), 

Par M. DUYK 
Chimiste au iiiiniitérc des Financcs  et des Travaux Publics de Rolgiclue. 

(Suite el fin) (i).  

Documents analytiques. - 1,es docuirieiils qui  suivent vont 
Cclairer le lecteur s u r  tout ce qui a été dit  précédeminciit. 

Les d i f ' f h n t s  essais auxquels on a sou~ii is  les échantillons 
traités ont  eu pour o l~ je t  les points de vue  bnctériolo:,.ique, orgn- 
nolept iq~ie et cliiniique. 

1,es essais 11:ictéricilo~icliies ont toiijours Cl6 eft'ectiii:~ ci1 iiitro- 
[luisant l a  prise d'échantillon dans des I~ouillons licpides ou 
gclatinisés, e t  en exaininarit ou e n  nuiiiérant, le  cas khéant ,  au 
bout de hui t  jours les cultures. 

Les essais chiniiques ont  été effectués d e  la  manière suivante : 
le dosage de  l'animoninque, en distillant 200 cc. de  la prise 
d'écliant.illori eri pri:.sc:rict: tl'ii~i peu de lit.linrge ; celui des 
matières azotées, en distillant le résidu de cette premiére distilla- 
tion en prCsence du  permanganate alcalinisi.; l a  matière orga- 

N 
n i q ~ ~ e  a été d o s k  au  moyen d u  permanganate - en milieu 

1 O 
acide, et, lorsque la  teneur de  l'eau en chlorures dépassait 
O gr .  10 p. 1000, on a eu soin d'éliminer ceux-ci, avant  li: trai- 
tément, par u n  peu d'oxyde d ' a rgen t ;  l 'acide nitreux a étE 
dEcelé a u  moyen d u  rEactif d e  Lunge  (alpha-naphtylarnine et 
acide sulfoanilique e n  solution acétique) ; l'acide nitrique a été 
dosé colorimétriquement aprés  traitement de l'eau par deux 
fois son voluine d'acide sulfurique e n  présence de la brucine ; 
les autres  dgsages ont  été effectubs selon les méthodes classi- 
ques. 

1. - Eau de la Ville souillée pav l'urine. - Quantité de chlorure 
de chaux  iritrodiiite : O gr. O2 p. 1000. 

Dosage d e  la matière azotée : 

Avant Aprbs 
- - 

O gr. O05 (en Az III) O gr. O03 (en Az IIS) 

Il. - Ena de ta Ville additionnde d ' i p ~ t  (le tannerie. - Quantit; 
de chlorure de  c h a u x  introduite : O gr. OS p. 1000. 

(11 Voir Annules de chimie analgtiyue, 1903, p.  13, 53 et  88. 
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Dosage d e  l ' ammoniaque  libre : 
Avant Aprés - - 

O gr. 018 O gr. 012 

Dosage d e  l ' ammoniaque  a lbumino ïde  : 
O gr. 001 Néant 

E x a m e n  bactér io logique  : 

11350 germes variés Néant 

III. - Eau de pllits. - Quan t i t é  de ch lo ru re  de c h a u x  intro- 
duite : O gr .  02 p. 1000 

Brute Trait60 - - 
Aspect. ................. opalescent limpide 
Odeur .................. prononcée inodore 

N Permanganate, absorhk..  i1  CC. 7 cc. 
-. 

.......... Acide nitreux.. notable néant 
......... Acide nilrique.. absencc notable 

Ammoniaque libre.. ...... O gr. 0008 O gr. 0005 
Id .  albuminoitlc.. ....... O gr. O01 O gr. 0008 

E x a m e n  bactériologique : 
L'eau trail.t3e &ta i t  stérile: 
IV. - Ealb de puits. - C h l o r u r e  de c h a u x  : O gr .  OB. 

Eau brute Eau traitbe - - 
Acide nitreux.. .......... O gr. 0015 nCant 
Acide nitriaue.. ......... néant notable 

N . Permanganate lo absorbé.. 3 3  CC. 1,75 CC. 

Ammoniaque libre.. ...... O gr. 001 O gr. 00.4 
Id. alhurninoïde.. ....... O gr. 001 néant 

On r emarque ra  que l'action du  réactif  s'est por tée  de préfé- 
rence s u r  In m a t i è r e  la p l u s  oxydab le ,  l 'acide n i t reux,  et s u r  la 
maticre azotée. 

Exaincn hnct6riolngique : 

L'eau traitée é t a i t  stCrile. 
Y. - Eau d'un puits foré dans la dune. -Ch lo ru re  d e  c h a u x  : 

0,02; perchlorure  d e  fer : 0,04. 

Eau brute - 
Aspect.. ................ Peu satisfaisant 

N Permangnnate ro ahsorbh.. . 7,50 cc. 
Ammoniaque libre.. ...... O gr. 001 
Id .  albunlinoïde ......... O gr. 0002 
Acide nitreux. ........... traces 
Acide nitrique.. .......... néant 

Eau trait& - 
Limpidité parfaite 
5 cc. 
O gr. 0006 
néant 
néant 
notable 
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U n e  par t ie  d e  I 'amrnoniûque e t  d e  l a  ma t ih re  azotée a k t 6  vrai- 
s emblab lemen t  brulée  & l ' é ta t  n i t r i que .  

Echnnt i l lons  stkri les.  
VI. - Eau du canal de Plnsschendnele-Nieuport. 
18r tkhûnt i l lon  pré levé  le ,i8 juin 1902. - Chlo ru re  de  chaux : 

O g r .  O2 ; perchlorure  d e  f e r  : O gr. OB. 
. . 

Eau bruto - 
................. Aspecl opalescent 

.............. Coloration prononcée 
Odeur . . . . . . . . . . . . . . . .  prononcCe 

N Permanganate ro absorbé 9 cc. 
Ammoniaque libre.. .... O gr. 0015 
Id. albumirioide . . . . . . .  O gr. 001 

Eau traiteo 
- 

IimpiditE parfaite 
incolore 
très faible 
7,s cc. 

néant. 
0 gr. 0006 

E x a m c n  bactério10,'q T u e :  

Echnnt i l lons  s tér i les .  
2 e  échant i l lon .  - Prélevé  le 18 sep tembrc .  - Chlorure de 

c h a u x  O gr. 08; perchlorure  d e  fer  0,04. 

Eau brute Eau traitce - - 

Aspect .................. trouhle limpidité parfaile 
............... Coloration jaunAtre foncé incolore 

.................. Odeur. prononcée très faible 
N Permanganate, absorbé.. . 8,7 cc. 5,75 cc. 
A" ...... Ammoniaqiic libre.. O gr .  00% O gr. 002 

I d .  alhuniinoide .......... O gr. 002 O gr. 00015 
Chlorures (en CI).. ........ O gr. 147 O gr.  142 
Clilore l ibre. .  ............ - presence 
Acide liypocliloreux.. ..... - nCant 
Acide nitreux. ........... traces faibles traces 

E x a m e n  bact6riologique : 
8560 germes nCant 
variés 

L a  stéri l isation était i n s t an t anée .  
30 échant i l lon .  - Le niêmo que le prkckdent .  Chlorure de 

c h a u x :  Ogr. 02; pe rch lo ru re  de fer  : 0,08. 

Eau brute 
- 

N . Permanganate, absorbé.. 8 cc. 79 
Ammoniaque libre.. ...... O gr. 0OfO 
Id.  albuminoide ......... O gr. 002 
Chlorures (en Cl).. ....... O gr. i27 
Clilore libre.. ........... - 
Acide liypochloreux.. ..... - 
Acide nitreux. ........... traces 

5 cc. 25 
O gr. 0028 
O gr. 002 
O gr. 134 
fugitive 
neant 
trbs faible 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Examen l~actériologique : 

Echantillons stériles iinrnédiatenient aprhs l'action du r8ac- 
tif. 

Ces deux dernihres analyses déirioritrerit que,  pour kpurer uri 
même écliantillon d'eau brute, on peut aussi  hien arr iver  au  hut  
avec O gr .  O2 de chlorure de  chnux (reprrscntant O g r .  007 de 
chlore actif) qu'avec une qunntilé douhle. JISmes ohsei.vations 
nu sujet d u  sel ferrique : dans l'un comme dans l'autre cas, on 
obtient un produit t r h  satisfaisant, hien épuré et stérile. 

Dans les deux cas, un  failile excés de chlore subsiste, qui 
est facilement élinliné par  l'intervention de larnelles de fer 
niétalliquc; 

\'II. - Eazc d'<?out. 
Un échantillon d'eau d'6gout (Jlidtlelkerke) a été prélevé 

dans une citerne et trait6 piir le  sii1fiit.e ferrit:o-iiliiriiiriir~iie 
(produit industriel S bon msrché appelé ferrite) et  d u  clilorure 
de  cliaux (400-2 i00), k raison de  O gr .  10 du premier et de O gr .  O3 
du second (pour 4000). 

La clarification du  liquide était  opérée a u  bout de  quelques 
secondes ; son odeur avait changé de  nature ; néanmoins, elle 
restait encore IégCreincnt ficale. 

Epuration obtenue : 
Semage brut Sewage traité 

- - 
N Permanganate absorbé. .  65 cc. 27 cc. 5 0  

.......... Acide nitreux.. néant  prCsence 
........ 1Iatiéres volatiles. O gr. 120 O gr. 205 

Un deuirièrne traitement a été r:ffecLué a u  moyen tl'iirie pro- 
portion double de  rractif.  Outre  que la  clarification du liquide 
s'est opérée parfaite e t  tr6s rapidement, on a obtenu coinme 
épuration. 

Sewage brut Sen7age trait6 
- - 

hT Permanganate & ahorhé . . 65 cc. 20 cc. 

Acide ni treux.  ........... O O gr. 0003 
Matières volatiles. ........ O gr. 120 O gr. O40 

L'odeur c:wactéristique avait complètement disparu. 

, Considérations sur la  mise en pratique du procéd6 d'6pu- 
ration. - L a  mise en pratique du procédé d'6puration des eaux 
potakilrs, tr ' l  qii'il vierit d'i.Ir~ 6liitli6 tlnns son principe, nous 
semble devoir 2tre des pl11.s simples. 

Les opérations consistent, en effet, à ajouter 5 l 'eau une quan- 
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tité convenable de rbactif ferrochlore e t  à décanter ou i filtrer 
ensuite. 

Si l 'on o p h e  e n  petit, on verse, dans u n  volume donnE d'eau 
à épurer ,  le réactif (obtenu en mélangeant parties figales d'une 
solul.ion à 2 p. 100 tl'hypodilorite de soiirlr: et d'une soluliori 

2 p .  100 de perctilorure de  fer) ; on agite fortenient, afin d'as- 
surer  le mélange intime d u  réactif et de l'eau ; aprZs un temps 
de  contact suffisant, mais n'excèdant pas d ix  riiiniites, on filtre 
le liquide trouble au  moyen d 'un appareil ad hoc ,  en verre, en 
gres, en tôle émaillée ou e n  toute au t re  substance incapable de 
corriniuriiquer il l'eau sa  saveur propre. 

Dans les grandes cxploitations, u n  dispositif trEs simple 
assurera l'écoulement, dans l'eau ù assainir,  d'une quantité tou- 
jours conslnnle de  réactif et  le contact intime de  celui-ci avec 
toutes les molécules du liquide. 

Ces conditions, sans les~quellcs il n'y a pas de stérilisation 
eflcace, se trouvent d'ailleurs réiilisées à. Mirltlellicrke, oii le 
s y s t h e  est appliqué depuis s ix  mois à. l 'épuration des eaux du  
canal, de  Plasschendaele-'Jieuport e t  où il fonctionne d'une 
nianikre trEs satjsfaisanle (1). 

Gne filtration, eombinEe ou non avec la décantation préalable 
d e  l 'eau traitée, termine l'opération ; cette filtration peut être 
effectuée p a r  l'intermédiaire d'une couche sableuse peu épaisse, 
formée de  préférence d'éléments grossiers.Cette opération assure, 
d'une part ,  l a  séparation du  prEcipité ferrique ou alumino-fcr- 
r ique,  si l'on a traité l'eau p a r  u n  rnélange de sel de fer et de 
sel d'alumi., e t  des  matiéres nuisibles qu'il a entrainées, et, 
d'autre part ,  u n  grand débit d'eau limpide e t  converralilernent 
épurée. 1.e nettoyage des parties superficielles de  la couche 
filtrante se fait  de  la maniére la plus aisée, soit pa r  simple 
grattage, soit p a r  l'action d 'un courant d'eau, ainsi que le coin- 
portent  les appareils L filtration rapide du  systhme IIowatson. 

Kous donnerons ultérieureinent de  plus  amples détails sur 
1'applic;~tiori du  procédé a u  ferrnc1ilnr.e h l 'épuration de grandes 
masses d'eau. 

Laboratoire de 1'Etnt de Bruxelles (octobre 1902). 

(1) L'installation recevra sous peu de nouveaux perfectionnements. 
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REVUE DES PVBLIGATIONS FRANFAISES 

Dosnpe éleeii-olytiqae der plomb ; ses applications 
- M .  ME1LIARE (Journal de pharmacie et dechimie du  15 no- 
vembre 19021. - Ji Riche a montrC qu'on peut doser de petites 
quantités de  plornh en prdcipitarit ce métal à l'état d'oxyde pur  
par l'électrolyse ; lorsqu'on applique cette mitliode k la recher- 
che toxicologiqiie du plomb, il faut  coirimencer par  séparer ce 
rnktal k l'état de  sulfure, afin de  se  débarrasser des corps s u s c e p  
tibles de contrarier la précipiletion électrolyiiquz (fer, rrianga- 
nèse. phospbalcs) ; il est donc iinpossiblc dc sourricttre directe- 
ment à l'électrolyse les cendres d'un organe ou d'un liquide 
burrioral, suriout si l'on a dClriiit les rnatiEres organiques par le 
procédé de 31. \'illicrs. 

Eii ce qui concerne la pi4cipitation d u  plomb à l'état de  sul- 
fure. elle présente certaines difficult6s lorsque ce rilétal est en 
niiniine quantité daris la licjiieur ; tl'nulre part ,  le. sulfure de 
plonih se sbpnrc leiiteiiiei~t diins Ics l iq ieurs  f r a n c h e r n ~ n t  acides 
e t  en présence d e  cértains s d s  ; on  peut tourner  ces difficult6s 
en njoutaiit au prorli~it h essayer une  quantité connue de cuivre 
pur élec:trolytiqiie, 10 ii 23 ccritigi-. p;ir exernple. suit 2 à 5 i:ci 

d'une solutiori de sull'ate de cuivre (5 gr .  dans 250 cc. d'eau). 
Cette addition facilite la dçatruction des mntiéres organiques. 
quel que soit le procérlti ciiiployé pour cette destruction ; le 
résidu salin est repris piir l 'eau aciditionriiic cie 1 p. 100 d'Az0311'; 
la solution est Lraiiée pnr l'hydrogen e sulf'iiré, puis al)andonr~;ie 
pendrint vingt-quatre heures;  la précipilalion 1111 plornb est alors 
coinplite, g i k e  à la pr6senc:e d u  sulfure de  cuivre ; le sulfure 
mixte, séparé par filtration »II par  cenlrifugntiori, est Invé, puis 
traité par 10 cc d 'A~;Wi1 conceiitrP, qu'on éteiirl ensuite h 30 cc.; 
on fait bouillir afin de r:hasscr les vapeurs nitreuses ; on filtre 
et l'on coniplhte S 100 cc. ; on  souiiiet alors l'électrolyse 1s 
liqueur oliteiiuc, en pi.enttiit ciiiriine nnorlc une surface beau-  
coup plus grarirlt: q i~( i  I;i c i~t l iodt~ ; si l'ou ni: dispr~se p i s  d'u ri 

appareil di: N. Riche, on place une capsule ûiiodc e n  pl:itiiie 
sur un support rriétalliqiic a n a l o p e  h ceux q u i  i~cconipgric~ri  t 
d'ordinaire les becs de Lluriscn, relié a u  pdle positif pa r  u n  fil 
conducteur ; Urie spatule, une  nacelle. un couvercle de  creuset, 
attaché à une tige inétallique, ou rn&rne uii simple f i l  de  platine 
ou de cuivre rouge, perwent servir de  cathode. 

On commence t'ilectrolyse à, froid, avec lin seul élément à 
deux liquides (eau salée 360 p.  1 000 + bichromate à 425 
p. 1.000, acidulé p a r  140 cc. de  SO'I12 p. 1.000) ; a u  bout d'une 
heure, on ajoute un deuxiénie Clément, en introduisant une 
rksistance, si lc dégagement gazeux devient t rop  t u m u l t u ~ u x  
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(un simple fil de  maillechort ou de plonib, enroulé autour diun 
cylindre d e  bois ou d e  carton, constitue une  résistance facile à 
graduer); un ampère-métre, interposé d a n s  le circuit, nz doit pas 
marquer  plus de 8/10 d'amphre pour une  surf;ice anodique 
utilisée de  1 c. citrrl: 1):ins ces conditions, la précipitation di1 

plomb est compléte en cinq ou s ix heures ; mais elle est déjk très 
sufisamrnent indiquée a u  bout d'une heure et demie, s'il s'agit 
d'une simple recherche qualitative. 

On lave le précipitC sans interrompre le courant ; on le dissout 
dans  u n  peü d'eau acidulrie, e n  renversant le courant, puis on 
évapore &-siccité; on caractérise alors le ploinb par  ses réactions 
microchiini ques. 

Il pwt arriver que le sulfure mixte prenne l'apparence colloi- 
- tlale, 6tat rendant sa t1écant:ition et la filirntiun difficiles; ciri l u i  
doririe la coh6sion nécessaire en rtlaliiant tlaris In liqueur urie 
précipitation de sulfate de  baryle, qui rie $rie eri rien les optlra- 
tians ultérieures. 

Hechrd ie  d u  plomb dans l'ririne. - On arr ive k u n  résult:it siitis- 
faisant en traitarit directement par  l'hytlro$rie sulfuré SOO i 
1 .O00 cc. d 'ur ine additionnée de 1 g r  de sulfate de cuivre p u r :  
on r~ecueille 1(: priicipitik au  I)out de vi~igl-quatre  lieures; ori Ir 
traite p a r  Az0311; on ol~t ient  ainsi u n  riitrati:, qu'on calcine, pour 
rietruire lcs rnatii.res organiquris entrainées; on continiii: coinriie 
plus hau t .  

liecherche d u p l o m b d u n î  les o i s c h s ,  le; musc les ,  les os, les poils, e t c .  
- Uieri que la ni i thode de M. Yllliers ( . iz03fI  et riiançari2.se 
préserite des avanlüges, JI. Jlrillère ri? la conseille pas I~ilui' Iii 
recherche du  lili~inl); il ipr,ifi.rc :\/;0'1I seul ou assucic? àSO+I14, en  
tcrrriinnrit par  un traiteiiient B 1'e;iu ré#!. 

Les r ~ c h e r c h e s  faites p a r  JI. Jleillère lui ont pcririis de consta- 
ter que le plomb se lociilisc spécialement, au  début  de l'intosicii- 
tion, dans  le foie, n x ~ i s  que plus tard on ne le retrouve plus que 
dans les os  et  In si1 bsliince iierveuse; ail cours des crises de 
colique snturnine ou tl'ericéph;ilopnthic:, ce métal se localise daris 
les organes kt!ratiniqiies (pcau, cheveux, ongles), ce q u i  p;ii.;lit 

en corrtilation avec 1i i  tc3nciur r:n soufre de ces tissus. L:i recher. 
che du  plornl~ dans les clir~veux P L  la barbe d'iiri rrial:iile pmrnel 
qucli~ucfoia d'éclaircr un tliagiiostic douteux. Cnc prise d'essai 
de 20 Sr. peut donner jusilu'h 1 0  i n i l l i ~ r .  d'oxyde puce. 

Ilec,'~erclicdu p'omb d c m s  les alinlents el dans lrs produits phar- 
~rmcez~liqu~s. - On peut appliquer à la plupart  des liquides (le 
vin notaminent la méthode appliqutie k l'urine, consistant A 
rechercher directement 1t: plomb düns ce liquide; on  Cvite ainsi 
la destruction des matières organiques. 

Cette méthode directe s'applique kgalement k l'essai des subs- 
t;mccs solubles dans l'eau ou dans les acides; c'est airisi que 
11 Meillère a pu trouver du plomb d a n s  le sucre de lait ct dans 
Yoxyde de zinc des pharmacies. 
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Dosage d o  manganhe en I iqoen~ acide par l e u  
persolrntes. - M .  BAUBIGNY (Com?tes-rendus de l'Académie 
des sciences du 16 fëvrier 19031. - Lorsuu'on chauffe une solu- 
tion de persulfiite alcaliri, ce sel perd de  l'oxygène, e n  se  
transforrriant en acide p a r  hydratation, mais, si  la solution 
renferme di1 manganése, l'acide libre formé n'empêche p a s  In 
séparation de ce métal SI l '&nt de  peroxyde. hl Baubigny a recher- 
ché si cette separation est égalernent possible lorsque la solution 
renferme u n  acide prCalablement ajouté. 

Ses essais ont porté  s u r  SO'IIa e t  s u r  Az0311. 
Avec ces acides, la faculté que  posskde le  manganési: de se  

~ e r o x v d e r  dirninue avec la r ichessede la solution en acide l ibre;  
1 " 
cette attthuation disparaît s i  l'on augrnerite progressiveinent la 
quantité de persulfate, cette quantité restant, d'ailleurs, propor- 
connée au poids du  manSanGe en solution; de telle sorte que,  
si la teneur en SObIIP n'atteint pas des proportions exagércks, on 
peut encore doser ce métal ; ce dosage peut se faire lorsque le li- 
quide renfcrine 100 gr .  p a r  l i t rede SO'H2. Les quantités de man- 
garièse qui restent dans les liqueurs sont presque négligeables. 

L'emploi de SObIP est préfcrable à celui deAz0311. 
Pour le rnéine degré d'acidité. la quantité de  rnanganése pr6- 

cipitée par  un  poids donne de persulfate est supérieure lorsque 
laliqueur est acidifiée p a r  SObH2 que lorsque l'acide employé 
est A z O ~ I I .  

Enfin, l'oxydation est plus  rapide eri présence de SO'II' ; avec 
Aï.03H, on est obligé d'augrrieriter l a  durée de chauffe, tandis 
que, avec SObIIP, notamment daris le ciis de liquides très acides 
(4 2 5 p. 100 d'acide en volume), il y a plutbt inconvénient k trop 
prolonger l'action de la chaleur, l'acide semblant rk, '  wlr s u r  - 

l'oxyde précipité et redissoudre du  métal lorsque le persulfate 
est presque entièrerrient décomposé. 

Coinpositioa de l'air dans les mines de houille. 
- M. GRP:HANT (Comptes rrndus de 13Acudémie des sciences d u  
3 novembre 1902). - M. Grëhnnt a analys6 l'air de plusieurs 
rriiries de bouille, e t  voici les résultats de  ses analyses ; 

Acide carbonique Oxygène Formene Azote - - - 
1.. 1.3;. 100 17.3 p. 100 3.5 p. 100 77.9 p. 100 
2. .  1.1 - 17.6 - 6.1 - 75.2 - 
3.. 1.1 - 17.6 - 4.6 - 76.7 - 
4.. 1.2 - 16.1 - 7.5 - 75.2 - 
5 . .  1.8 - 17.1 - 4.1 - 77.0 - 
6..  1.0 - 1 7 2  - 6.3 - 75.5 - 
7 . .  1.0 - 18.0 - 4.6 76.4 - 
8 . .  1.1 - 47.7 - 4.7 - 76.7 - 
9..  1.2 - 17.8 4.4 - 76.7 - 
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Le forméne a été dos*! a u  moyen d u  grisournétre de hl Gréhant, 
e t  les c h i f i e s  qui  précédent montrent  que,  dans  les mines dont 
l'air contenait le rnoins de  forniéne (3,s p. 1( 3), la proportion 
de  ce gaz est le double de celle que RI. Chesneau considZre 
comme une liiriite au-dessus de  laquelle des t ravaux de ventila- 
tion doiverit être exécutds. Le chiffre 7 , s  p .  100, trouvé dans 
une mine par  M. Grkhant, est suf i san t  pour  former un  véritable 
m6l:inge dktoriant, puisque M. Mallard a iriontré qu'il y a pos- 
sibilité d'inflamrniition lorsque la proportion de g i s o u  dans l'air 
s'élève ?i 6 p. 100. 

L'acide carbonique varie entre 1 et 1 .8 p. 100; c'est une quan- 
titP qui diminue sensiblement l'exhalation pulrnonaire de l'acide 
c:arbonicpr.. 

Quant à l a  proportion d'oxygène, elle est nota1,lrment allais- 
sée, puisqu'elle est comprise entre 1 6 , i  e t  18 p. 100, c'est-à-dire 
de 4,7 A 2,8 p. 100 au-dessous de la teneur  de  l'air pur (40,B 
p. 100). 

31. Gréharit conclut qu'il est indispensable d'établir, daris 
toutes les mines, un  laboratoire d'analyses eudioinétriques et 
grisoumétriques, sur  l e s  indications duquel serait régl6e la ven- 
tilation de I'atrriosphére dans  laquelle lravnillent les mineurs. 

M o y e n  dc diN'c5rciicicr le lnit  cru du lait bouilli.- 
M. 1)Ll'OUY (Bullet in dr In Société dephal-tnncie de U o r d e n u ~  d'octu- 
bre 1902)). - L'AcadEinie de  rnhiecirie ayant émis le vceu que, 
pour  einpècher l'inoculation d u  virus de  la fiévre aphteuse par 
le lait, les réglements sanitaires n'autorisent la vente du  lait 
provenant des vacheries où s h i t  cette aflection qu'après q u e  ce 
lait aurait  été bouilli ou pasteurisé, M. Socard a proposé d e  recou- 
rir,  pour  distinguer le lait cru d u  lait bouilli, ü la réactiori indi- 
qutJe par  !d. Dupouy eri 1897 (réactiori rlésigriée z i  tort soiis le 
nom de ~eact ion de Sterch), laquelle consiste cn une coloration 
bleue qui  se produit lorsqu'on ajoute à 10 cf: de  lait cru quel-  
ques gouttes d'eau oxgg6nCe et 2 ou 3 gouttes d'une solution de 
paraphhnyléne-diamine ,1 2 p. 100. 

Bien qu'ayant indiqué la paraphhylèr ie-diamine comme un 
réactif permettant de diffiirencier le lnit cru du  lait bouilli, 
M. Duyiouy fail rerriarquer que  ce r iacl i f  prriserit.e Ir: défiiiit de 
s'oxyder facilement, au  point que s a  solution se colore sous 1s 
seule influence de I'oxygéne de l 'a i r ,  si elle est seulement prépa- 
rée de la veille. 

II est préférable de remplacer la pnrapliPnyléne-diamine par 
le  gaïacol cristallisé, qui est moins oxydable et dont  les solutions 
peuvent se  conserver ii peu prEs sans  altération, si elles sorit 
renfermées dans des flacons en \.erre j a u n e ;  ce réactif, dont 
M. Dupouy a ,  d'ailleurs, indiqii6 le preiiiier l'eiiiploi pour la 
caritctErisaticin du  lait bouilli, s'eniploie de la inanikre suivante; 
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on prend un Volume détermin6 de  lait, qu'on additionne d'un ' 

volume 6gal de  solution aqueuse d e  gaïacol cristallisé L 1 p. 100, 
et 1'011 ajoute 1 goutte d'eau oxygénée; on obtient,, avec le lait 
cru, une coloration rouge grenat,  qu i  ne s e  produit ni avec le  
lait boujlli, n i  avec le lait pasteurisé à 80 desrés, 

RI. Ilupouy fait rernarqier  que les coloratkns produites p a r  le  
lait cru, avec le  gaïacol comme avec la paraphénylène-diamine, 
sont dues l'action d'une oxydase particulikre, que  contient le 
lait et A laquelle il a donné le norn de  ~uclenacroxjdase;  cette 
oxydase, qui sr, détruit,  cornme toutes ses semblables, à la tempé- 
rature de 80 degrés, décompose l'eau oxygénée e t  libére I'oxy- 
$rie B iiri Pt i t t  rricill,ciil;iir~ t r l  qu'il p ~ i i t  ext:rc:rr une :ictiori 
imiriédiate sur Ics siibslances facilement oxydables, telles quc  Ic 
gaïacol et la parapkic'nyléne-diamine. 

Réaction caractéristique des cacodj lates.-M. ROIJ- 
GAULT (Journal de pkarmzcie et de chimie d u  4er fdvrier 1903). - 
On rie ccinriaît giièrr d'autre réactif de l'acide cacodylique q u e  
le nitrate rnercureiix, qui  donne, avec cet acide, un précipité 
l~lanc, devenant iiriiiiédiaterrient jaune.  Le nouveau rkactif que 
M. Uoiigault propose est u n e  solution de  2 gr. d'hypophos- 
phite de soude dans 20 cc. d'eitu, additionnée de  200 cc. d'llC1 
pur. 

Si l'on prend dans  un tube urie petite quantité de  cacodylate 
de  soude. qu'ori le  dissolve dans  1 cc. d'ei~ii, qu'ciri +jniit,e à In 
solution 10 cc. de  r8i~ctif ct qu'on bouche Ic tube, il se  déve- 
loppe bieritbt urie odeur cncorlylique très nette ; cette odeur est 
sensible rnérrie avec 112 inilligr. de  cacodylate d c  soude ; il se  
forme un d6piX d'arsenic, si la solution renfernie une quant i té  
de cacodylate assez considérable. . 

Les rnPithylarsinatcs se comportent difY6remrrierit ; ils ne don- 
nent pas d'odeur cacorl~l ique et tout  l'arsenic est précipité. 

Le réaclif 2 l'acide phosphoreux peut servir B caractkriser 
I'acidc ciicodyliquc et  d6celer sa priiscncc daris les rn6tliylar- 
sinates. Pour  cela,on prend O gr.20 du rnéthglarsinate à essayer ; 
ori Ic dissout diiris 2 h 2 cc. d'eau, et I'ori qjoiite 10 cc. de rkac- 
t i f ;  on laisse en contact pendant  12 heures  dans  ie tube bouche; 
i ~ i i  kioiit de ce temps, on perçoit l 'odeur c:;icodyliqiie, si  l e  r n 6 t h y ~  
larsinate contenait de  l'acide cacodylique. '$ 

On peut aussi déceler, avec le réactif à l'acide hypophospho- 
reux, la prc%crice des a r d n i t e s  ou des arséniates dans les caco- 
dylates ; pour cela, on 0pei.e cornme précédernrnent, e t  la moin - 
dre trace cllarsénitc ou d'arséniate donne une  coloration brune  
ou un prkcipité. 

La fucliwine r&aetiT des plgnients b313airerr dans 
l'urine. - BI. le 1)' EAUI)OI;II\; (Stmaine médicale du  3 décem- 
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bre 1902). - M. Baudouin propose de  sc servir de la fuchsine 
pour  la recherche des pigments biliaires dans I'urine ;voici coni- 
ment il conseille d'opérer : on prend un tube, d a n s  lequel on 
verse une quantité d'urine suffisante pour l'emplir au  tiers envi- 
r o n ;  on prend un tube semblable, dans  lequel on introduit un 
volume égal d'eau distillée; on verse ensuite, d a n s  chacun des 
deux tulies, dt:iix goutles d 'une soliitio~i aqueuse d e  fuchsine 
k 1/200; si I'urine contient de l a  bile, la couleur rouge-violnck d c  
la fuchsine passe au ja~ine-orangé.  

Si I'urine est foncée en couleur, il es t  bon d e  l'étendre, d e  
manière obtenir u n  liquide d'une teinte analogue A celle de 
l'urine normale. 

RI. Baudouin explique cette réaction de  la innriière suivante : 
la bilirubine est un acide faible, qu'on trouve dans  I'uriiie à l'état 
de  combinaison alcaline ou alcalino-terreuse (bilirubinate de 
soudeou de  chaux) ; d'autre part ,  la fuchsine est un chlorhydrale 
de rosaniline; les deux sels se t rouvant  en présence, il se forme, 
p a r  voie de double déconiposition, du  chlorure de sodiuin 
ou de calcium e t  d u  bilirubinate de rosaniline de  coloration 
orangé. 

11 est facile de prouver que c'est bien 1ü ce qui  se prisse ; en 
elïet, si l'on prend 50 cc. d'urine bilieuse et qu'on la traite par 
10 cc. d'acide acétique, cet acide se combine S l'alcali et met I;i 
bilirubine en liberté ; si l'on agite alors l 'urine avec du  chloro- 
forme, celui-ci dissout la bilirubine ; I'urine décaritbe, se trouvnnt 
privée de la bilirubine, ne  se colore plus en jaune lorsqu'on 
l'additionne de fuchsine. 

Si, d'autre part,  on évapore la  solution chlorofoririique de  
bilirubine, qu'on traite le résidu sec par  lit lessive de  soude au 
centiFme et  qu'on ajoute de l'eau distillée, puis quelques goultes 
de solution de  fuchsine, la coloration jaune  orangé apparait 
immédiatement. 

Les urines contenant de I'urobiline et d e  l'indican ne se coin- 
portent pas ,  k l 'égard de 1s fuchsine, comme les  ur ines bilieuses, 
ce qui tient à ce que ces mati6res colorantes n'ont pas  la réac- 
tion acide que possede la bilirubine. 

11éac~ion du gaïacol. - M .  ti. GUÉRIY (.lorcrnd de p h ~ i -  
macie et de chimie du  15 février 1903). - M. Gui'rin a obtenu, 
avec le gaïacol, les deux réactions suivantes : ilne solution 
aqueuse d e  ce corps, additionnée d'une solution d'acide chro- 
inique à 1 ou 2 p .  100, donne une coloration et u n  précipité bru- 
ngtres. 

La m h e  solution aqueuse d e  gaïacol, a u  contn'ct d'une solu- 
tion d'acide iodiquc k 1 ou 2 p 100, se  colore en orangé brun et 
laisse déposer un précipité de couleur kermhs. 

- - 
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REVUE DES 

Dosage d a  chlore libre. cles hypochlorites et des 
chlorates dnnm nn liquirle cl'éleatrolgse. - RIM. JAMES 
et  RITCIIEY ( J o u m .  o f .  amer. chent. Soc., 1902, p. 469). - Dans 
l'i?lectrolyse des solutions alcalines, il est très utile de pouvoir 
suivre la marche des phénoménes, e t  les auteurs emploient, pour 
cela, le procédé suivant : 

Chlore libre. - 50 cc. d u  liquide sont traités p a r  20 cc. d'une 
solution saturée d'iodure de potüssiurn pendant 5 minutes, et 
l'iode mis en lihertk est titrii avec une solution décime-normale 
fi'hyposultite de soude. 

Ilypochlorites. - 3 0  cc. du liquide sont titrés avec une solu- 
tion arsénieuse, en employant comme indicateur l'amidon et  
l'iodure de potassium, ce rküctif étant placé en gouttelettes s u r  
une surface hlant:he. 14'hypochlorite est determinken soustrayant 
le premier rcsultnt obtenu pour le dosage du chlore libre de celui 
obtenu dans ces conditions. 

Chlol-nks. - 50 cc. d u  liquide sont places dans une fiole; on 
y ajoute la quantité d'acide arsénieux qui a Cté nécessaire dans 
le dosage précédent et qui  correspond a u  chlore libre e t  aux  
hypochlorites, puis une  quantité déterminée de sulfate de fer  e t  
d'ammoniaque; l a  fiole est fcririée par  u n  petit entonnoir ;  on 
cliniifre, puis  on ajoute 45 cc. de SOi11' coric,entré, qu'on verse 
Ir& lent,eirierit ; ln solution est porl.6e h I'éliiillitiori ptiiid;irit trois 
ou quatre ininutes ; aprFs refroitiisseinent, l'excès de  sel ferreux 
est titré avec une solution de hichroniate de potasse. La pro- 
portion de sel ferreux oxydé correspond a u  chlorate p r ~ s e n t I  

H. C. 

Do.unge clc I'ncldc pliospliortque lotnl dans les 
~iearica Tiionins. - M. C IISCRNAY (Bull .  dr l 'dssoc.  belge 
des chimistes, 1902, p. 140). - On pr2pare les solutions sui- 
\-antes : 

1 0  Acide t i i t ~ . o - s ~ ~ l [ u ~ - i y u ~ ~ . - - O n  ~ n é l ü n g  420 gr .  d'AzOJII (1)=1,2) 
et 50 -gr .  de  SO'+I12 concentre avec d e  l'eau ordinaire;  on fait 
10 litres de solution. 

2O Solution d'ucide cil~.ique.- 500 gr .  d'acide citrique cristallisé 
d m s  q. S. d'eau distillie pour faire Z litre. 

30 Mixture  rnngw'sienne. - 110 gr. de  chlorure de magnésiunî 
cristallisé, 140 g r .  dc chlorure d'ammonium, 700 cc. d'ainnionia- 
que à. 8 p. 100 ( D . =  0,9670) et 1.300 cc. d'eau distillée. On filtre 
après quelques jours. 

Pour effectuer le dosage, on introduit fi gr. de scorie dans  un  
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- 144 A 
flacon jauge d'un demi-litre ; on remplit jusqu'au trait avec fa 
solution nitro-sulfurique, et I'on bouche avec unjlbon bouchon en 
caoutchouc. Le flacon est ensuite fixb dans un appareil 9, rotation 
et on le fait tourner pendant 30 h 40 minutes, avec une vitesse de 
40 & 46 tours par minute. La vitesse ne peut pas étre augment& 
afin que l'air contenu dans le flacon puisse arriver deux fois d'un 
bout & l'autre pendant un tour. 

C 

Après avoir filtré le liquide, on en mesure 60 cc., auxquels 
on ajoute 10 cc. de la solution citrique ; on y jette alors un petit 
morceau de papier de tournesol, et I'on ajoute avec prbcau- 
tion de Sammoniaque, jusqul& ce que le tournesol vire au 
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bleu; aprhs refroidissement, on ajouto a u  liquide, qui doit 
être parfaitement limpide, 20 cc. de  mixture magnésienne et  
l'ou agite pendant une demi-heure à l'aide d'un agitateur n i tka-  
nique; avant de filtrer, on laisse le liquide encore pendant une 
à deux lieures en repos. 

11 arrive parfois qu'au moment  de la neutralisation des acides 
par l'arnrnoniaque, le liquide noircit subitement, ou bien seule- 
ment au coinrnenceincnt de  l'agitation. Ce noircissen~ent, q u i  est 
probalilcnlent di1 à la formation de sulfure de  fer, influence plus 
ou moins les résultais de l ' a ~ i a l ~ s e .  

1)'aiitres fois, il se  produit,  au  moinent de In neutralisation, 
un trouble floconneux de silice. 

Ilans les deux cas, on ne peut pas se  servir de la méthodc prE- 
cédente, mais ces inconvénients s e  prdsentent rarement. 

Le dessin ci.contre montre la disposition adoptée p a r  l'auteur 
dans son laboratoire. Un moteur électrique met en mouvement 
l'appareil h rotation et  l 'agitateur mtica~iique. Cei.te disposition 
permet de travailler exactement et rapidement, puisqu'on peut, 
avec uri appareil B rotation approprié, dissoutlre dix échantil- 
lons de  scories à l a  fois. Le procddé a l'avantage de  n e  dégager 
aucune Tapeur acide, et, comme tout  se fait S froid, jusqu'h la 
dessiccation du  prticipité de  phosphate nmmoniaco-magnésien, 
on réalise une économie appréciable. 

DIlh5reneiation des varietés ale cai*bone. - M M .  E. 
J)OX\TATII et B. VARGOSCHES (The  Analyst, 1902, p. 284). - 
On emploie dans l'industrie 6lcctrique difl'brcnt-, carbones, soit 
pour fabriquer les baguettes pour  arcs, soit pour les klectrodes, 
et  il est important de pouvoir les diférencier.  

Le gwphite, traité par  un melange d e  chlorate de potasse e t  
d'Az0311 concentré, est oxyd6 et  transforriié. à l'état rl'acicle gnzphi-  
t i que .  Quelques variéttk de  graphi te  naturel ,  imbibées d'AzO3II, 
puis cnlcinks, gonflent, e t  produisent des excroissances vermicu- 
laires. Les variétés de graphi te  qui  ne donnent pas cette réaction 
ont kt,é :ippr.lBm par  1,uzi piiphititt>. 1,e graphite  n'est p s a t t a q u é  
par AxOJI'L (il = 1.4),  niais seulement et  très lentement p a r  u n  
rnklanp de dz0311 et  SO'bIIQoncentrés. 

Le graphite, le  charbon des cornues, le coke, le  coke de pétrole 
ne sont pris dissous par  i.bullition avec Az0311 (D = 1,4) ,  mais 
sont 1Cgi:renient attaqués p a r  le mélange de cet acide avec SO'+HH' 
concentré. L'anthracite, le charbon de te r re  (houille), le charbon 
de bois, le charbon de sucre, la suie et le charbon amorphe 
sont pareillement dissous p a r  ho", avec formation d'une colo- 
ration brun-rougcEttre. Dans le mélange avec ÇOTIIb, la solulion 
est plus rapide encore. 

Par  él~ulliiion avec une solution concentrée de permanganate 
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de potasse alcalinisée, le charbon de terre est transformk en acide 
oxidiqiic: ; 1c p i p h i t e  n'est pas attaqii; ; le culte et le charbon de 
hois ne su1)issent qu 'une Iégtre attiique. 

Les lignites et  les poix peuvent etre dislinguOs des charbons 
p a r  un traiteiiient avec In potasse Iiroiriée. I,es preniiers sont  
dissous t r k  rapidement, tandis que les derniers sont h peine 
modifiés. Le ch i~rbon  de  bois est aussi dans ce cas.  

Le graphite et le coke peuvent r t re  tlifférencitls par Fusion 
avec le sulf;itc de soude;  le premier rie tloririe r ien,  taiitlis que lc 
second réduit le sulfate en sulfure et sulfite. 

On peut caractériser le charbon de  bois e n  le chauffiint avec 
S O L I P  concentré ; il se dissout avec formation d'acide sulfureux 
et donne une  coloration brunâtre. Le charbon de  terre, dans les 
mémes conditioiis, n'est pas  entihreinent dissous. 

La suie ordinaire et le noir  de fumée peuvent SLre diçtiiisu6s 
de la suie faite avec la niiphti~lirie par  un traite~nent. iivec 1'i.llier 
de pétrole. Ce dissolvant fournit une  solution fluorescente, q u i  
h i s se ,  par  kvaporation, u n  résidu dont  l'odeur est caractlris- 
tique. 

La distillation sEche, l'examen niicroscopiqiie, le traitement i 
l'acide chromique dorinent aussi des indications utiles. 

On peut  dcterniiner la proportion d'aritliracite .joutée k u n  
graphi te  en observant In colorntion qui  se produit si  l'on fait 
bouillir avec AzOJl l ,  et 1:n cléterniinant la quaiitité d'acide 
oxaliqiic: foriiii: piLi i i ~ i  trxiteriierit a w :  i i i i ~ :  solution alcaline de  
permanganate.  

Le charbon de  hois mélangé avec d u  coke peut  être d h l é  
p a r  ln coloration qu'il donne avec Az0311. 

Le chnr l~on  de  cornue se  distingue du  graphi te  en ce qu'il ne 
donne pas la réaction de  l'acide grapliitique de Urodie. 

Le graphi te  électrique peut être distingué du  graphite naturel 
p a r  sees proprietés physiquos. 

H. C. 

Analyne den iiilnéi*aux et tlen 1-nches et leur sé- 
prtratiou au moyen de aiolutions denses. - M. W. F. 
JlILLERlIAKl) (Joum. of Franklin Inst ., 1903, p .  109). - L'au- 
teur constate, d'ahord, que c'est sculcmcnt dans ces deriiihw 
annéiis quc les géologues et les pétrogr:iplies, ayant  eu besi~iii, 
pour  la solution du problénie difficile de la classificntion des 
roches, de  renseignements analytiques exacts, constatèrent que 
toutes les aiinlyses anciennes, e t  iiiéinc quelques anal)-ses 
récentes, ne pouvaient leur ètre d 'aucune utilité. 

E n  efîtil, frdquciminerit, dans  ces ;tiialjses. Ir, phosphore et le 
t i tane, qui atteignent ensemble environ 0,8 p .  200 des roches 
constituarit 1 ; ~  ci-oùte terrestre, ii'étaient pas dosés ; l n  peitc i 
la calcination, dosage sans valeur, seiiiblait suffisante coiiime 
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estimation de l'eau, et enfin, des constitii:ints fr6qiir:nts, comme 
le bnryiim, le strontium et le vanadium, étaiont totalement 
oubliés. 

On verra, plus loin, quatre  types d'analyses effectuées p a r  
riiffkrents chimistes, k des époque varibes, s u r  les rii&rnes cich:in- 
tillons de roches recueillies p a r  din'krerits géologiics. 

011 constalc qu'il est difficile de c:~lciiler la coriiposition de ces 
r'cic:lics à l'aide (1~:s i ,n(:i~iiies i~, ;~lyses ,  dans  lesquelles 3 & 
4 p. 100 de  Ti02 et Ph2W ont été dosés avec l'alumine. 

La coutume de  négliger l'analyse qualitütive pr6lirninaire 
coriiplète des roches est la principale cause (le telles erreurs .  

JA difficultC d'obtenir des résultiits coi-rccts et facilenierit 
interprétables h i t  principalement due a u  rnanque de moyens 
permettant de s'assiirer si le protipit ,analysé etnit pur  ou non 
(prinripnleinerit pour 11:s roclies iirnorplic:~). et B I'iiiipossibilitk 
oii l'on se trouvait d'identifier et de  sép:irer les impuretCs. 

Le inicroscope polarisant a fait beaucoup pour surinonter la 
première de ses difficultés. 

Voici des analyses faites s u r  les mèines roches, qui  font res- 
surtir les différences o l r t e n u ~ s  k l'analyse : 

Ancienne 
arialjsc 

Nouvelle 
analyse 

n 
6.37 

10.73 
1 . 6 0  

t r a c e s  
11 

2 . 7 6  
H W  par  calci~iatioii. . 
CO2 . . . . . . . .  1 iD82 

w 

Ancienne 
analyse 

Y 

Nouvelle 
analyse 

44.65 
0.95 

n 
1 3 . 8 7  

)) 

6.06 
2.94 
0.17 
9 . 5 7  
0 .  37 
0. 76 
5.15 
4 .49  
5 .67  

t r a c e s  
0.95 
1.10  
B 

0.11 
1 . 5 0  
0 .61  

)l 

traces 
99.92 

L'emploi de solutions denses a permis d e  séparer plus com- 
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plktement qu'à l'aide de  tout autre moyen des minéraux de 
densité différente. 

Solidions denses et n p p a ~ d s  de sépnrntiott. - Le premier liquide 
dense ernployé pour la classification des minéraux des roches 
fut l'iodure double d e  mercure et de  potassiuni e ir iplo~(:  p w  
Sonnstadt en 1873. C'est notre liqueur de Thoulet (qui, le pre- 
mier, construisit un  appareil destiné B son emploi).  Pour  1'01)- 
tenir,  on dissout l'iodure de potassium cit l'iodure mercurique, 
dans la proportion de  1 h 1,239, dans  la plus petite quaritité 
d'eau possil)le. 1,a tle.risit.é rriasirna atteiritc: varie de  3,196 
B 3,23. On peut diminuer cette densité p a r  dilution avec de 
l 'eau. 

La majoritt': des minéraux des roches peuvent tltre séparés 
par  cette solution, q u i  a u n e  légére action corrosive sur la 
peau .  

Pour  les niinkraux de  densité plus grande, on  emploie la so lw  
t ion de Klein, constituke Dar une solution concentrke de  1)oi.o- 
tungstatede cadiilium (densité maxima = 3,361, ou le mCrne sel 
fondu k 75 degrés (1) = 3,55). 

Sa préparation est t r &  difficile, et souvent il se forme u n  dépût 
hlanc qu'on ne peut plus redisçoudi~e. 

Sokution de Rol-brrch, foriiibe pitr iina sol~itiori d'iodure doii- 
H e  de baryurn et  d c  mercure (densité maxima = 3,588). Tend i 
se  d6coinposer lorsqu'on l'étend d 'eau.  

l o d w e  de mrthylène (densité = 3 , 3 1 3  :L 20 degrés). Ori Ic 
dilue k l'aide de benzine ou de tolui!i~e. Des rni:langes en propor- 
tions varialiles de nit,i-des (le tliallium e t  rl'iirgent sont utilr:s 
pour  les minéraux les plus denses. Ordiiinirernent, on les einploic 
fondus en proportion inolCculaire (1) =4,5 il 7 3  tlegi-6s). 

En auginentarit la proportion de  thallium, on o1)tient des corii- 
posés denses, f(Jndiint à plus 11,zut.e tcinpétature, coinine 
i A3-hû3 pour 4 'ïIAxO3 (I)= 9,94), r ~ i ~ i  fond h 230 degrés. Ce 
melange est désagrfinble il iiianip~ilcr-, et l 'on  a proposé de le 
remplacer p a r  le  nitrate double iiiercureiix-tlinlli[~ue. 

On emploie aussi le niélange d(: chlorure de  pIom11 et  de chlo- 
ru re  de zinc foridii (1) = 4 à 5j. 

Certaines précautions doivent ètre prises d a n s  l'emploi (le ces 
solutions.  ins si, le liquide (le Thoulet est dCcoinpoç6 par les subs- 
tances iricXalliqurs cniriine II: zinc: le f ~ ,  le iiiclcel, el. 1r:rit.erneiit 
p a r  quelques sulfurcs et  certains oxydes. Quand il fonce en cou- 
leur, on corrige ce t1i:faut en le faisant digérer avec du inercure. 

Avec d u  soin, ln niénie solution peut tltre employée pendant 
plusieurs annbes. 

La solution de  Klein a t t ique  les ni6taux et les carlionales. 
Le nitrate d 'argent  e t  de thaflium attaque presque tous les siil- 
fures. 

E n  faisant usage de ces liquides, il ne faut  pas sonser  h sbpa- 
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rer yicuntitulizle,ne,zt les niélanges naturctls; il y a tuujours des 
pertes assez notables. 

Les produits séparfis sont ensnite examinfis a u  microscope po- 
Iar.isarit, afin de juger de leur  btat de puretfi. 

Les premières séparations s'ex6 cuteiit l~icri ditris des t2iiton- 
noirs h séparation ordinaires. Les autres peuvent s'r:fTectuer dans 
des capsules en porcelaine. II existe aussi d r s  appareils spéciaux 
qui permettelit d 'ol~tenir  des  résultats plus rapirienient. 

La rlerisit.6 des fragments obtenus dans ce triage est di,terini- 
née par  flottaison dans un liquide de densité connue. 

P. T. 

Titrage deiu solutloue de pcriunnganate de potas- 
siuni par les omnlates. - JI. C. RUSS (Zeits. f .  unnlytisclie 
Chevzie,  1903, p .  606). -Ayant essayé différents osalates et  l'acide 
ox:iliqiie rnhiir: pour  fixer le t,itre de la solution de caméléon, 
l'auteur a constaté, comme L. Vanino et  E. Seitter, qu'il est diffi- 
cile d'obtenir une  substance de  composition invariable permet- 
tant un  titrage exact e t  rapide. L'oxalnte de  manganèse est un  sel 
qu'on peut obtenir facilement pur ,  de composition constante et 
q u i  n'est pas du tout  hygroscopique. Pour  le preparer,  on  part  du 
carl~onnte de in,zngan&se, qu'on peut ohtcnir fncilernent p u r  dans 
le commerce. Ce carbonate, mis  en suspension dansl 'eau, est porté 
h l 'él~ullition, puis additionné d'acide oxnlique pur,jusqu'L réac- 
tion nettelnent acide. Après avoir  été lavé plusieurs fois p a r  décan- 
tation, il est lavé sur  u n  filtre & aspiration, jnsqu'h disparition de  
la réaction acide, puis  débarrassé d'eau par  un essorage énergique. 

L'oxalate oblenu est étendu siinplement en couclies minces 
entre des papiers A filtrer e t  séché k l'air. Les analyses d u  sel ont 
toujours donné une composition correspondarit cx;icteinerit h l a  
formule MnC20L+ 2Aq. Si le sel est desséché à la chaleur, il 
perd dp l 'eau;  & 100-120 degrés, l'eau de cristallisation disparaît  
presque enlitirement. 

11 peut arriver que  le  carbonate de n l a n p n E s e  contienne d u  
calcium ; dans ce cas, l 'oxalate serait évidemment'  impur .  On 
peut, du reste, préparer  facilement le carbonate à l'état p u r  en 
utilisarit le percixyde d e  manganèse qui se précipite d a n s  les 
oxydations par  le permanganate de  potasse et  qu'on dissout dans 
IICl, ou encorela solution de  chlorure de inanganése obtenue lors 
de la préparation d ~ i  chlore avec le permanganate et  lICl purs .  
Le chlorure est précipité à chaud avec du  carbonate d'ammonia- 
que ; on laisse digérer pendant  quelque temps, puis on lave. 

L'oxnlnte de  plomb proposé par  Stolba a l'inconvénienl; d'ctre 
insoluble dans l'eau e t  dans  SOLIIL. Le sulfate de  plomh,qui  se 
précipite en.  t ra i tant  l'osalate en suspension par  SOLHp, peut 
retenir des  traces d'acide oxalique ; enfin, le  titrage d u  liquide 
trouble n'est pas  aussi commodc que celui des solutions claires. 
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L e  poids moléculaire de I'oxalate de  manganSse est assez élev6 
pour qu'on puisse en prendre O gr .  4 S O gr. 8 pour faire un 
tit.riige ; 0 gr .  4 currespuiitleril eiiviron 24 cc. de  solution de 
permanganate de potiisse à 6 gr .  p a r  litre.  

E. S. 

EinpIol clci I ' e ~ u  oxygénée en eliimici unalgtique. - 
hi .  SCHLOSSBERG (Zeitsch. f .  ana:?ltische Chemie, 1902, p.  7 3 9 .  
- Dilerrnfridiut~ iErc m~~ny~inése. - On peut [;lire passer le nitta1 
l'état de  pcroxyde de  manganhsc par  l 'hgdiatc  de potassium et 
l'eau oxygknie selon l'équation : 

On acidifie ensuite par SOilI\ et le précipité de peroxyde est 
redissous dans une nouvelle quantité d'eaii oxygbnée. Uii titre 
ensuite l'excès de cotte clerniérp par  le peririanganate dr: potasse. 
La quantité d'exri oxgaénée entrée en rbaction doit être divisée 
par  2, puisqu'une preriiiére partie sert h la formation d u  per- 
oxyde et qu'une égalc quaiitit6 se r t  ensuite h le 'décomposer. Si 
l'on ophre en p r k n c e  d'1ICl ou de chlorures, i l  n'y a pas "B 
craindre I'nctiori dissolvante s u r  le peroxyde de  manganèse, car 
i l  n 'y  a jamais que de faibles quant i tés  d'IICI ; d a n s  ce cas, la 
concentration de l'eau oxygénée joue u n  rôle t rès  important, 
car  un  grand excEs a une influence nuisible. 

Dêlerrniuntion d u  manganèse en prisence d'autres sels. - Lorsqu'on 
opère s u r d e s  solutioix impures, c'est le plus souvent  à l'état de 
chloriires que se trouve le rrianganése, et il y a en prhericc IIC1 
lihreet bcitucoup d'autres chlorures. Ilans ce cas, u n  grand e tc i s  
d'IIC1 est riuisihle, inais on peut si'parer cet acide en kvüporant 
a u  bain-rnitrie ; la préserice de grandes  quantités de chlorures a 
plus d'inconvénicnts. 

I ) é t e rminahn  d u  marl~lanise f j z  prés~nce dzc f e ~ .  - On a fré- 
queiinilciit, e n  métüllurgie. B rloser de faililes quant i tés  [le innn- 
p n è s e  e n  présence du fer. On ne peut séparer  JIC1 comme dans 
le  cas précédent; on doit enlever le fer p a r  la méthode connue 
avec le c:iirLioriitte de soiitle el l'acktate de suutle. On 1ic:ilt airisi 
doser le niangnnEsc 2 inilligr. prés, ce qui  est suflisant dans 
la pratique pour  des dosages approximatifs.  

Détemina f ion  de I'oxyg6ne actif dans le peroxyle d e  plomb et drins 
le mi7zizm. - Le peroxyde de ploinb rkagit avec l'eau oxygénée 
d e  la r n h e  façon que le peroxyde de  manganèse : 

On ne peut optker le titrage en présence de  S0"i2, parce qu'une 
partie de  l'oxyde plorn1)ique reste non dissous, malgré l'excés 
d'eau oxggén6e ; le sulfate de plomb entraîne iiiécaniquement de 
l'oxyde plombique, qui Echappe A la réactiuri. 11 faut  employer 
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une solution azotique d'eau oxygénée. Ogr .5  à Ogr. 7 de  niinium 
sont traités par  la solution nitrique d'eaii oxygénée de titre,connu. 
Après dissolution de  l'oxyde ploiriliique, on ajoute 1 0  cc. de SOiI12 
dilué, pour ernp&cher les colorations jaune ou rouge qui @nent  
le titrage. L'excés d'eau oxyg6ni.c est évalué p a r  le perrriangû- 
nate potassique. On peut  titrer de riiSme les miniums, qui don- 
nent, par le  traitement avec AzOqI ,  d u  peroxyde et du  nitrate 
de ploinb. 

Ddlernzinntiou du plomb dans les  sels de plomb.  - On ne peut opé- 
rer con-irne pour le iirnngiinbse, p a r  suite rie l'action déconiposarite 
de l'iilcali sur  le peroxyde de ploitib prkcipitc; par  l'eau oxggbnée. 
II faut recourir k la rn6tliode coriiiue de précipitation de l'oxyde 
plorilbique par  éliullition avec l 'hydrate de potassiurn et l'eau de 
brbine. Le précipitt5 est h v é  coiiiplèteiiierit à l'eau chaude, trans- 
va& dans un  bécherglas et  réduit par  une  soliition étendue d'eau 
oxygPni.e, après i~citlificatiori p a r  AzO"1 ; on litre l'excès d'eau 
oxygénée par  le pci.inangarinte de  1)otnsst:. On opére de niCrne 
en présence d u  cuivre, mois, coriime niéthode fiénilrale de dosage 
du plomb en pr6scncc di!s iriétaiix lourds, l 'auteur  indique 1:i sé- 
paration préalable A l 'ktat d e  sulfate de ploiiili ; ce dernier est 
traiisvasé daris un béchergl;is, t ra i té  p a r  IlCl h l'éliullitiori jus- 
qu'à dissolutiori, évaporé à siccité, repris par  quelques gouttes 
d'IICI, puis traité par  I'hytlratc de potassiuiii e t  l'eau de l)rOine, 
coiiirne dans le cas préckient .  

E .  S. 

Ihringe colori~iiétriqiie dti sou#?e daon le fer en 
saumon - M. L1SJ)ShY ( T h e  school of mines qz~cirterl!l, 1902, 
p. 2 4 ) .  -- Ida rnClhodc iiiiaginéc par  JI. Lindsay est basée sur  
lcs faits suivants : lorsqu'on fait agir  le chlort-iydratc de dimé- 
thylpnrapliériylkne-dii~~iiine sur  l'tiydrogérie sulfurt', en présence 
d u  cliloiwe clci fcr,  il se forrnc du bleu d c  methyl$iie. On sait, 
en efl'cl, (lut' m': mlc11~1n1 prend iinissarice quand on oxyde la 
cliniéthylparaphényli~~ie-diainine en présence de  1 ' h y d r o ~ i . n ~  sul- 
furi:. Ile plus, M. Lindsay a oliservé que, lorsque la diamine 
est cn e x c k  ct qiic le chlorure de  fe r  est c n  quantité suffis:mte, 
I'intensit,é (le la coloration obtenue est proportionnellc la quan- 
tité d hgdrog?rie sulfiirk présent.  Lü réaction inet cn jeu 1 atome 
dc s o i i f i ~ ,  2 riioli.culcs de  diamine, 2 molécul(:s d'JIU et 6 rriolé- 
cules de ctiloiwe fci~riquc. 11 s e  produit, dans ccs conditions, 
1 mol(\ciile de Ideu de iiiétliylène, CiGI118Az3SC1. 

On o p i w  de la iuariiCre suivante : 5 gr. du  fer à analyser sont  
traites par IlCl, et l 'on recueille I'liyclrog?ne sulfuré produit dans  
urit: solut.ion rlc s«iitlc caust,iquc, qu'on :tiiicirie daris uri ballon 
jusqu'au volume de 250 cc. 

On prépare, d'autre part ,  une solution étendue et titr6c de sul- 
fuie de sodium, en dissolvilnt 3 gr. i S  de sulfure d e  sodium cris- 
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tallisé e t  p u r  (Na2S, 9H20) par  litre d 'eau.  On vérifie cette solil- 
Lion en la titrant au  rritiyen de  l'iode, puis on la dilue ail 1 /10 ;  
on  obtient ainsi une  solution contenant O g r .  00005 dc  souf'ic 
p a r  cc. 

On fait alors u n  essai colorimétriquc comparatif,  el1 opPrant 
de  la rnnniiire suivante : 

On place, dans u n  tube de Kessler, 5 cc. de la solution clans 
laquelle on doit doser le soufre, e t ,  eri inéine tcirips, on prépare 
d ~ s  tulies ti:iririiris, eri t:riiploy;rril. urie qu;~rititi: de  liqueur titrée 
de  sulfure dc sodium contenant 0,000003, 0,000010 ....., etc., 
jusqu'b 0,001000 de  soufre;  on ajoute dans ces divers tubes 
1 cc. 5 de  SOLl12 dilué, puis on cornpléte uiiiforiiiémeiit le volurne 
de 30 cc. ; on ajoute alors O cc. 1 de la solution de diamine à 
2 p. 100 et O cc. 05 [le solutiori d e  chlorure ferrique à 1 0 p .  100; 
au  bout de  30 secondes, la coloration bleue s'est produite, et il 
suffit de comparer I;t coloratiori d u  lulic: rnriteri;irit la 1ii;ilibre 
avec celle des lypcs. Comnic les 5 cc. de solution einployée cor- 
respondent à 0 gr .  1 de l'échantillon à analyser, il suffit de mul- 
tiplier par  1000 le rCsultat obtenu pour avoir la teneur en sou. 
f re  p. 100 du  fer mis  en expérience. 

Comme la  solution de  sulfure de sodium ne se  conserve pas 
bien, on peu t  préparer des solutions types de bleu de  méthylhrie. 
On prend, pour cela, du  lileii niéthÿli~rie BR ; ori eri fait. ilrie solu- 
tion a u  1/1000. En p l a ~ a n t ,  dans le tube dc Nessler, O cc. 1 d e  
cette solution avec 2 cc.5 de  S O ~ I C ~ i l u E ,  e t  con~plétant  le volume 
à 50 cc., on obtient une intensité (le coloration correspondant à 
celle que donne le tube rerifermnnt 0 gr .  00003 de  soufre. 

Le bleu tlc i n é t h y l h e  étant souvent impur ,  il est nécessaire d c  
vérifier sa  pureté. 

Aii licw rl'pniployrr l a  tlirn6thylpnraphBriyli.rie-dinmine, on 
peut employer l a  parnphényliine-diamine, q u i  donne lc violet 
de Lauth .  

Dosage de l'acide sulfureux dans les conserves de 
fruits snlûtées. - MM. W. FIESESIliS et  1,. GRIÏVIIUT 
(Zeits. f .  an!rlytische Chemie, 1903, p .  33). 1)aiis cc travail, les 
auteurs  montrent les inconvénients que peut prksenter la conser- 
m t i o n  des fruits au moyen d e  l'acide sulfurciix. lies auteurs ont 
examiné différentes conserves, et voici les niéthodes analytiques 
qu'ils ont employé : 

Pour  le dosage de l'acide sulfureux, on peut utiliser le procCdé 
de d io t i l l a t i~~r~  de B. Ilaas, riiorlilii. par  Iktythicri e t  13olirisch. 

50 gr .  de  S U ~ S ~ ~ L ~ C C ,  finement divisée, sont introduits dans une 
fiole à distillation de 1 litre et arrosés avec 500 cc. d'eau ; lafiolc 
porte u n  boudion à trois trous, qui lilibscnt passer un tuhe coudé 
rclié à un  réfrigcrant,  i i r i  tulle d'arriv6e d'acide carbonique, qui 
descend jiwqu'au fond de  la fiole, et enfin, u n  tube à entonnoir 
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pour l'introduction de  l'acide phosphorique. L'extrErnité infç- 
rieure du rkf r igchnt  est reli6e IL un tiilit: dc: Peligot conteriant 
une solution d'iode diiiis l'iodure de potassium. Après avoir fait  
passer dans l'appareil, pendant-ne demi-heure, u n  courant 
d'acide carbonique l a ~ é  d a n s  une  solution de  sulfate de cuivre, 
puis dans l'eau, on distille pendant  2 h 3 heures dans un courant 
de C O 4 ;  on introduit alors 40-50 cc. de  solution d'acide phosplio- 
rique a 25 p. 100, et  l'on distille encore pendant une  heure ; dans 
le distillaluiri on dé1,errriirie SOJIS p a r  pesée, après  avoir cliassé 
I'iotle en exccis. Contraireriicnt ii ce que  prétendaient lleythien et 
Hohrisch, la quanti tb d'acide sulfureux qui est en traînée p a r  l'acirle 
carbonique seul, c'est-k-tlire avant  l'introductiori de  l'acide phos- 
phorique, ne correspond pas ii In partie engagée dans des combi- 
naisons organiques. Cette différenciation est importante a u  point 
de vue physiologique; les t ravaux  deM. Kipper(1) ont montré que 
l'acide sulfureux qui est introduit d a n s  le vin par  le  soufrare  des ? 
fiits n'y reste que pour  une faible partie à l'état libre, jaridis que 
la pliis irripnrlimte fornia, :ivt:c4 l';iltléhyde, une coiriliiriais«n rela- 
tkeincnt stable, dont  la présence dans  le vin est connue depuis 
longtemps. On dose stiparément l'acide sulfureux sous ses deux 
formes en optrnnt  de la rnaiiii~re suivante : 50 gr .  de conserve, 
finement divisée, sont placés d a n s  u n  hallun de  20 cc. avec 
400 cc. d'eitu distillée bouillie froide ; on agite rriécaniquernent 
pendant une demi-heure ; on  complète le vtiluine à 500 cc.;  on 
;igil.e el. I'on filtre. Pour  rlnscr I'acick sulfureux Lol.nl, on intro- 
duit dans une fiole 500 cc. de lessive sodique riorinale et 200 cc. 
de la solution précédente ; on laisse rcpciser le rnxlange pendant 
15 minutes ; on ajoute alors a u  liquide alcalin 20 cc. de S0411t 
dilué au 115 et de l'empois d'amidon; on titre le liquideavec une 
solution d'iode contenant 1 gr.  d'iode p a r  litre, qu'on ajoute 
jusqu'à ce que la coloration bleue de l'iodure d'amidon pcrsiste 
après une demi-minute. Pour  doser l'acide sulfureux libre, on  
ajoute, & 100 cc. de  la solution de  fruits obtenue à froid, 10 cc. 
de SO'J12 i lü 1/5 et  I'on titre aussitrll par I'iodc. 

Les aiileurs ont :ippliqub cette méthode ù différentes con- 
serves ; les dosrsd'ncitle s u l f u r ~ i i x  total concordent suffisarnrnent 
avec Ics dosages n l~ t t~n i i s  p a r  la méthode gravimétrique et la 
distillation ;mais, en génbral, on ne trouve que tr6s peu d'acide 
sulfureux libre. 

E. S. 

A l i r  la rknction d o  biuret et ln r&actinii des sur..rcs 
avec ln ~ o l a t i o n  cuivrique dcnlinc.  - hl. Ed. SÇH.IE;R 
(Zrits. f .  nilnlylische Chemie, 2!)03, p. 1). - En g6nl.r;tl, on rwom-  
inande, pour cffectiier la réaction du I~iurct  sur  les corps albuini- 

(1) Journ. f .  prnkf. Chemie [.TT. F.] 446, p. 428. 
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niiïdes, d e  traiter ?L chaud ou ii froid le liquitlc essayer par une 
ccrtaine quantitci de  solution alcalirie (lessive potassique ou 
sotlir~umfficirialc), puis d'ajouter untl petite quantité dc sulfate 
do cuivre. 

L'apparition de la r h c t i o n  (lu biuret (aussi bicn avec Ir 11iurct 
q ~ i e p o u r  la ri~artiori des corps all~uininoïtlcs) n'est IinE liée ù 
l'emploi exclusif )i'alcalis cnustir~ues é n c i r ~ i q w s ,  coinirir la po- 
tasse ou la  soude, ni celui d u  sulfate d c  cuivrc. 1':n ce qui 
concerne ce dernier point, la réaction apparai t  avcc d'nutres sels 
cuivriques solubles, iniiiéraux ou urgariiqiies, e t  Schlagtlen- 
hauffen avait déjit ol)servé l'action oxydant(: spéciûle du chlu.  
rure  de cuivre s u r  des corps orgitriiques eri préseiice de suffi- 
tances alcalines. Dans la r6nction d u  biuret,  on peut remplacer 
l 'hydrate  de potasse ou  de soude par  d 'autres  corps trPs failile- 
ment  ou rnhne U peine alcalins; d:iiis ce cas, i l  ri'y a d e  c!i;iii:,.é 
que le temps ritkessaire h l 'apparition de  In réaction, l'intensité 
d e  la  coloration et l'irifliience de la tcriipdrature. C'est ainsi 
qu 'on peut s'adresser h l 'hydrate de  l~i l ryte  ou de chaux, au 
carlionntc d c  sotliiiin, h l'ainiriorii:icpe, i~ rjuelques 1)ascs organi- 
ques, coiiirne la conine, la triniéthyl ou triéthylainiiie,ainsi qu'a 
In pipéridine et  inémc ii des corps à rkaction a1c;ilirie trPs faible, 
tels que l'oxyde dc I I I R ~ ~ ~ S ~ L I I K I ,  cerl;iiries bastis r6gétnles, 
iiotaniiiierit l 'atropine. II est rciiiarquer que la réaction (lu 
liiiirct se  produit aussi facilement que d'apriis le nzorlus ordi- 
naire, cn erriployant des suhstiinces peu alcalines presque inso- 
lubles, surtout U température un peu Clevéc. 

Par  contre, difïérents corps plus ou nioins alcalins, qui füvori- 
sent ou renforcent d'autres rtkictions oxyt1;intcs des sels dc 
cuivre:, sorit saris iiiflileiice sensilile sur  I'appilrition de la réaction 
d u  hiurct,  lorsqu'on Ics crnploic avec le siilfalr: de cuivre h l i ~  
place de la lessive potassiqur! oii soiliqur ; h cette classe de corps 
apparti-nnciit certtiins sels à réaction alcaline, cornnie le hicnr- 
bonate de  sodiuni, le pliosplialc de  soutle, le riitrite de soudr, le 
borax, l'acétate de plomb basique, l'acétate d'alumiiiiurn ; puis 
u n  grand noin1ji.e (le hases v6gc;italcs, coinine la morphine et la 
strychnine, l'aniline et certains de ses dérivés, par exeniple 
I'acélariilitie, erifin In tliphcriyl~niine, I'antipyrine, le glycocolle 
et  l'urée. 0 1 1  voit qu'il y n urie ceitüirie irrégularité dans le 
inodc d'action des substimces ülcaliries, et l'explication n'en est 
pas encore trouvéc. 

L'auteur a aussi recherchk si les coirihinnisons cynnées qui 
activerit fortenlerit l'action des sels cuivriques dnris une série 
d'autres réi~ctioris oxydarites peuvent produire la ri5action du 
biuret, en corribiriaison avec le sel de  cuivre. Le résultat de  cet 
essai a t i t6 rifigntif, cuirinie du  i w t e  celiii du  mélange furtement. 
oxydant de sel de cuivre e t  d'eau oxygériée. 

L'ensemble de  ces coristütütions, ainsi que certaines analogies 
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avec l'action de  I ' O K ~ ~ R  de cnivr(: diiris leu rP:lc:l.ioris d(:s sucres, 
conduisent l'auteur douter de 1'explic;~tion dc la réaction (lu 
biuret donnée p a r  Schiff et d'autres, qui ln  font rcposer sur  lit 
formation de la coml~inaisori biuret o:qde  de cuiwe-potasse. 

Il y a ,  en efrct, une analogie r ~ i n : ~ r q u a b l e  tl:iiis le iiiode d'action 
d u  sulfiite de cuivre et des autres sels cuivriqncs dans la réaction 
d u  biuret et la réaction s u r  les sucres, e t  l'on peut dire que les 
conditions qui permettent la rEussite de la preiniEre p a r  le con- 
tact clu sel de  cuivre, d'une substnrice alcaline convenable cit d'un 
c:or~~~lt) i i r r i i r ioïd( :  (OII  le 1)iilrel) pi:rrriel.terit. aussi la réussite de 
l : ~  seconde. On sait, du  reste, dkjà que, dans la  liqueur cui- 
vrique pour l'essai des siicres, on peut reinplacer la potasse ou 
la soiide caustique pnr le carbonate de soude et I'arriinoniaque ; 
la r6action réussit également avec l 'hydrate de chaux ou de 
baryte et m h n e  avec l'oxyde de miignésiuiii, qui est pourtant  
peu alcalin et  trPs peu soluble. 011 peut ,  comme pour la réaction 
du biuret, employer le borax, mais certains sels, qui subissent 
auçsi la dissociation hydrolytique, sont sans  action, p a r  exemple, 
le snlicylnle, le phosphate,  le nitrite de sodium, l'acktale d'nlu- 
iiiiniuin. L'acétate de plornli a urie action positive, mais celle-ci 
swi i t  d u r ,  il';ipi4s l':iiiteiir, !I la formation d'acktate de cuivre, 
qui, i ' ~  lui seul, se  cimporte  dé,jh vis-à-vis d u  glucosc cornme 
I n  solution cuivrique alcaline (réactif de  Hnrfocdj. La coniiie, la 
iiicotine, la pipéridinc e t  la trinidthylamine provoquent aussi 
la réduction de l'oxyde de cuivre, tandis que d'autres bases, 
coriirrie l'atropine et ln cod6irie, sont sans action ; il en est de  
ii~iiiie pour l'itnilirie, l'acétariilide, l'üntipyriiie, le glycocolle 
et l'urke ; rl'autres corps nori basiques, coiunie Les combinai- 
sons c:yarities, l e i  SPIS ti:iloïdes, l'eau oxyqéniie, le platine col- 
loïdiil, initis qiii favorisent foitement l'action oxydante dr:s sels 
de cuivre, sont,  pour ainsi dire, indifl'érenls. 

Enfin, I c  siilf;~l,e de cuivre peu l  fiire reiripliici: par  tont ;riitr,i: sel 
dc  cuivre soluble ; dans hc:~ucoup d c  cas, avec des sels de cuivre 
organiques, la r6durtion d e  l'oxyde d c  cuivre est plus rapide et 
plus corripléte, sur tout  lorsqu'on fait  agir comrric alcali u n  corps 
faiblement bnsicpe. 

Ces constatations aménent  l 'autenr ü. faire observer que l'ac- 
tion nctivante de certains corps, r n h e  fail~lerrient alcalins, s u r  
les sels de cuivre mérite de  retenir l 'attention pour l'étude de 
l'iirine ; il se peut que, dans  des conditioris déterniin6es, on  
nirive h décelr,r, dans les urines pathologiques, la présence 
de petites qiinntités de sut)st;inces basiques, en eniployint siin- 
plernent du lkvuloee et u n e  solutiori neutre d'un sel de  cuivre. 

E. S. 

Dosago spcctronaopiquc a l e  I'neirle Iinriqnc. - 
M. 1 .  NLRARO (Gasz. c h m .  itnlanna, 1902, suivant Zci t .  Bq., 
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1902). - Une solution à 2 p. 1.000 d'acide borique est ver$il:e 
goutte h goutte dans  u n  verre contenant $0 cc. d'eau, jusqu'à ce 
que, par  l'examen spectroscopique d u  mélange, la ligne 13 (cc) et 
13 (9 )  soit visible. On fait ensuite le niPtne essai i l vec  la solutiun 
h e.x&iner. Du rapport  des  v o l u n ~ c s  respectifs employ6s pour 
obtenir les lignes spectroscopiques, on peut calculer la teneur en 
acide borique de la seconde solution ; celle-ci rie doit cependant 
pas t rop différer de la solution type ; si elle en difRre trEs sensi- 
blement, on doit ou la  concentrer ou  la diluer. Ln présence d u  
potassium, d u  sodium ou du iilagn6sium n e  nui t  pas ; dans ce 
cas, la soliilirin doil Stre acidiilke par IlCl. S'il y a des sels di: cal- 
cium ou d'autres métaux, on doit prCalalilemcnt les prkipiter 
par le carhonate nmrrioniqiie amriioniacal. La rnCthode d o n n ~ ,  
suivant  l'auteur, da bons résultats pour les eaux rnin6rales. 

Analyse cia mmrhre de Carrare. - M. E. I1OLL;i(:(:i 
(Bollettino chimico fnrmace~rfico, 1902, p. 849). 

Oxyde de calciuni.. . . . . . . . . . .  3S3.8000 
- dc mngn6sinin . . . . . . . .  5.8910 

. .  - d e  ft:r au inaxi inum..  0.6834 
. . . . . . . . . .  - d'alurniniuiri O .  5024 

- de soiliuni. . . . . . . . . . . .  0.1334 
- ti'aiiinioniuiii . . . . . . . . .  0.1116 

Clilore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O .  4580 
Anhydride carbonique. . . . . . .  436.9600 
- ... .  phosphorique. O. 9650 
- . . . . . . . .  sulf'nriqiw O. 1800 
- azotique . . . . . . . . . .  0.0023 
- asot 1 ~ 1 1 ~  . . . . . . . . . .  O. 0004 
- .. . . . . . . . .  silii:iqut! O .  0100 

JIatiEre orgariiquc.. . . . . . . . . . .  O. 0790 
Pertc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O .  0033 

1000.0000 
A.  L) 

A - 

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

LCH principes ncientiliclues de l m  cliiiiiic a n ~ l j -  
tique. par W .  OSTWALD, traduit sur la 3e kdition allemande, par 
A. I~OI .LAI~D.  - 1 vol. i n  80 (le 220 pages, de la Bibliotlibqiie teclinolo- 
gique (C. Xaud, éditeur, 3, rue Racine, Paris). -Piix : 3 fi.-La cliiniie 
analytique exige, de la part des cliiniistes qui s'y adonnent spécialement, 
de nombreuses connaissances pratiques, une gronde liabileté manuelle et 
l'expérience laquelle rien ne peut suppléer. Toul cela suffira a faire u n  
bon praticien ; ce n'est pas encore assez pour faire un' analyste. Celui c i  
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doit clierclier h connailre les lois des phénomènes qu'il met  en applicalion 
chaque jour. 

L'ouvrage d 'ostwald,  don1 hl.  ~ o l l a r d  vient d e  publier une traduclion 
française, est, dans  cet o rdre  d'idbes, u n  de ceux q u e  doivent lire les clii. 
rriistes analystes. 

Ilans la première part ie ,  l 'auteur étudie successivement les caractéres 
distinctifs des corps, puis  lcurs  modcs gi:néraux d e  séparation, qui  sont 
soit d'ordre pliysiqiie, soit d 'ordre cliiniique. 

A propos d e  la séparation chimique des corps, l 'auteur étudie l a  tliéo. 
rie des solutions : il montre  comnient s'y groupent  les diverses sortes 
d'ions, puis comment se font les équilibres cliiiiiiques. 

L'exanien d u  processus des pliCnomi~nes chimiques conduit cnçiiite I'au- 
teur à s'occuper d e  l a  vilesse d e  réaction. 

Après avoir étudie les conditions dans  lesquelles s'efîecluent les sepa- 
pwal.ions, l'anteiir examine les  principes d e  l'analyse qiiantitative. 

La seconde partie d u  volunie est consacrce à la descriplion d'un cerlain 
nombre d'applications d e  principes généraux exposés dans  l a  première 
partie. Erifin, l 'auteur a iridiqué quelques exliérierices l'aire pendant les 
cours et qui servent à metlre en évidence les principes généraux qu'il a 
exposés. 

Ainsi qu'on le ioit,  ce volume es t  des plus intéressants pour  les ana- 
Iysies, auxquels nous en i.ecommandons la lecture. 

1,'indiislric des mélalloïdes et leurs dkrivés, par 
GCILLET, docleur ès sciences, ingénieur des Arts et Manufactures, pro- 
fesseur d e  technologie cliimique au Collège libre des sciences sociales, 
1 vol. de 184 pages d e  l'Encyclopédie Léauté (Gautliier-Villars et Masson 
éditeurs) - Prix : 2 Ir. 50.-L'lnduslriedes metalloides et d e  leurs diri- 
aes fait, en quelque sorte, suite à l ' l n d u s t ~ i e  des acides min1mu.e .Dans  
ce nouveau volume, M .  Guillet a suivi le m6me programme général que  
dans le premier. Etudiant les m~ta l lo ides  et  leurs composés suivant l'or- 
dre classiqiie~I'aiiteiir a divisé cliaque chapitre en trois partiesdistinctes: 
l'une, ayan t  trait à l 'historique e t  r enfe rmant  la  description des métho. 
des anciennes ; l 'autre, donnant  l'étude complète de l a  fabrication selon 
les niéhotles actuelles, telles quc  les a conCues la tcclinique moderne ; la 
troisième, contenant tout ce qui  est relatif a u  coté économique : prix (le 
re~ient,débouch&s, importations, exportations, producteurs et production, 
tarif des douanes et des transports, etc. 

Nous insisterons su r  l ' importance d e  cette partie, qui est appelée B 
rendre de grands services. M. Guillel a été, e n  effet, le premier h hien 

montrer l e  côté économique des questions toucliant la chimie indus- 
trielle. 

Parmi les chapitres qui  on1 attiré notre  attention, nous citerons ceux 
relatifs i l'industrie d e  I 'hydrogtne, d u  chlore, d u  brome, d e  l'iode, de 
l'oxygéne, de l'eau oxygénée, du soufre e t  d u  pliospliore. A relater rio- 
tamment la description des procédés électrolytiques. Enfin, pour mon 
trer dans quels délails est entré  l'auteur, nous ajouterons que  la fabrica- 
tion d e  produits nouvellement entrés dans  l'industrie, le clilorure de sul- 
furyle, le chlorure d e  c;irhonyle, le sulfure d e  phosphore, a fait l'objet 
d'études spéciales. 

Ce nouvel opuscule est donc appelé à rendre les  mémes services que 
le précédent. 
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Ln piwtlqune des feriiien~tntioiin, par  E .  O z a m .  - I vol. 
d e  168 pages d e  l'Encyclopédie Léauté (Gauthier-Villars et Masson, Edi- 
teurs) .  - Prix : 2 f r .  50. - En écrivant  ce petit volunie, l'auleur n'a 
évid~!mrrictrit pas voiilii faire un lraiti: relatif aiix ferrrienlatioris, I I I R ~ S  

examiner  çuccincternent les tliverses fermentalions rpii présentent u n  
interkt  industriel,  en indiquant, pour  chacune, les  principes essentiels 
q u i  doiveril présider A s a  honrie coriduik.  

L'auteur asur tou t  essayé d e  montrer  que  les fermentations ne sont pas 
dues  h des pl iénom~ries  vitaux proprement dits, mais  sont sous l'étroite 
dcpendance de p1iénomi:iics d'ordre diastasique, c'est-ti-dire puremen: 
chimiques. 

Le tléhut d e  I ' ouvnge  est consacrb 1i une élude rapide des aintières 
fermentcscihlcs e t  des Ïerments eux-nidme$, puis l'aijteiir ahorde I'étiicie 
monograpliique des diverses ferrncnlations. Celle des iriatiéres sucrkes 
vient d'abord, avec la  fermentation des indasses et  des belleraves ; puis 
celle des rnatikres amylacées; un court chapitre est consacré R la bière; 
u n  autre ,  plus irnporlant. la fcriiierilation de la g rappe  du raisin et la 
fabrication d u  vin ; enfin, l 'auteur  termine en examinant rayiideiricnt 
diverses fermentations diaçtnsiques d e  substances quafcrnaires. 

Il était difticile de résumer en un petit nombre d e  pages uri su/ct  a u s i  
vas te ;  l 'auteur y est psrvenu, e t  nous ne doutons pas que  son volume ne 
rencoritreiin bienveillant accueil a u p r k  des .cliimistes et d e  tous ceux 
q u i ,  d e  prés ou d e  loin, s'intéressent aux  fermentations industrielles, 

Petit dietioniinire des fmlnificntions,,p:ir Dcsouii. u e  étli. 
t ion .  1 petit volume d e  492 pages (Alcan, éditeur, Paris) .  - Prix: O Er. 60. 
-Ce petit ouvrage s'adresse aux consommaleurs, auxqurls  il indique des 
procédés simples et à la portée d e  tous, permettant de distingiier les pro- 
dui ts  de bonne qualité de  ceux qui  sont alterés ou Ialsifiés. Saris tlûule. 
ces  procédés, en raison mCme de la  s~rnpl ici té  qui csl leur  seul mérite, 
prPteiit a la crit,iqiie; ils pteiivent rendre des services, mais il est lion que 
ceux qui  les emploient ct qui sont presque toujours inexpérimentEs, 
sachent qu'ils doivent rechercher auprés  des gens  compétenls la  contirrna- 
tion des appréciations auxquelles ils ont  éti! conduits. 

Ce petit livre s e  termine p a r  une notice sur  l e  Lalioratoire municipal de 
Paris .  

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
6 5  Coiigrèw ititei-iintionnl de eliiiiiic mypliqrii.e tlc 

Uerlin. - NOUS avons donné nos lecteurs, dans le nurnero des Anna- 
les  de chimie (ma ly t i que  d e  rrilirs dernic:r, qiielqiies reriseiyernents 
concernant  le Congrès international de chimie appliquée qui doit avoir 
l ieu h Berlin cette année. 

Nous a i o n s  reCu d u  llureau frariçais d e  la 3"ectiori (rriiries, rnétallur- 
g i e  e t  explosifs) une circulaire invitant les industriels e t  chimistes fran- 
çais à assister aussi nonibreux q u e  possible à ce Congrés. Ceux d'entre 
eux  qui ne pourraieiit s e  rendre ti Ik r l in  el qui  désireraient faire une 
communication peuvent en adresser le lexte 2 M. Ilart!iéleniy, secrbtaire 
d e  l a  3' seciion, 62, rue de Provence, Paris, qui  s e  chargera d'en 
donner  lecture. 

Nous publions ci-dessous la nomenclature des q u e ~ t i o n a  portées 2 l'or- 
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dre du jour d e  la  3 0  section, et l'état actuel d e  ces diverses questions sera 
expose dans des rapports  dont  sont chargés des sommités scientifiques et 
industrielles d'Allemagne : 

iqné te rmina t ion  d u  soufre, d u  pliosplioi~e et d u  manganèse dans  les 
produits métallurgiques. 

20 llétliodes pratiques pour  le dosagede  l'oxygéne dans les fers f'ondus 
et dans les aciers. 

3O Pouvoir ahsorbant du fer carburé pour I'livdrogfintl i d i v e r s e s  tem. 
pératiires. 

4 0  Le fer dans les rails de cliemin d e  fer suivant la  qualité, la  forme et 
la masse. 

50 Emploi du courant électrique dans l a  production des fers d e  d i f i -  
rentes sortes. 

6"I-tat de la quesliori d e  la  fusion dite (1 pyrileiise D. 
70 La métallograpliie a u  service d e  l a  métallurgie. 
8 0  Mbtliodes pour  l 'épreuve des explosif's et,  e n  particulier, des cxplo- 

sifs de sûreté. 
Statistique des accidents d a n s  l ' industrie des explosifs e t  détliictioiis 

i tirer de celle statistique pour les mesures h prendre.  
10" Danger d'explosion des gaz comprimés coritenus dans  les bombes. 
l iO Keclierylies faites p i i r  trouver u n  produit pouvant remplacer  le 

fu!rninate de niercure cornrne détonateur. 
1.20 Prescriptions dans  le t ransport  des explosifs. 
130  Sur  la queslion du  perchlorate dans  la  poudre noire et  les dangers 

qui en résultent poor  sa fabrication et son emploi. 
l/kO Progrés Faits, pendant ces cinq (icrnikrcs annees, dans  la produc- 

tion du gaz pour éclairage, cliauff'age et force niotrice. 
i 3  Théories chimiques nouvelles pour  I'explicaiion des propriétks 

diverses des aciers !i t r empe  naturelle. 
Sous rappelons que  les adliésioos a u  Congrès doivent &-eailresskes a u  

Hureau du  Congres, "II hI;irchstrasse, i Cliarlnitenburg (prhs Berlin) ; 
elles peuvent également 6tre adresscies, soit à M .  Silz, secrétaire général  
du Coniilé français, I S G ,  boulevard Magenta, B Paris ,  soit B A i .  Barthé- 
lemy, secrétaire d e  la 3e section, 62, r u e  de Provence, B Paris. 

Arjsoei~tion ileu lngéniearrr-conseiIs en matière d e  
propriété iiiitast~~ielle. - Ilepuis hientht vingt ans, les Ingé- 
nieurs-coriseils, qui s 'occupent tout spécialenient de la  garant ie  d e  la pro- 
priété inriusti.ielle sous ses trois formes legales (brevets d'invention, 
dépbts ;le rriotii.les, marques d e  failrique), ont crbé une association dan. l e  
but d'unir leurs e b r t s  pour  étudier toutes les questions intéressanl cette 
prupriétk industrielle, e t ,  en parliculier, arriver à une  protection toujours 
plus coniplhte et plus parfaite des droi ts  d e  ceux qui créent ,  inwnten t ,  
perfcctiounent ou améliorent I6ur industrie e t  leur  commcrcc. 

Ces Ingénieurs-conseils ont été les  promoteurs d e  la plupart  des  arné- 
lioratioris et des réformes qui  on t  eté apportées dans la législation nalio- 
nale et iiikrnationale concernant la propriété industrielle Leiir action 
s'etait dé$ produite au Congrès international d e  1878 et avait contrihub, 
pour une larpe part ,  i la  Convention iriternationale d u  20 mars  1883. Elle 
s'est manitcstee d 'une rrianikre plus complète aux Congres teniis Ii Paris  
cn 1889 et en 1900, parcc q u e  les Ingbnicurs-conseils, e n  matière  de pro- 
priélé industrielle, etaient a lo r s  groupés depuis 1884 e n  association. 
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Les Irigknieurs-coriseils, qu i  ont  collaliort! B tarit [lc rkforrncs lioiir Ir1 

garantie de la  propriété industrielle, ont encore voulu élargir leur Xh0n 
en instituant, dans leur  association, une  C o l i r d ' a r b i t r a g e  pourjiiger les 
affaires d e  propriélé iritluslrielle. 

Ces Ingénieurs-coriseils, qui  connaissent, par  leur pratique journalié:e, 
toutes les difficultés, les lenteurs et les dépenses qui résultent des proeEs 
eri contrefaçori e t  de lous les piocés en génbral qu i  portent sur  la pro- 
priété induslrielle, on t  clierelie et trouvE le rnoyen simple et &quitahle (le 
faire trancher ces litiges par des personnes partieulikrement eonipétcntcs, 
hahituées plus que toutes autres à ces ailàires spéciales. Cette innokation 
recevra t rés  certainement u n  accueil favorable du monde induskicl et 
commercial,  des inventeurs aussi  hien q u e  des négociants, fabricants et 
industriels. 

Tous ceux qu'intéressent ces questions capilales d e  la propriété indus- 
t r ie l lesur  lesquelles reposent, nous devons le dire ,  les affaires industrielles 
reconnaîtront que l'Association des Ingénieurs-conseils vient d e  rendre un 
immense service au monde indnstricl et des an l i rcs  en institunrit sa C u v  
d ' a r b i t ~ a y e ,  sorte d e  tribunal industriel,  pour juger  les questions d e  
contrefaçon. 

Le sikge d e  I'Assorialion des Ingbniziirs-conseils est 19, rue Blanclie, 
à Paris. 

IBlstinction lionoriflqne. - Nous avons omis d e  signaler, 
dans  le numéro de mars  dernier ,  le nom de M. Lingrand,  pharmacien à 
Paris ,  memlire d u  Syndicat des cliimistes, coriirne agaiit été riomnié 
Officier. d'Académie Nous lui adressons nos cordiales félicitations. 

SoelÇtk 1' (( Air liqnide D. - La Sociélri l'Air lipide, doiit 
le siége est s i tué Paris ,  62, rue Lazare, nous informe qu'elle met tous 
les vendredis  de l'air liquide t~ la disposition des personnes qui désirent 
s'en procurer pour des expériences ou pour des rcclierciies scientiiiqucs. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inforrrions nos lerteurs qu'en qualité d e  secrétaire général d u  S y -  

dieat des cliimistes, nous nous chargeons, Iorsquc les deniaiides 111 les 
offres le permettent, d e  procurer des  cliiniistes aux industriels qui en ont 
liesoiri et des places aux cliimistes qui  sont Li la recherche d'un emploi. 
Les insertions que  nous faisons dans  les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adreçser à M. Crinon, 45, r u e  Turenne,  Paris  3 0 .  

CHIMISTE de!: Uiiiversités et  de laboratoires industriels dcrnaride emploi. 
Rkfërences skrieiises. - S'adresser au bureau des Ar~ndes,  

45, rue  Turenne, aux iriiliales D. L. 
Annuaire d e  chimie de Mri.~.os et R e i s ~ ~ ,  :vol. broi:IiCs. 

>'a resser à M. Roccpes, 2, place Arrriaud Carrel. A V E N D R E  - i d .  

Ingériieiir-chiiniste désire acqui,rir LABORATOIIIE A A C U U E I I I K  u n  labor&toire a c t m ~ i m ~ ~ .  - s'a- 
dresser a u  hureau des Annales, 4 5 ,  rue Turunne, aux initiales A.  C .  

Le Gévant : C. CRINOK. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Ustini  du platine et  priiicipnlement de Mes a l l i n g c a  
nvee lem métaux pvkcieur. 

Par M. F,. N s v ~ u .  

L'essai du platine et de ses alliages, d'aprks la mkthode 
employée actuellement par les essayeurs, est faussé par l'argent 
qui reste dans le cornet traité à l'acide sulfurique et qui cause 
une surcharge d'autant plus smsilile que le titre en platine 1:st 

plus élevé. 
J'ai essayé de séparer conîpl6teinent cet argent par différents 

rêactifs, mais, n'ayant pas obtenu des résultats constants, j'ai 
cherché à doser l'argent contenu daris les cornets plntineux. 

Il serait possible de les dissondre riaris l'eau r egde  et de peser 
le chlorure d'argent obtenu, ~riilis le résultat est incertain! car 
les rnnnipu1:~tions sont trop délicates. 

J'ai alors cherché B doser cet argent par le procédé de Gay- 
1,iissnc; afin d'y parvenir, il fallait i n p a r t e r  le cornet avec: un 
mctal très fusible,trés soluble dans l'acide nitrique et ne g6nant 
pas l'essai par voie humide;  je nie suis arr&té au cadmiurn. 

La boite de poids h l'or (1) étant géneralernent ernployke pour 
ce genre d'essai, tous les chifrres qui seront donnés se rapporte- 
ront k ce sysl&rne. 

Node operatoire. - 1 ,es prises d'essais sont les suivantes : 
Jusqu'a 300 inilligr. de platine coiiteriu. . . 1 .O00 milligr. 

de 300 à 600 - - - . . . 300 - 
au-dessus de 600 - - - . . . 260 - 

Il faut ajoiiler de I'or chiiriicliierrienL pur, de fapr i  qu'il y ait, 
daris la prise d'essai, 4 parties d'or pour 1 de platine, car, au- 
dessous de cette proportion, les cornets sont susceptibles de SC 

briser, ce qui cause presque toujours une perte. 
On coupelle ensuite, et la premiére partie de l'essai se conti- 

nue cornnie à l'ordinaire, rnais il faut prendre soin de faire l'at- 
taque k l'acide sulfurique sur une rampe isolée de celle qui sert 
aux départs à. l'acide azotique, car une trace de vapeurs nitreuses 
suffit pour attaquer une petite quantité de platine, ce dont on 

(1) Les poids de la  boite de poids à I'or employée par  les essayeurs 
portent un nombre qui  est en réalite le double de  leur villeur réelle. 
Exemple : le poids marque 1 .000  représente 500 rnilligr. 

Mai im. 
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$'aperçoit facilement, l'acide sulfurique se colorant en jaunc 
plus ou moins foncé ; si cela se produisait ,  l'essai devrait Stre 
rejeté. 

Le cornet, après  avoir 6té recuit,  est pesé rigoureusement et 
introduit dans u n  creuset trhs lisse (les creusets à recuire sont 
très lions pour cet usage e t  peiiverit servir plusieurs fois) ; on 
ajoute ensuite 8 fois son poids de  cadmium, coupé en plusicuis 
morceaux; on place par-dessus u n e  quantité de cyanure de  
potassium telle que ce dernier  recouvre l'alliage fondu; puis 
on  porte le creuset à. l 'entrée du moufle; In flamme d'un bec 
Bunsen est suffisante. Il faut surveiller la fonte et retirer le 
creuset dCs que l'alliage est fondu ; la grenaille apparaît alors 
brillante, sous la couche de cyanure ;  on  coule le tout dans u n  
flacon k essai d'argent,  rempli a u x  2,/3 d'eau ; les grenailles se 
réunissent au fond du flacon, et le cyanure se dissout dans 
1'e:~u: on décante celle-ci, e t  on lave à plusieurs reprises, afin 
d'éliminer cornplhternent le cyanure ;  a p r h  u n  dernier lavagci i 
l'eau distillée, on ajonlc 30 h 40 cc. d'acide azotique à 320 B ;  
l'attaque se produit dbjk Ü. f ro id ;  lorsqu'elle se ralentit, on 
chautl'e au  bain de  sable, jusqu'k ce qu'il ne  se  produise plus de  
vapeurs ni t reuses;  on introduit ensuite avec précaution 1 gr'. 
d 'argent (poids réel) ; puis on chauffe à nouveau jusqu'à disso- 
lution conipl&te. 

Or1 n'ajoute l'argent qu'en dernier lieu,car l'attaque del'alliage 
de cadrniuiri est violente, e t  il se  pourrait  que quelques goiitte- 
lettes fussent projetées a u  dehors ,  ce qui  causerait des pertes 
dans les cas où la liqueur serait riche en argent.  

On a, de  cette façon, 1 g r .  d'argent en solution, plus celui qui 
était coriteriu dans le cornet ;  l'or et le platine sont restés cri 

poudre ; il ne reste plus qu'k faire l'essai p a r  voie humide, 
comme à l'ordinaire, mais, comme la prise d'essai a été pesée 
avec la  boîte de  poids Ii. l'or, je me sers d'une liqueur driui- 
décime; de  cette façon, chaque centirnhtre cube ajouté corres- 
pond à 1 niilligramme à déduire d u  poids du cornet. 

Pour  s'assurer q u e l e  cadrriiiim employé ne contient pas d'ar- 
gent,  on fait  un témoin avec 1 g r .  d'argent et la méme quantilé 
de cadmium ajouté dans l'essai. 

Hema~qzws. - 1 0  11 faut avoir soin d e  n e  pas fondre l'alliage 
A une chaleur plus forte que celle que j'ai indiquée, car tout 
le contenu du creuset serait  projeté au  dehors. 

20 11 se peut, que lep la t ine  se divise en poudre très fine, qui 
trouble la l iqueur;  il suffit alors de laisser reposer A l'abri de la 
lumière. 
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3" Essayer le cndniium employé, qui  ne doit contenir aucun 
métal susceptible de g6ner l'essai. 

4qPrendre  toutes les précautions d'usage pour  l'essai d'argent 
par voie hiimitit:. 
2 On pourrait, a u  lieu d'+jouter 1 gr. d 'argent  fin dans la 

liqueur, employer lc moyen suivant,  déjà préconisé par  M. Chiiu- 
det dans son ouvrage intitule': : L''4rt de l'essayezir, c'est-&-dire 
prkcipiter le  chlorure d'argent,  qu'on lave avec soin, de façon 
qu'il ne retienne aucurie t r x c  d(: c:hl»rure de sodiurri ou d'am- 
tale d'argent; ajouter environ 2 g r .  de ce chlorure fraîchement 
préparé dans la liqueur contenant les quelques millièmes d'ar- 
gent A doser; ajouter 100 cc. d'eau distillée et continuer l'essai 
coinine d'ordinaire. Ile cette façon, on  évite une pesCc d'argent 
et l'ernplni de  l a  liqueur riorrriale. 

On pourrait  appl iquer  le  principe de cette mEthode pour 
doser l'argent dans les essais d'or conteriimt de l'argent. 

Je n'ai pas  parlé  d u  dosage de  l'or seul,  les rksultats étant 
exacts par  In m6thode habituelle ; o n  pourra se  rendre compte, 
par la lecture des tableaux suivants, des résultats que peut dori- 
ner ce procédé, qui, dans  les mains d'une personne ayant  la pra- 
tique de ces essais, permet d'obtenir des résultats trés exacts el, 
en tous cas, se rapprochant  beaucoup plus d e  la  vérité que  ceux 
obtenus par  le6 procédés actuels. 

Essais faits avec le platine commercial et l'or chimiquement pur 
(inquartation 2 parties 112). 

1200 milligr. 
1200 - 
1200 - 
1000 - 
1000 - 
1000 - 
1000 - 
1000 - 
1000 - 

300 rnilligr. 
a00 - 
300 - 
2.3'0 - 
250 - 
250 - 
250 - 
250 - 
250 - 

1507 rnilligr. 
15io - 
1517 - 
1255 - 
126% - 
1262 - 
1264 - 
1267 - 
1263 - 

10 niilligr. 297 rnilligr 
i 2  - 298 - 
19  - 198  - 

7 - 248 - 
13 - Y 4 9  - 
14 - 248 - 
16 - Z i 8  - 
19 - 248 - 
16 - 249 - 

L(: pliilirie employé diiris ces essais es1 du  platine pur  du  corn- 
merce, mais  qui n'est pas  B 1000/1000. 
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- 
Pr i se  

d'essai 

milligr. 
1000 
4 000 
10U0 
1000 
1000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1000 
1000 

- ilt4 - 
Essais d'alliages d'or et de platine. 

O r  
contenu 

I r  ajout6 par granime 
d'alliage 

- 
Poi rk  

es cornet! 

obtenus 

milligr. 
6 0 i  
599.5 
5!lti, 5 

i4lÏ 
1429 

5 6 i  
851 
91 1 
911 

1532 
787.5 

- 
Tilre 

plaline 
hlethode 
miinaire 

rnilligr. 
101 . s  
1 00 

9 1 
179 
188 
18 
'72 
37fi 
376 
304 
157 

- 

Argent 

trouvé Titre réel 

rnilligr. 
4 
3 
n 
4 
6 
)> 

4 
8 
8 
8 
8 

Sur Ic dosage électrolytique du plomb ; eonslitu- 
tion do peroxyde de plomb, 

par hl. A.  HOLLAHIL 

On :i tuiljours adrriis jusqii'ici que lt: peroxyde de ploirih q u i  
se  dépose, à l'anode, d'une soliilion saline de  plomb traversée par 
u n  courant,  est du hioxyde PbU2, et l'on a donné,  conirne f,lctrur 
analytique perniettant de passer d u  poids du peroxyde dlposé 
a u  poids du p l o n ~ b  correspondant, le nombre 0,8(X, qui reprk- 

Pt) 
sente le rapport des poids moléculaires d u  plomh et du 

Pb0  
bioxyde. Contrairement & cette assertion, nous avons troiivb : 
I o  que le facteur analytique 0,866 est trop grand et qu'il se 
dipose à l'anode, outre le bioxyde l'b02, d ~ s  superoxydes plus oxygéiiés 
encore que I'bU2; P que la pvopovtion d e  ces supel-oxydes est d'azliant 

plus graude ytte lu concei l t l -don d u  plomb dans le bain est plus 
faible. 

S o u s  avons opéré s u r  une  série de  solutions de nitrate de 
plonlh (obtenues avec des plombs t rès  purs ,  de provenance dif- 
férente). occupant toutes le rnérne voliime (300 cc.) et tenant 
toules le niCrrie excés d'acide nitrique (12 cc. d'acide à 30). 
Les quantités d e  plomb contenues d a n s  ces solutions varinierit 
avec chacune d'elles, depuis quelques milligr. jusqu'li 10 gr. Les 
électrodes (anode et  cathode) dont nous nous sommes servis 
Ctaient en platine. Elles ressemblent à celles que  nous avons 
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déj i  décrites ( I ) ,  quan t  leur forme et  & leurs dimensions, & 
cela prks q u e  l'klectrode tronconique A ,  qu i  sert ici d'anode, est 
en toile de  platine, itii lieu d'btre en feuilles de platine Pour  
obtenir k l'anode des dEpôts parfaitement adhérents  e t  compacts, 
ce qui présente des difficultés spéciales pour  de grandes quan- 
tilt% de plomb, nous avons employé une anode en toile de platine 
plntinée (2), et nous avons introduit d a n s  le bain une  grande  
quantité d e  nitrate de cuivre (3) (correspondant 5 10 gr .  de  cui- 
vre) Cc nitrate n e  d é p l s a i t  qu'une partie de son cuivre sur  l a  
cathode, tandis que la  totalité d u  plomb s e  dbpoenit sur  l'anode 
B l'état de  peroxyde. Chaque dépôt de  peroxyde n'ktait pesé 
qu'après avoir été lave ( 4 ) ,  puis  seché dans u n e  étuve chauffée 
progressivement jasqu'k 200 degres. 

Nous donnons, d a n s  le  tableau suivant,  la moyenne de nos 
résultats. La colonne 1 donne les poids de plomb contenus d a n s  
les différents bains ; dans  la colonne II, s e  trouvent les facteurs 

poids du  p lomb 
analytiques correspondants 

III 

0,740 
O,T6k 
0,790 
0,802 
0.824 
0,833 
0.843 

III 

O,%O 
0,852 
0,8545 
0,855 
0,836 
0,859 
0,861 

Si nous traduisons ces résultats p a r  une courbe, en portant e n  
abscisses les valeurs de In colonne 1 et  en ordoririi.ec, les valeurs 
de la colonne II, on voit que  In courbe monte d'ahord très rapi- 
dcrnent jiisqu'au point correspondant ?i O gr .  1 d e  plomb ; puis 
elle s'infléchit fortement, mais réguliérement, jusqU'au point cor- 

(1) Voir A n ~ a l e s  de chimie analytique, 1900,  p. 248. 
(2) La toile d e  platine rkalise dejà une  grand8 surface. Le platinage 

runsiste recouvrir élcctrolytiquernent la toile d'une couche de platine 
tlans u n  bain fortement acide (chlorhydrique), et contenant d e  l'oxalate 
d'ammoniaque. Kous obtenons ainsi une siirfat:e dont la  riigosit.6 est, t rés  
apte IL retenir dc grandes quantitks dr, p e r o x y d ~  de plnmh. 

( 3 )  T.'heiirr;iise infliienr:~ dii nitrate de cnivre siir l a  compacité d u  
peroxyilc: d e  plornt, a 61.6 signalée pa r  M .  Dandurand. 

( 4 )  A cet effet. sans détacher les elec:trodes, on les plonge, d'abord, pen- 
dant un instant dans u n  premier vase d'eau distillke. piiis, tout en laissant 
passer le courant, dans un deuxième vase rempli d'eau distillée pendant 
114 d'heure. 
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respondant O gr .  6 ; le reste de  la courbe est presque en ligne 
droite ou du  moins a une courbure trt?s faible, et elle tend à sr, 

rapprocher de la valeur 0,866,qu'elle ne semble d'ailleurs jamais 
pouvoir atteindre (voir l'interprétation des résultats). 

Nous avons figuré, dans  la colonne III, les points par  lesquels 
passe la courbe. On voit qu'elle passe exactement par  tous les 
points donnés par  l'expérience, h l'exception des points corres- 
pondant  a u x  abscisses Ogr.4, O gr.2, Ogr.5. 

Interprétation des résullats. - Dans l'électrolyse de toutes ces 
solutions, la quantité totale d'oxygène qui  se porte à l'anode pen- 
dan t  tout le cours de l'électrolyse est supérieure B celle que nCces- 
site la formation exclusive d u  bioxyde Pb02. Cet e x E s  d'oxy- 
gène. qui .pour  les fortes concentrations en plomb, est, au  début 
de  l'électrolyse, nul ou tout a u  moins très faible, devient consi- 
d h a b l e  pour  les faibles concentrations; en effet, l a  concentra- 
tion de  I'oxygEne est l a  méme dans  toutes les solutions peu ou 
très concentrées en plomb, et  elle reste constante pendant le 
cours de  l'électrolyse. On conçoit donc qu'il puisse se fornier drs 
superoxydes plus oxydés que Phua, e t  q u e  la proportion de ces 
supei-oxydes croisse avec la dilution. 

Les facteurs analytiques qui  correspondent a u x  plus faililes 
concentrations montrent que ces siiperoxydt:~ sont d'ordre 
trés élevé. S o u s  ne pouvons encore dire  s'il s'agit d'un seul 
superoxyde trks oxygéné, dont la proportion croîtrait au  fur et i 
mesure que  la solution est plus diluée, ou s'il s'agit d'une série 
de superoxydes, d'autant plus  oxygénks qu'ils se  sont formés 
des dilutions plus grandes. 

D'aprEs les  considérations qu i  précedent, si nous prenons une 
solution suf i samment  concentr6e en plomb, il n'y a pas, au 
début  de l'electrolyse, d'excès d'oxygène et  il se forme une pre- 
mikre couche d e  PbO', puis, lorsque la concentration a diminué 
suffisamment, p a r  suite du  dép6t de  peroxyde de plomb à l'anode, 
l'oxygène, dont  la concentration reste constante, se trouve 
en excés p a r  rapport  au  plomb ; il y a ,  p a r  suite, formation de 
superoxydes en quantités qui  croissent a u  fur  e t  S mesure que 
la concentration du  plomb diminue. 

Cette interprétation est celle qui  nous parai t  i:i plus vrnisem- 
blable, mais il sera  bon de l'affermir encore par  quelques contrd- 
les. Ileux de  ces contrales s'imposent iniinkdi;tti:inerit : 

1 0  Faire  un dépdt de peroxyde en solution qu'on maintiendra 
trEs concentrée, e t  vkrifier que  le dépôt est constitué par d u  
PbOz pur ;  

;?U Faire u n  dépôt de peroxyde en solution trEs dilu6e (quel- 
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ques  milligrammes de plomb pour 300 cc.), en  maintenant la 
concentration constante, jusqu'it ce qu'on obtienne une couche 

épaisse de peroxyde, et vérifier que ce peroyde a la constitution 
d'un superoxyde aussi oxygéné que celui qu'indique la courbe,& 
concentration égale. 
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Mais  ce qui reste indépendant de  l'interprétation, c'est l'erreur 
grave qu'on R co~nniise  jusqu'ici en analyse Flectrolytique, en  
admettant  que le peroxyde de plomh électrolytique est du P ~ O '  
et que le facteur arialytique est 0,866. La courlie ~t les tiibleiiux 
que  nous avons donnés permettront dhsormais d'avoir les fac- 
teurs  analytiques correspondant 3i. un  grand noriibre de teneurs 
e n  plomb. 

Dimlnation du taux d e n  lkc i t l i incs  dans le# 
laits ehanll%n, 

Par .MN. BORDAS e t  Sic. DE RACZKOWSKI. 

Poursuivant nos recherches s u r  l'acide phosphorique combiné 
& la matière grasse d u  lait, nous avons ét6 tout naturellemerit 
conduits it i tudier  l'influence qu'exerce 1ü chaleur sur  les Iéci- 
thiries qu'il contient. 

Il srrnble gi:riér;ileirierit admis qu'il n'y a pas de difli:reric,es 
hien appréciables entre la digcstibilitk d'uri l i ~ i t  cru et  celle d'uri 
lait bouilli ; certiiiiis auteurs prélcntlent inérne qu'il n'y a rien de  
changé dans la composition rliimiquc d'un liquide organique 
comme le lait, loraqu'il se trouve porté à l'ébullition. 

De nos expériences, il rksulte cependant qu'en ce qui coricei7iie 
les lécithines, tout au moiris, ces c:oiicliisions ne st:rnIjlenl. pas jus- 
tifiées. C'est ainsi que les dosages de  ICcithine, efrectiiés sur un 
lait ckiautfk à feu nu  pendant 30 minutes, ont donné Ics résultats 
suivarits : 

1.écithine - - 
E n  grariiiiies par litre.  Uimiiiution. 

Lait non vhaufl'é.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,252 B 

I,ait çhauffd pendant 30 min. à 60 degrés. 0,elG 2 4  p.  100 
n )> a 8 0  D . .  0,180 28 1, 

I B à Y 5  n .. 0,1110 28 D 

Coiiiirie on le constate p a r  l a  lecture d u  t i ibl~au précédent, le 
chauf'f'iige du  lait pendant 30 minutes S 98 dcgrés S feu nu pro- 
duit une iliiiiiriution de  28 pour 100 dc la lécithine. 

Si, au lieu de chauffer 5 feu nu, nous élcvoris la tcmpérliture 
au moyen d'un bain-marie, la perte observée est rrioiris considi- 

Lécithine. 

E n  grammes par  litre. 1)iminution. 

Lai t  non chdulré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,365 D 

[.ait phaude pendant 30 minutes à95 dcgrcs 
au bain-niarie ...................... 0,310 42 p. 100 
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k!nfiri,si l'ori ch;tiifle le 1aiLA 103-110 degrés dans un autoclave, 
pour le stériliser, on  obtient une dirilinution sensibleme~it plus  
élevke que par  le chauffage à 95 degrés B feu nu, e t  la perte est 
notable puisqu'elle atteint 30 pour 100 de la totalité de la léci- 
thine. 

1,acithine 

Eu grammes par lilre. Diminut ion.  

1. II. 1. II. 
Lait  non chauffe.. ...................... 0,252 0,365 I r 
Lait stérilise par cliauffq+? pendant  30 

riiinutes & 105-110 degrés dans u n  
autoclave.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,160 0,255 30 p i 0 0  30 p.100 

O n  voit donc qu'il est toujours priférable, lorsqu'il s'agit de 
pasteuriser du lait, d e  faire cette opération en chaufhnt  le lait 
au bain-marie, mais que néanrnoins le litit ainsi chauffé perd 
environ 12 pour 100 de  sa  lécithine 

La décornposition d'une p:wtie d e  In lécithine dans les laits 
stérilisés à 105-120 degrés permet d c  saisir,dans une certaine 
mesure, le rn6ca1iisine des troubles digestifs qui ont été signalés 
chez ccrtairis riouvcaux-nés soumis au régiine exclusif d'un ali- 
ment aussi appauvri. 

A n d y n e  des apéritifs ninern, 

Par N M .  SANGLE-FEHHIEHE et L.  CUXIA~SE. 

Coinrrie suit.($ (1 notre ri;c:(:rit tmvail s u r  l'nrialyse des absirittit:~ 
d u  comrrierce (i), nous avons pensé qu'il serait possible d'appli- 
quer aux apéritifs arriers notre méthode d e  dosage des essences 
basée sur  leiir indice d'iode, ainsi que notre procédé d'absorption 
des essences à. l 'aide d u  noir décolorant, procédé qui permet 
dletfect,uer l 'analjse d e  l'ali:or~l elilployé dans  ln fabrication de ces 
boissons dites apéritives. 

Les apéritifs amers  d u  genre de l 'amer africain sont, pour  la 
plupart, préparbs avec des alcoolats parfumés obtenus par  macé- 
ralion et distillation d e  plantes arurnatiques, ou p a r  simple irifu- 
sion de ces plantes II arrive qiieli~uefois qu'on méilange les 
produits de  distillation avec ceux d'infusion ou encore qu'on 
emploie uniqiieinent un mélange tout prépar6 d'essences. 

Les formules d e  préparation peuvent donc varier 5 l'infini, 
mais elles se rapporterit presque toiijoiirs au type suivarit, que  

(1) SanglB-Ferribre e t  L. Çuniasse. iVouvelle methode d'analyse des absin- 
thes presentee à I'Academie de medecine. Llunod, éditeur, 190% 
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nous empruntons a u  Traité de la fabrication des liqueurs, par 
M. J .  Fri tsch (1 j. 

Amer ,  d i t  Picon 

. . . . . . . . . . . .  Caiamus arornaticus 80 g r .  
Ecorces d'oranges arnéres.. ...... 2 k i i .  500 

............... Quinquina gr is . .  100 gr. 
.................... Colombo.. 10 gr. 

Çardamone. .................... 5 gr. 
Aloès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 gr. 
Zestes de citrons t'rais (nombre) . . 4 
Alcool A !W.. . . . . . . . . . . . . . .  20 litres 
Eau commune.. . . . . . . . . . . . . . .  5 litres 

Mettre le tout dans l'alambic, chauffer pour  le  tranchage, lais- 
ser  refroidir ; à l'infusion ainsi obtenue ajoutez : 

Infusion de gentiane.. . . . . . . . . .  I litre 
Arnerturne de cacao.. . . . . . . . . .  3 D 

Infusion d'oranges fraîches . . . . .  2 M 

Liqueur curaçao ordiriaire.. . . . . .  5 1) 

Espr~t d'ornriges fraichcs . . . . . .  2 u 

Infusion de coing.. ............ 3 n 
............ Caraniel dedout~lé.. 3 n 

Ajouter l'alcool et l'eau rikcessaire pour faire 100 litres d'aiiier; 
celui-ci doit marquer  27" à 1'alcoomElre (degré apparent).  

I x s  extraits cuiriposks se rwr i t  à p r é p a r ~ r  iristaritanknient les 
airiprs cuntienncnt plusieurs varii;tCs d'esserices; nous donriuris 
ci-dessous la corriposition de l'un de ces types d'extrait assez 
répandu dans le corriirierce : 

. . . . . . . . . . . . .  1l:ssence d'orange. 
- de citron. . . . . . . . . . . . .  
- de curaçao. . . . . . . . . . . . .  

iilcool a !W. .  ............... 
Teinture de quinquina gris.. . . . .  
- de genkirie . . . . . . . . .  
- de rhubarbe ......... 

Extrai t  de cncno.. . . . . . . . . . . . . .  

1 IA gr. 8 
120 g r .  
168 gr. 5 
1 kil. 400 
800 gr. 
462 gr. 
900 gr. 
ûUO gr. 

Cet extrait  s'emploie à raison de 5 à 10 gr. par  litre, dans un 
sirop alcoolisé, coloré au  caraniel. 

I h n ç  les arnerç prépares  p a r  distillatiori ou  p a r  infusion, la 
dose d'essences en dissolution est, en gknkral, moiris forte que 
dans l'absinthe, la proportion des produits aromütiques cmployés 
dans la fabrication étant relativement minime et le degré alcooli- 

(1) Maqson, éditeur, 1801, p. 381 
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que des amers ne  dEpnssant presque jarriais 40°. Mais,lorsque ces 
spiritueux sont o1)teniis p a r  simple iiii~cértition dccertains  végé- 
taux dans I'nlcool, il y a lieu de considén>r, indapendnininent d e  
l'effet physiologique de l'alcool cit des  essonctis, l'action que peu- 
vent kgalement exercer les :tlciiluïtlr,s et c:ert,:tiris glucosides, tels 
q u e  l'aloïne, provenant des plantes eniployées. 

D'autre part,  l'emploi direct des mélangrts d'essences prépartis 
par c:ertiiiris corrirrierpnls prkeri te  l'iiiconvénient, cornine nous 
l'avons constaté, d'introduire une dose d'essences supbrieure h 
celle susceptible de  s'y dissoudre e t  de laisser surnager  la 
surf:ice du liquide alcoolique une  couche huileuse d'essences. 

'l'out en étant en proportions assez faibles, les essences conte- 
nues clans les ainers sont douées d'un pouvoir aroriiatique assez 
puissant pour rnasquerle mauvais goût. de  certainsalcools d u  corn- 
inFrce provenant de  distil1:itions dkfectueuses, ou cle I'eniploi de 
flegiries alcooliques très clinrgks 611 iiripurelt%, par suite de  dis- 
tillations successives e t  anttirieures, ou encore de  iriélanges con- 
tenant des aloools dénnturds et  en partie désodorisiis. 

Etaiit donnée la coriiposition des amers ,  il nous a paru que 
l'analyse de ces spiritueux devait être cornplétk par  les reclier- 
chcs suivantes : 

10 Examen de l'alcool au pgint de vue de ses impuretés. - 
Dans le hut de ddteririiner le titre alcoolique d u  produit e t  de 
s é p r e r  ensuite les essences, on distille 100 cc. aussi compliitc- 
ment que possible. 

AprPs distillation, on  ramène au volume primit i f ;  on prend le 
deyri alcoolique e l  I'on conserve le distillaturn, qui doit servir au 
dosage des essences. 

Lorsqu'on conn:~i t  ce titre alcoolique, on applique le  procédé 
que nous avons dicr i t  pour  l 'analyse de  1 alcool dans  les absin- 
thes (i),  c'pst-L-clire qu'on dilue l ' amer  de façon obtenir 
60Dcc. deliquide :L 2J0, e t  I'on ajoute 40 gr .  de noir sprcial Pou- 
lenc IlW. 

On laisse en rrintact pendant 24 heures au moins, en agitant 
d e  temps en temps, puis on filtre. Cette o p h t i o n  est parfois un 
peu longue, selon la nature du produit ;  il peut arriver que le 
liquide passe avec une léghre celoration jaune, due au  caramel. 
nans tous lcs cas, il est sans odeur appr6ciable, et sa faible colo- 
ration ne @ne en rien, puisqu'une distillation élimine définitive- 
ment les matières fixes. 

(1) Vair  Annales de chimie analytique, 1903, p -  41, 
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On distille 500 cc., comme pour les absinthes, e t  l'on recueille 
300 cc. 

Sur  cet alcool, on dose les impuretfis parfonctions chimiques. 
Les aldkhydes sont exprimées en bthanal, les Ethers e n  acétate 
d'éthyle, les alcorils s u p h i e u r s  r n  alcool isobutylirpe. L'ticitlit; 
est titrée directement s u r  le spiritueux non distillé et expri. 
mée, selon l'usage, en acide acétique. On reclierche l'alcoc~l 1116- 

thylique. 
2O Dosage des huiles essentielles. - Les huilesessentielles con- 

tenues dans les apéritifs arriers (I I I  amers  africains sont sur twt  
l'essence d'orange ou de  Portugal, l'essence de  citron ou leurs 
succédnni .~ (le la famille tics Hespéridées. 

Ces essences appartie,nnerit au  groupe des essences h foricticin 
altléhydique,ayant pour constituant principal le citral ; on y r ~ r i -  
contre aussi le citroncllal et le limonhne. Pour  les doser, nous 
employons un prot:éti6 it1t:ritiqiie k i:i:liii que rioiis avons adopt5 
pour le dosage des essencm tlnris l'absinthe ( l j ,  le coefficient ser- 
xirit a calculer la teneur en essences Btant seul dilférerit. Pour 
les amers, le nombre (le cc. d'hyposulfite N/ZO absorbés par Ics 
50 cc. d'alcool x 0,0753 donne 1ü teneur en essences par  litre. 

L'essence de Portugal é tant  de 1ie;iucoup celle quidorninc daris 
les liqueurs apéritives airiiircs, rious avons pris,  coinnie factcur 
permettant d'établir la proportion totale d'essences, le pouvoir 
d'alisorption de l'iode de cette essence, qui est, en moyenne, d e  
3 , 4 2 ,  et,  pour simplifier les calculs, sachant que notre liqueur 
d'hyposulfite de  sodium est normale deciirie, correspondante ;L la 
li i lue~ir r i i i r~r i i ; t l i :  d6i:iriie d'iritle, rious avoris d(!ti:rrriirit! la fiicleur 
0,0753? qui rlonrie dircxtcirierit la tcneur en grairiines par  litre. 

Kous avons, (lu reste, vériiié e t  constnté, p a r  de  noiiilireux 
t l o s a p  effcctui.~ sur  dcs solutions titrées conterinrit des 1116laii- 
ges de ces essences, que  ce facteur donne des résultats trks 
sat isfais:irits. 

3" Etude des matiéres fixes. - Ces spiritueux coritieniieriL 
une quantité relativement grande et t rès  variable de matières 
fixes en dissolution, dorit In proportion varie entre 4.0 e t  150 gr.  
par  litre. 

Dans cet extrait  complexe, c'est généra.lernent le  sucre qui 
domine,puis Ic caramel, qui sert à colorer, e t  erifin lessuhstancrs 
extriictives des végétaux employés dans  l'infusion et dalis les 
queiles on trouve des principes amers ,  des glucosides, des alca. 
loïdes, etc. 

(1)  Voir Annales de chimie ana&ique, 1903, p. 17. 
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Domqe de l 'sztrai t  sec. - Le poids de  l'extrait sec est obtenu 
d'une façon suffisamment exacte en évaporant,  àl 'ktuve rbgléi: à 
100degrCs, 10 cc. de  spir i tueux d a n s  une capsule de verre plate ; 
aprirs 8 heures d'exposition (laris l'étuve, on peut  c:»risiiiPrw le 
poids obtenu cornrile constant.  

Dosi1gedu sucre. - Le sucre se  trouve d:;ris les aniers S i'état 
de saccharose en partie intervert i ;  pour  le doser, on  prend 
10 cc d 'amer;  on chasse l'alcool, et l'on asjoute 5 cc. de  perchlo- 
rure de fer en solution concentrke; on chauffe pendant 20 minu- 
trs au bain-marie ; on laisse refroidir, e t  l 'on sature l'acidité en 
ajoutant avec précaution une  solution concentrée decarbonnte de  
sodium; on  met une  petite pincée de noir  décolorant, et l'on 
compliite a u  volurne de  100 cc. avec l'eau distillée. 

Aprks filtration, on dose s u r  20 cc. de  liqueur de  Fehling ; ces 
rii~tiéres r6ductricestrouv6es peuvent Btre indiffi:rernirient expri- 
inies en glucose ou en saccharose, 

Recherche du caramel. - A 83 C C .  d 'amer, on ajoute au moins 
deux volumes d':ilcool à 9ti0; on filtre, afin de  séparer les gommes 
et les dextrines ; on 6v:ipore l'alcool, e t  l'on ajonte une  solntion 
conccritrbe de chlorhydr:ite d e  phénglhydrazine d a n s  l':icétate 
[le sodium, qui donne. après  une heure à froid ou imrnédiaternent 
à chaud, un  prbcipité floconneux rouge-brique. 

Recherche des coloi.nnts de la hou i l l e .  - Ces colorants sont peu 
en1ployi;ls dans  les amers  ; néanrnoins, certains marchands de  
colorants e t  de produits ponr distillateiirs vendent un co lormt  
brun spécial pour amer,qui  contient un rouge-ponceau, du jaune 
de  naphtol S et une petite quantité d'indigo. 

A p r h  s'être assuré de la présence de l'un des colorants de  la 
houille,ponceau ou jaune de iinphtol,passant dans l'alcool arny- 
lique ammoniacal. on peut s 6 p r e r  ces trois coiileurs A l'aide du  
tour de main suivant : 

On évapore à siccité, dans une  capsule plate, la solution di- 
luée; on reprend à froid par  l'étherncétique bien lavé et desséché, 
qui enlève le rouge et le jaune, en laissant le bleu ; la liqueur 
tli:i:aritk est Bvapor6e à sicciti: au bain-marie et reprise par  une 
petite quantité dJcau,dans laquelle on ajoute une goutte de &Io- 
rure de haryurn, ponr  précipiter le ponceau. II suff i t  de filtrer 
pour séparer l a  matière colorante Jaune,  qui  reste en solution. 

Les autres colorants de la houille peuvent Ctre recherchés 
par les mithorles g6nkrales connues. 

R ~ c h ~ r c h e  dr.s nlcoloïdes et dss glucosides .  - Yous avons vu que  
le inode d e  préparation des amers  par  infusion présente l'iricon- 
vénient d'enlever aux  plantes aromatiques employées une cer- 
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taine quantité de  substances extractives pouvant contenir des 
alcaloïdes et des glucosides ; il y a donc lieu de rechercher ces 
corps, dont la présence, mérne à faible dose, est  susceptible de  
causer de shieiiiu iricorivériierits. 

Dans ce but,  nous coriseillons de  suivre la mkthode indiquée 
par M Ogier dans son Trait6 de chimie toxicologiqtce sous le nom 
de Modification d'Otto ( p .  506). Mais, lorsqu'on veut simplement 
constater la prCsence de ces corps nocifs, ce qui est le cas général,  
fit qu'on ne dispose que d'une faible quantite d'échantillon, on 
peut opérer de In façon suivante : on prend 100 & 200 cc. 
d'amer ; on chasse l'alcool au hain-marie, après  avoir acidifié 
par un peu d'acide tar t r ique ; on h i s s e  refroidir ; on sature p a r  
le carbonate de sodium, puis on c'.puise deux f J ~ S  avec 500 cc. 
d'éther. 

Ce dissolvant, stlparé de  la couche aqueuse, est filtré e t  mis h 
6vaporer: lorsqu'il ne reste plus que très peu d'c'.t.her, on en pré- 
I h e  ilrie petite portion, pour  rechercher les aloïnes B l'aide d u  
procédc'. donné par  M .  Ogier dans 1'oiivr;ige d é j i ~  cité (p. 698) e t  
qui corisislc h ajouter à In solution éthhrée q u c l q u e s g o u t t e s d ' e ; ~ ~  
et une failde quiirititrl d'une solution concentrée de  potasse, 
qui, dans le cas de la présence d e  l'aloés, donne urie coloration 
rijuge trés sensible Cette rinctiori peut étre cornpl6tte par  l'essai 
au ~ ~ ~ f O v i l r l i i ~ ~ i l ~ , ~ !  c ~ ' i l l r l ~ r l ~ ) r l i i i ~ ~ l l e ,  qui,  i t V W  l'iIlUï~lt>, dLll111~: UIle 
coloration brune, et par  le chlorure d'or, avec lequel on obtient 
un précipité rouge-pourpre, etc. 

Pour la recherche des alcaloïdes, on  évapore complètement 
l'éther, etl 'on traite le rcsiclu p a r  u n  peu d'acide chlurhydrique 
faible ; la solution obtenue est soumise a u x  réactifs généraux des 
alcaloïdes : réactrf de  Buuchardat,  réactif de Tanre t ,  acide picri- 
que, etc. 

Kous donnons ci-contre quelques analyses des principaux 
aphi t i fs  arners d u  c:i~rrirrierce e l  des itriicrs prtrpitr6s par nous itvec 
tlcs alcools de  pureté difrérente. 

Uosmgc du rmore: dans le chocolat. 

Dious avons reçu de  h l .  Leys la lettre suivante, que nous nous 
empressons de  publier : 

« Je  viens de prendre connaissance, dans les d nnales dp chimie 
mdgtique du  mois d'avril. d u  travail de  M.Woy; ce travail était 
inconnu de  moi. 

« Si, pour évnliier le sucre vrai d a n s  un  chocolat, on se sert de  
la formule approchée de  Schniitz, en appliquant le raisonnement 
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de  M. Woy, on tombe effectivement sur  u n e  formule identique 
A la mienne. Mais, où mon travail dif'f'ére complèteinent de celui 
de  hl. Woy, c'est dans  la marche suivie pour  établir cette for 
rniilt: et nous arrivons au  meme résultat en  suivant  deux voies 
opposées. 

« E n  vous pr iant  d'insérer cette courte réponse, veuillez 
agréer. etc. B .  

_ I - -  

REVUE DES PUBLIGATIONS FRANFAISES 

1,'oxyde de fer en solutloii uleooliqne. - M. 11. MIKCX 
(Journnl de pha~macie et dechimie, 1902, p .  LOS).-L'alcool est au- 
jourd 'hui  f r k p e m m e n t  logé dans des fdts en fer. Ce mAtal est 
loin d e  résister à l'action de l'alcool ; il passe dans  Ii: liquide des 
proportions appréciables d'oxyde de  fer. M.  A.  hlincx a eu l'occa- 
siond'examirierde l'alcool coriservé depnis 1883 dans  un récipient 
en ter. Cet alcool avait une teinte brune t r+s  f o n d e ,  dichroïque, 
et contenait 1,10 gr .  k 1,25 g r .  de fer par  litri:. DéjB des doses de 
0,iO à 0,20 gr .  de fer par  litre communiquent  au liquide une 
teinie an;ilogiie à celle du r h u m .  

U ' a ~ r E s  3f Coutori,on se débarrasse faciltrnient d u  fer contcnii 
dans l'alcool en itgitant celui-ci avec du hicwlionate de soude. 
Tout le fer se précipite. On arrive au rn6rne résultat par  l'addi- 
tion d'une trace de tannin.  

L'aiiteur a recherché sous quelle fornie Ic fer était dissous. Ses 
essais I'arriPnent h conclure que c'est à I'gtat d'hydrate colloïdal, 
F ~ O ~ ,  H ~ O .  

i % m v e ~ u  rhtcliP de In  cynt inc . .  - 31. .$LI KIZA (Bull. 
Soc. c h m .  du 20 mars  1903, p. 549). - Siiivarit Henziriger, 1:i 
cystine ticiririi:, avec le chlorure rriercurique, i lr i  pr6c:ipité hlaric, 
formé par  une  combinaison d e  ces deux corps. La cystine nt 
donne pas de  précipi16 avec le chlorure mercurique, mais,si l'on 
réduit la cystine avec l'étain ou le zinc et IlCl, l a  cystine se 
dedouble en deux molécules de cyçtéine, qui donne alors unpré- 
cipite avec le chlorure mercurique. 

L'auteur a ohserve qu'en faisant agir ,  sui. la solution de cl-s- 
tirie en milieu acide-le sulfate mercurique acide prPpnré suivarit 
la forriiule de  M .  Denigés, on obtient directenient u n  précipité 
blanc, sans le secciiirs d'un rRdiicteiir. Cette réact.iori, extrc'rni:- 
ment sensible, peut ètre utilisée d a n s  la lithoscopie, les autres 
sédiments des urines ne donnant  pas  de  précipité semblable 
avec le sulfate acide de mercure. 
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Ce précipité, mis en suspension dans u n  peu d'eau e t  t ra i té  
par l'hydrogène sulfuré, donne du sulfure de  mercure,qu'on peu t  
éliniiner par  filtration. La solution,évaporée,est traitée p a r  l'am- 
moniaque ; on concentre la solution ammoniacale, e t  l'on obtient 
un dépôt de  cystine en cristaux hexaédriques parfaitement visi- 
ble au microscope. 

Le précipité qui se forme est donc une  combinaison de cys- 
tine et de ~ ~ l f i i t e  mercurique. 

nosage de la vanillliie dans la vanille. - M .  A .  
IIOULIX (Bii11. de la Soc. chim. d u  5 avril  1903, p .  278). - La 
méthode imaginée p a r  RI. Xoulin consiste à faire agir  AzOSII 
furriant s u r  la vanille, de riiariiére B transformer le groupe 
C5Il50CII3, que renferme cette substance, ep picrate de nikthyle, 
dont la teinte jaune accentuée se r t  à efrectuer u n  dosage colori- 
mktrique. 

Préparation de l'échelle colorirnetrique. - On prend u n  poids 
connu d e  variilline, p a r  exemple O gr .  50 ; on les place dans  un  
ticillori, avec 20 cc. d'un rné1;mge formé de 10 cc. de  SOLl12 
et 100 cc. d'acide acétique Aprés dissolulion cornpléte de  la  
mnilline, on ajoute qiielques cristaux d'azotate de potasse ; 
on chauffe 60 degrés environ pendantune heure.  puis on 1. m s e  ' 

reposer pendant douze heures. Au bout de ce temps, In réaction 
étant compléternerit terrniriée, on verse le liquide acide dans une 
Aprouvette de  100 cc. ; on lave le ballon à l'eau distillée à plu- 
sieurs reprises; on conipli:te le volurne Ii. 100 cc ; on a ainsi une 
liqueur colorie type, dont  chaque cc. correspond à O gr. O05 de  
vanilline; on prhléve alors successivernent 2 ,4 ,  6 cc. rie I i r~i ienr;  
on cornplètc Ces volumes à 100 cc. avec de I'eau distillée, d c  
manière à constituer une échelle colorirnétrique. 

Analyse dc In z'anillr. - On préléve, dans  le lot de vanille ?i 

analyser. un échantillon de 3 à 6 gr..  qu'on divise finement; on 
introduit la vanille dans un flacon bouche à l 'émeri e t  on l'épuise 
par 150 k 200 cc. d'éther ?i 62", employé p a r  fractions de 50 à 
60 cc. Les liquides d'épuisement, réunis, sont additionnés d e  
10 gr. de noir animal ; on filtre le liquide décoloré et on lave Ii. 
i7ttther; on distilleensuitc ce dissolva& au bain-marie; on ajoute, 
dans le ballon contenant le résidu d e l a  distillation,20cc.du réactif 
acéto-sulfurique, e t  l'on chauffe au bain-marie pour favoriser 
la dissolution ; on +joute alors quelr~ues cristaux d'azotate de 
potasse, e t  l'on continue I'opériitiori corrime rious l'avons indiqué 
ci-dessus. 

On corripire le liquide color6 ainsi obtenu avec ceux d e  
l'échelle colorinlétrique. 11 est facile d'évaluer ainsi la teneur e n  
vanilline à O gr.  005 près. 
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Dosage des phénols dans les médicaments. - hl.  Et. 
BARRAL (Journal de pharmacie et de chimie d u  l e 1  fkvrier 1903). 
- L a  méthode employée par  M. Barral est  basée : 1" sur la 
propriété que possèdent les phénols libres d'6tre entraînés par la 
vapeur  d ' e a u ;  2"ur ce qu 'un grand nombre de  p h h o l s  sont 
solides et  insolubles dans l 'eau;  3': sur  l a  propriété des phéiiols 
solubles dans  l'eau ou liquides de  former, avec le brome, des 
brornophénols insolubles j a n s  l'eau. 

M. Barra1 prend une  cornue tubulée d e  la0 à 200 cc., dans la- 
quelle il introduit une quant i té  d u  médicainent & essayer ct i r rw 
pondant environ & O gr .  20 ou O gr .  30 de phénols ; il ajoute 2 A 
3 cc. d'HC1 et  75 cc. d'eau ; il adapte à l a  cornue u n  rkfrigérant 
Liehig, e t  il distille au bain de sable; il recueille 40 à 50 cc. de 
distillatum; il ajoute de nouveau d a n s  la cornue40 à 50 cc. d'eau, 
e t  il distille de  rinuveau ; il procède B une t,roisièrrie distillation, 
dans  les rnkmes conditions, et,  si  le troisikrne distillatuin donrie 
u n  précipité avec l'eau de brome, il fait u n e  quatriErne distilla- 
tion. 

Lorsque le  médicament essayé contient des  phénols à poids 
moléculaire élevé, solides, insolubles ou peu solubles dans l'eau, 
ces phénols se condensent dans  le  rXrigérant ;  M.  Barral les fait 
tomber, avec une pissette. d a n s  le vase à prkcipiter contenant le 
liquide distillé; il filtre le liquide s u r  u n  filtre t a ré  desséché sur 
S04112; il lave avec: un peu d'eau les phéricils iiisoliihles restés 
s u r  le filtre; il desséche le filtre et son contenu s u r  SOiI12, e t  il 
pèse ; il a ainsi le poids des ph~nolsir isol i ibleç.  

II ajoute ensuite un excès d'eau bromée a u  filtratuni, et i l  se 
forme des brornoph6riols insolubles ; aprés  u n  repos de douze 5 
v i n g t q u a t r e  hcures, il filtre sur  un  filtre taré ,  desséché sur 
SOi112; il lave avec uii peu d'eau froide, e t  il dessPche le  filtre et  
son contenu sur  SOLI1\ il a airisi un poids 1" de bromophéiiols, 
qui i;oinprerid le poids du phknol soluble P et  celui du  brome 13 ; 
or,  80 de kirorrie ont. rc:rriplat:é l d'hydrogène ; on a ,  pour le poids 
des phénols solubles : 

RI. Barral dose le bronie des l~roinophénols  à l'état de bromure 
d'argent,  aprés chauffage au  rouge avec la chaux.  Pour avoir le 
poids total des phénols, on ajoute le poids P à celui des p h h o l a  
insolubles priniitivernerit oblenu. 

Si le p h h o 1  est à l'état d éther ,  il faut  le saponifier par la 
potasse alcoolique et  éliminer l'alcool dans le vide sur  SOqI1, 
avant  de le  soumettre a u x  opérations ci-dessus indiquées. 

Les eaféa panvres en eaT&inc. - M. G .  BERTRAS]). 
(Bulletin des sciences pharmacolu~iyues d'octobre 1902). - Nous 
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avons publié d a n s  ce Recueil (année 1901, p. 106) u n  article de 
41. Bertrand signalant le  café de la Grande-Comore, produit 
pilr le Coffea Humblotiana, comme ne  contenant pas d u  tout  de 
cafkine. 

Etnnt donné qu'un certain nombre de  personnes sont privées 
de prendre du café parce que  la caféine leur occasionne soit des 
insomnies, soit d'autres dksordres plus sérieux, RI. Ik r t rand  
s'est demandé s'il ne serait pas possible de faire prendre à. ces 
personnes du  café de la Grande-Comore ; il a donc fait des essais 
ayant pour but  de  voir si  ce  café, une  fois torréfié, donne une 
infusion ayant  la saveur  et le  piirfurri des citfks ordinaires ; nial- 
heureusement, les graines d e  Coffca Humblotiana renferment une 
substance amère, la caf~imnrine, dont  on ne peut les dkharrasser 
cntièrernent par  la torrpifaction ; il en résulte que leur infusion 
posséde une saveur désagrkahle. 

On pourrait  vraisernblablerrient, p a r  des procédés de culture 
convenables, a t t h u e r  et faire disparaître ce défaut, mais  M. Ber- 
trand a pensé qu'il serait possible, en soumetlarit tous les cafés 
à l'analyse, d'en trouver ilne sorte contenant assez peu de caféine 
pour pouvoir ktre consorrirnée p a r  les personnes a u x q u ~ l l e s  
l'usage di1 café est nuisilile. 

Il s'est donc procuré un  tissez grand norr1br.e de sortes d e  cafë, 
et voici les rEsultats de ses analyses : 

Noms des espkces 

Coifea arabica.. . . . . . .  

- - ............ 
- - .... . . . . . . .  
- - (variélé moka) 
- - (variété petit 

moka).. .. 
- - .. . . . . . . . . . .  
- - . . . . . . . . . . .  
- Liberica.. . . . . . . . . .  

- - .. . . . . . . . . . .  
- camphora.. . . . . . . . .  
- laurina. ........... 
- Congerisis ......... 
- sterioptiylla ........ - - ........ 
- Mauriatinna ........ 
- Hunihlotiana ....... 
- Cazengo.. .......... 

Lieux d'origine 

Guinée française. ..... 
Abyssinie.. .......... 
Tahiti. .............. 
Tonkin.. ............ 
Nouvelle-Calédonie.. .. 

Guadeloupe .......... 
Indes françaises.. ..... 
Grande.Corriore.. ..... 
Java ................ 
Congo français.. ...... 
Madagascar .......... 
Congo français ....... 
Nouvelle-Ca!édonie .... 

....... Congo frariçais 
Guinée française ...... 

.............. Soudan 
Guinée française. ..... 
Grande-Comore. ...... 
Congo français.. ..... 

Cafëine 
- 

1.60 p .  100. 
1 . 0 i  - 
1.07 - 
0.45 - 
2.00 - 
0.83 - 

Les chiffres qui préchdent prouvent que la quantité de  caféine 
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contenue dans les graines de cafE varie dans  des proportions 
assez consid6rables suivant l'espéce e t  suivant  le lieu de produc- 
t ion;  c'est ainsi qu'on voit le Cofea arabicu contenir 0,83 p. 100 
de caféine la Kouvelle-Calédonie e t  1,60 p .  100 la Guink 
française. 

Ils montrent,  en outre ,  qu'il existe une  espéce, le  Coffca ,Mau- 
r.iutia~zn, qui est si pauvre en caféine (0,07 p .  100; ,  qu'on peut 
le considérer cornnie dépourvu de caféine. 

hl. Bertrand, qui  n'a pas  eu à s a  disposition une quantite 
assez considérnlile de  ce café, n'a pas recherche si, aprés torré- 
faction, il doririe u n e  irifusion agréable. Si ce but est atteint, il 
appartiendra a u x  cultivateurs coloniaux d'arriéliorer et de riiulti- 
plier une  espèce destinCe & rendre de  ri.els services à une  caté- 
gorie importante de consommateurs. 

Rmpport de l'urée aux matières fimes de l'urine ; 
évnluntion den innti&re~ B r e n  par I'cxtrmeto denai- 
niètre. - M .  VA Il A M  (Bullrtin d e s  scirnces ~harmncologiq  ues d 'oc  
tobre 1900). -On sait que la tottiliti: des  innt6riaiix azotCs inc$ri.s 
d a n s  l'alimentation ne se transfornie pas  e n  u r i e  et qu'une partie 
de ces mntkriaux est éliminée à l 'état de  crcatine, créatinine, sels 
ammoniacaux, leiicoinnïnes, alcaloïdes, corps amidis ,  etc. Le 
rapport  azoturique, c'est-&-dire le riipporl de l'azote de l'iirhe A 
I'azote total, permet de connaître la quant i té  de m a t h i a u x  qui 
sont incomplètement transformés; chez I'honiine siiin, ce rappor! 
est de @O, ce qui  veut  dire que 99 p. 100 d e  l'azote total se .trou- 
vent  d a n s  l'urine à IYi:tat d'urée, e t  1 0  p. 100 à l'Pt,at de dkcli14 
incomplEtement oxydk. 

C n  au t re  rapport ,  celui d e  l'urée a u x  rnatiPres fixes, peut ren- 
dre les ~riêrnes services que le précédent, et. R I .  Viitla~ri estirri(: 
même que ce rapport  donne des indications siisceptibles dc ren- 
seigner plus ulilerrient lc  rnfidecin ; en effet, l'urine contierit, en 
dehors des siihst:inces azotées autres que l'urée. des hydrates de 
carbone qui  peuvent subir,  sous l'influence de certains états 
pnthologiques, une siirproduction not;ible, qu'il est intiressant 
(le constater e t  qui échappe lorsqn'on se borne ü la diterrnina- 
tion d u  rapport azoturique. . 

Pour déterminer d'une manière simple et  pratiquc le poids des 
matières solides, on  peut avoir recours à la densité. Hæsera a 
montré qu'on peut  obtenir approximativemerit le poids des rna- 
tiéres fixes p a r  litre en multipliant les deux  derniers chiffres de 
l a  densitB p a r  le coefficient fixe, 2,33. Mercier propose d'addi- 
tionner le poids de l'urée et les deux derniers chiffres de la 
densith. 
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- 181 - 

hl. Vadam a étudié la corrrlation qui  existe entre la densité et  le 
poids des matikres extractives ; il a cons- 
t a t ~  que les chiffres ind iq ids  p a r  Arnann 
en 1897 sont suffisamment exacts, à la 
condition de n'Btre employ6s qiie pour des 
urines contenant une proportion de sucre 
inffirieure 50 gr .  e t  d'alhiimine ini'6rieiir.e 
à 20 g r .  par  litre. 

M .  Vadarri a fait construire u n  derisi- 
mbtre spkcial, auquel il donne le rioin d'ex- 
trr~ccto-deizsiméti~e et  qui  permet de prendre 
une densiti: irréproctinble, la correction de 
teirip6rature pouvant 6tre faite gràce a u  
therrnornètre fixi: dans  ln carène de l'ins- 
trument et accompagné d 'une  table de 
correction. 

Muni du poids serisihlcrrient exact des 
rriati+res solides, or1 établit iinm6diate- 
rneril le rapport de I'èxtractif à. l'urke. 

En définitive, l 'organisme. à I'&it d e  
sniiti., transforme les mati.riüux alimen. 
tnires; les hydrates de carbone sont trnris- 
forinCs en eau e t  eri acide c;trbonique ; les 
matCriaux azotes se transforment en urée ; 
si ces tr~irrisl'oriiistions s'etrectuerit nial, il 
y n nutrition ri~lentie, e t  alors, voici ce qui  
xrnve : 

Ilans le premier dFdoublenirnt, celui dcs 
hydrates de carbone, prerinprit naissance 
des corps ternaires qui  sont : l'acide lac- 
tique, 1':icitle beriï.o'ïqiie. l'acide succi- 
nique, l'acide p l i h i q u e ,  des acides gras  volatils (formique, 
achtiqiie, butyrique, etc.) L e  ~ n p p o r t  de l'urée  nu,^ nnzntitkes fixes 
doline ln mesure di: CP dichet. 

Dans le deiixifinie dédouhlcinent, celui d13s mntikres azotées; 
on voit se former : ILI leucine, la, carnirie, 1i i  guanine. In t,yr«- 
sine I n  cystine, I~allantoïrie, les leucomaïnes, l'acide oxnlurique, 
l'urobilirre, les rnatièi~es colorarites, elc. Le rapport uzo tur iyue  
dorinr In mesure de cet au t re  dichet. 

Il y a tout i n t h %  à coririaît.re c:c:s indic:iit.ioris. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 
Donmge voluniétriqae du zlnc. - M .  J .  E.  CLEXTELL. 

(Chernical LVews, 1903, p. 121). - Parmi  les méthodes sirnples 
employées pour  la détermination du  zinc, il faut citer la méthode 
au sulfure et celle a u  ferrocyanure. 

Ces deux méthodes exigent u n  indicateur. Dans le cas de la 
mCt.h»de au  sulfure, un sel de ploinh, d e  1'hyrirai.e ft:rrique et tiii 
nitropriissiatc de soude sont corrimunénient eniployés. mais le 
point firial est très difficile à déterminer. Le point final d e  la rn i -  
thode au  ferrocyanure est donné par  I'acbtate d 'uranium, iriiiis 
il ne peut é t ie  c o n s i d h i  cornme absolurnent exact.  

Dans la méthode imaginée p a r  l 'auteur, Ir, zinc est précipité 
p a r  une solution de  sulfure de sodium de concentration connue, 
ajoutée en léger excès, cet excès étant  déterminé en retour par 
une solution de cyanure double de potassium e t  d'argent, qui 
donne lieu A l a  rG;iction suivante : 

Les solutions nécessaires sont les suivantes : 
Solirtion de s u l f u w  de aodium - L a  concentration la plus con- 

venahle est d'environ O,2 p.  100. 
Solution d~ cyanure douli l~ d'argent et de pc~tnssium. - On la pré- 

pare en ajoutant une solution d e  nitrate d'argent à une solu- 
tion de cyanure dc potassium à 2 3 p. 200, et cela, jusqu'8 ce 
qu'il se  produise un précipité perrnnnent de  AgCy ; on Iniçse 
d~:po~er .  pendant qiielqiie terrilis, puis on filtre. 

Solzition de nitrate d ' a n p n t .  - Toute solution di1ui.e d e  titre 
connu, peut être employée ; mais la plus favorable est celle 
qui contient 5 gr.  213 de nitrate d'argent p a r  l i t re ;  1 cc. de 
cette solution = O gr .  001 d e  zinc 
. Solution d'iodure de potassium. - Solution à 1 p. 100. 

Il est t r h  utile d'avoir une solution titrée dez inc ,  qu'on pré- 
pare soit avec du zinc métallique pur, soit avec du  sulfate de 
zinc recrist:~llisé, de  f a ~ o n  que  la solution contienne 0,s 
1 p.  100 de ziiic. 

Mode opérntoire. - La solution rcnferïnant le zinc à titrcr est 
rendue fortement alcaline, soit avec d e  la soude caustique, soit 
avec d e  l 'ammoniaque; on la fait bouillir ; on la  dilue, et l'on 
filtre, si c'est nécessaire. 

On ajoute un volume déterminé de la solution de  sulfure de so- 
dium, qui doit étre eniployée en léger excès, de façonà précipiter 
la totalité du zinc. Le mélange est agité ; on peut y ajouter u n  
peu de chaux pour favoriser la précipitation. Le liquide surna- 
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geant ou une part ie  aliquote de celui-ci est filtrb et additionné 
d'un excès de solution de cyanure double d'argent et de potas- 
sium. Le prkcipité de sulfure d 'argent  s e  dépose généralement 
tres rapidement, e t  il est trés aiskrnerit filtrci e t  lavé (il est aussi 
nécessaire, dans  quelques cas, d'ajouter une petite quantité de  
chaux). On ajoute au filtratum environ fi cc. de la. solution 
d'iodure de potassium, et l'on titre avec la solution de nitrate 
d'argent, jusqu'à. obtention d'une coloration jaunâtre   persistant,^. 

1 gr .  d e  KCy = O  gr .3  de Sa2S = O  gr.25 de  Zn. 

H .  C. 

D o s a g e  e t ~ ~ 1 é p m r ~ t J o n  d e a  c y a i i a  tes, cy; tnui -es .  a u l r o -  
c y a n u r e s  et snifures. - M. J .  MILUAUEIL (Zeits. f .  analy- 
tische Chernie, 1903, p .  7 7 . )  -A. Dosagi: desc,tjunutes.-Dans un  appa- 
reil à dosage d'ammoniaque, on fait bouillir, pendant une  derrii- 
heure, une quantité connue de c:yannte avec S0212 Ptkridii, ou 
avec du bisulfate de  potassium. AprOs refroidisserrient, on ajoute 
de la lessive de soude, et l'on recueille dans de  L'acide titré I'atn- 
moniaque qui se degage; 1 cc. SOLHZ N/10 cor re~pond  h 8 mil- 
lig. 118 de  KCyO. 

B. Dosage des cynnicres. - Maisel a recoinriiandé le dosage p a r  
distillation ; les produits du  ddplacernent par  un acide: après 
condensation dans un  réfrigérant,  sont  dirigés dans u n  polysul- 
fure alcalin ; la distillation terminée, 1'exci.s de polysulfure est 
précipite: pilr l'oxyde de  plorrh, e l ,  dans le fill.ri~turn, on titre le sul- 
focyanure form6. L 'auteur  a rriotiifié la méthode de Mitiscl en 
recueillant CAz dans  une lessive de potasse et décorriposant le 
cyanure forrné p a r  le sulfate acide de potassium ; la r h c t i o n  e j t  
quantitative, et, en pr6serice d'une quantité suffisant(: de sulfate 
potassique, elle est terminée en 1 /4  d'heiire. La lessive qui a 
absorbé CAz est  neutralisée presque coniplCtcment par Az0311 
Ctendu, puis titrée avec la liqueur d'argent Xj20,  d'après la rné- 
thode de Liebig; on emploie comme indicateur quelques gouttes 
d'une solution de chlorure ou d'iodure de potassium. 

Ç. Analyse d',un milange de cyannte et de c.yanure. - Pour doser 
~épiiri.rrierit le cyanure et le  cpntzte  de potassium, l'auteur em- 
ploie la distillation avec le bisulfate potassique. Lorsqu'on ajoute 
du hisulfate potassique k une solutioh de cyanure et  de  cyanate, 
et qu'on porte à l'khullition, le cyanogène du cyanure se  dégage, 
et le cyannte est hydrolysé avec formation de  sulfiite d'am- 
monium et d'acide carbonique. Une éhullition d'une derni-heure 
suffit pour déterminer la dBcomposition coniplkte des deux corps. 
A p r h  le départ du  cj-ariogéne, qui est titrC dans la lessive comme 
il a été dit plus hau t ,  on place au  dessous de l'extrémité du 
réîrigerant u n  flacon contenant de l'acide titré ; au  moyen d'un 
tube à entonnoir, on introduit un  excès de lessive dans le ballon 
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d e  distillation, e t  il ne reste plus qu'à déplacer I'arnmoniaque, 
qu'on litre ensuite. 

il. Anlllyse d'un rnélanqe de cyannte r t  de sulfocynnuve. - Cn? 
solution de sulfocgariure de potassium, bouillie penllant unedemi- 
heure avec d u  sulfate acide de potasse, n'éprouve pas de dScoin- 
position. La solution renfermant d u  cyanate et du sulfocyanure 
alcalin est adc1itionni:e de  siilf:ite acide de  potasse et portée i~ 
1'6bullition. Après u n e  demi-heure d'hydrolyse, on ajoutc la 
lessive, pour deplacer l'ammoniaque, que l'on titre ; aprEs refroi- 
dissement et acirlification par  AzOqI ,  on titre le sulfocyanure 
par  l a  méthode Volhard ou mieux celle d e  Henriques. 

E. Annlysi: d 'un  milanlje de su l focpni l~ .es  e t  Se c !pnwes .  - 1.e 
cyanogène est déplacé par le sulfate acide de potassiurn et titré 
comme il a étE di t  en B. Dans le résidu de  la tiistillation,on dose 
le sulfocyanure comme ci-dessus. 

On peut aussi opGrer suivant  la rri6thnde 'ïreadwell, c'est-il- 
dire déterminer d'abord le cyanogtne p a r  titrage d'après le pro- 
cédé Liebig, puis ajouter un  excès de  solution titrée de  nitrate 
d 'arsent  e t  évaluer, d'après la méthode Volliard, la quantité cor- 
respondant a u  cyanure et  a u  sulfocyanure. 

E'. Analyse d ' un  melange de cyanure de potassium, de sdfoc!/nnure 
et de cynnate. - On déplace, d'abord, le cyanogène du cyanure, 
puis I'arrimoniaque résultant de l'hydrolyse du cyariate, et enfin, 
or1 titre le sulfocyanure dans le rbsidu. Il faut veiller à. ce que, 
~ienditrit la distillation, le liquide soit constarninent en rnouv~:rucn1 
dans le réfrigérant, ce qui ,  avec moins de 1 g r .  de cy:inate, peut 
être atteint en retira111 tcinporairerrierlt le  b rû leur ;  dés que le 
liquide monte t rop haut,  on fait rentrer de  l 'air dans l'appareil 
pa r  le robinet de l'entonnoir. Cependant, lorsque la prise d'essa 
contient beaucoup de cyanate et  de cyanure, il se produit brus- 
quement d e  forts d é g a ~ e m e n t s  gazeux (de  cgarioghe et d'acide 
carbonique), e t  il faut,  pour éviter des pertes de cyanogène, mettre, 
dans  la  boule moyenne du  r é f r i ~ é r a n t ,  u n  batonnet de potasse 
pure  ou erriployer u ~ i e  1i:ssive cnric:eiilré~:, qui assure l'absorption 
rapide de CO'. 

Cr. Analyse d 'un  mélange de cgnniires, cjjanates, sulfocynnzwes et  
sulfures. - L'auteur a utilisé la propriétk qu'a le cadmium d ' h e  
prhcipitk p a r  l'hydrogène sulfurc! dans une  solution de cyanure 
alcalin. Il s'est assure qu'il n e  se précipite pas de sulfate de cad- 
mium h chaud ou à froid lorsqu'on ajoute du  bisulfate de  potas- 
s ium e n  présence de cyanure, d e  cyanate ou de  sulfocyanure de 
potassium ; il s'est assuré également que le sulfure de cadrniurn 
ri'iprouve pas de dérorriposil.ion pendant  une  6liulliiiori d'une 
demi-heure, e n  solution acide, avec le cyanure de  pota,, w u m .  ' 

Dans le ballon de  l'appareil de distillation, on fait bouillir la 
solution de bisnlfate potassique et de sulfate de cadmium ; lorsque 

. l'air est expulsC, on introduit la solution contenant le mélange de 
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sulfure, cyanure, sulfocyanure et  cyanate de  potassium ; il se  
précipite du sulfure de cadrniurri, el. il se dégage d u  cyanogbne r:t 
de l'acide carbonique Le cyanate est ensuite hydrolysd Pour 
éviter le passage d'hydrogéne sulfuré avec le cyanogène, il faut 
que le tube d e  l'entonnoir h robinet descende jiisqu'au fond d u  
ballon, afin que le liquide ne vienne pas en contact avec les 
vapeurs. 

Ce premier déplacement terrniné, on skptlre par  filtration le 
sulfure de cadmium ; la Liltration est facilitke par  l'addition a u  
liquide de quelques gouttes d'tither. 

Le sulfure, lnv6 B I'eiiu e t  à l'alcool, est séché i~ 200 degrés et 
pesé. Le filtratum est sourriis & une nouvelle distillation, afin de 
i16pliir:er l'arriirioriiaqii~: r:orrespo~itlorit i i i i  cyiiriit1.e. Da ris le ri:sidii, 
on titre le sulfocyanure, aprOs addition d ' r 4 ~ 0 ~ 1 1  e t  d e  sulfate 
ferrko-potassique. 

L'auteur a cherché k doser l'azote contenu dans les cyanures, 
les cyanates et les sulfocyanures. O n  peut, deris ce hiit, a,joiiter 
B la prise d'essai u n  polysiilfure alcalin, qui  transforme, aprEs 
chauffage, le cyanure en sulfocyanure, dont  I'azot,e est dosa1)le 
par le proçkdé Kjeldnhl. On peut aussi ajouter quelques goultes 
de forrnaline, qui dorine, avec le cyanure, une combiriaisori 
double ; il se forme vraiseinhlnhlernent le sel potassique de 
I'oxyaeétonit,rile I12COK.CAz. L'azote peut cri ê t re  égalcmcnt 
dosr! piir le prucédé Kjdriahl.  Ce dernier proridk est inErne pril- 
fkrable ail t ra i tement  par  le polysiilfure alc;ilin, qui hydrolyse 
partiellement le cyanate, ce qui doiirie une perte d'airimoni:tque. 

E. S. 

Pi-épmrmtion d u  nilroinolybdmte d'criiiiiiouiaqiin 
dest iné  s i n  closmge de I'eclde ~~~~~~~~~~~iqiie. - 31. An. 
MERCIER (Bull. rie Z'Assoc. b d q e  da: chinzistes, oct. 1902, p 389). 
La formule qui donne à l'autrwr les nleilleurs résd ta t s ,  tant  au 
point de vue de la facilitt! de sa  prbptiration que de  I'exi~ctiturle 
des dosages de  l'acide phosphorique, se corripose de  : 

100 gr .  d'acide rnolyhdique d u  commerce 
144  cc. d'arrirnoniaqueil 20 p. 100 (D=0,9593) 

On amenc le volume 500 cc. avec l 'mu c1isfilli:p.. 
Cette solution neutre est filtrée et versée doucement tl:tris Uri 

litrit tl'Az0311 (tirnsilé = 1,201. 11 nt: faut pas  verser 1\x0311 rlaris 
la solutiori de molybdnte neutre 

Apc'5s cp:lqiies ,jours de repos à la t rmpérature orclinaire du  
laborntoire, on filtre pour- séparer Ic prfcipité jaune de silico- 
iriolyhrlate d 'arnmoniaq~ie qui s'est déposé. 

L'ancienne foriniilc dcs laboratoires belges est plus difficile 11 

priiparer e t  dépose plus facilement de l'acide niolybdique p a r  
simple ébullition. 
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La solution de nitromolybdate d'ammoniaque utilisée pour les 
dosages de l'acide phosphorique ne doit pas renfermer plus de 
80 i 86 g r .  de molybdate d'ammoniaque. alcalimétriqueinerit 
neutre, p a r  litre. 

La solution de  nitromolybdate d'iimmoninqiie ci-dessus intii- 
qu6e précipite instantanément et complètement l'acide phospho- 
riqiie des solutions :ic:irles jAz031L) des phosp11atc:s e t  des super- 
phosphates. 

Le ciirntii d'amrnoniaquri. contenu d a n s  les solutions rlc s u p w  
phosphate, de phosphate précipité et  d'engrais coniposés n'eri- 
trave nullement la précipitation de  l'acide phosphorique par ce 
nitroinolyhdate. 

Titrnge de  In dureté  d e  I ' e s u  nu moyen d e  In solu- 
tion aqueuse d e  snvou. - ?ul. 12. G,iWALO\VSIiI (%fils. f .  
aimlytische L'hernie, 1902, p. 768). - L'auteiir emploie I'oléatel)asi- 
que de sodiuru en solution aqueuse, nu lieu de  la solution alcooli- 
que neutre de savon. L'acide olirique donne,  avec le  sodiurn, un 
oléate neutre; celiii-ci fonrnit une  solution limpide avec peu d'eau, 
riii~is, Bune plus forte dilution, il se sépare u n  olbate iicide quiest 
insoliihle et un ol ia te  basique soluhle. Le preriiier est en é&ilir:s 
presque rriici.osco~)i(~iies, qui causerit le  troulile opalesc:i~ril iles 
solutions étendues. 1,orsqu'on anite celles-ci avec du papier à. f i l -  
t rer divisé et qu'on filtre plusieiirs fois, on olitient des solutions 
iiinpitles d ' o l k l e  basique de  sodium, qui constituent le nouveau 
rCactif de titrage. Le mot busique a ici une signification lirnitke, 
car on rie constate la basicité avec aucun  indicateur. Cette 
solution aqueuse de savon a ,  vis-à-vis de  la solution alcoolique, 
l 'avantage d c  fournir une mousse plus persistante, car i l  n'y a 
plus de  vapeur  d'alcool dans le  flacon à agitation; de plus, son 
titre est plus constant, parce qii'il n 'y  a plus A craindre l'ivapo- 
r i~ t ion  de l'alcool. [;ne faible addition de  te inture de carrriin et 
l'emploi d'un flizcori en verrp vert clair rendent  plus sensible la 
fin du titrage, e t  la mousse blanche forrnee se distingue très riet- 
tenient. On prépare la liqueur avec du savon à. la graisse de coco ; 
on fait macérer celui-ci dans 40 & 30 fois son poids d'eau hoiiillie 
et refroidie ; on décante le liquide clair ;  on  passe sur  un  linge, et, 
aprés  avoir coloré avec la teinture de carrriin, on établit le titre 
a& une solution de chlorure de calcium de richesse connue. 
1,'auteur recornmande de  conserver la solution savonneuse dans 
des flacons verts. 

E.  S 

Act ion  de  l'eau dintillke sur l e  ploinh. -M. FRAI\'CK 
CLOWES (Chmicul hTews,  1!)02, p .  168) .  - On sait que le plonib 
est iittaqiié par l'eau distillée ; celle-ci contient, aprés  un  contact 
suffisitriiinent prolongé, du  plomb e n  solution, e t  il se  forme eu 
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même temps un dépbt blanchntre. Le plomb dissous est de llhy- 
cirale de plornh, el. le d6pCit est u n  hydrocarhoniite contenaiit 
trois molécules d e  carbonate pour  une molécule d'hydrate 
plonibique. 

L'hydritte plombique provient de I'action exercée s u r  le métal 
pnrl'oxygène dissous d a n s  I'eau, et 1':xide carlionique intervient 
ultérieiireriierit p o u r  former un  hydrocnrboriate de plomb. 

Y. Clowes a fait des  expériences ayant  pour  but de recher- 
cher si l'acide carbonique favorise I'action oxydante de l'oxy- 
gène. 

11 a,  d'abord, placé des larries de  plomb brillantes dans  l'eau 
distillée bouillie et privhe, par  conséqumt ,  d'oxygène, e t  il a 
op6ré dans une  ;itrriiisphAre d1hytlrcig8rie ou daris le vide;  ces 
l imes  de plomb n'ont iiüs CtP, poiir ainsi dire, attaquées, a t tendu 
qu'il s'est dissoiis seulement 0 partie 3 de plomb pour 1 million 
de p;irties d 'eau,  et encore on peul admettre que cette attaque 
est due k ce que l'eau n'avait pu &tre entièrement privée de 
I'oxyg2ne qu'elle coriteriait en dissolution. 

L o r s q u e l e  plorrib est placé dans l'eau, en upprant dans des 
:itiriosphères différentes, l'action est plus énerpique; dans une  
:~trnosphCre d'oxygène, I'eaii dissoiit 0 ,023  p. 100 d e  ploinb ; d a n s  
l'iicide ci~rl)oriiqiie seul, 0.008 p .  100; dans une atrriosp1ii:re 
coinpos@e de v o l ~ i n ~ e s  égaux d'oxygène et d'acide carhoriique. le 
c1iitrr.e :lail ;L peii ~ " " \ s i e  ~ii?iiitl que diiris 1':ic:ide cii rhoriiquweui ; 
auclontraire, dans  u n e  ntrriosphbre curriposc5e de  8 voluriics d'oxy- 
gène pour l volurine ri'ar:ide c;lrhoniqne, l'at,tnqiie dii plorrih élait 
h peu près égale à celle exercée en présence d'une atrriosphère 
d'oxygéne seul. 

11. Clowes conclut que l'oxygène dissous dans I 'P;LU distillbe 
est seul cause de I'action de I'enu distillée s u r  le plomb ; l'acide 
rarbonique ne favorise nullement cette action e t  n'intervient 
qu'ultérieurernent pour former de l'hydroc,irhonnte de plomb. 

On a prétendii que la présence des bactéries diins I'eau est 
caiise de  l'action exercke par  l 'e i~u sur  le plomb ; or, l 'auteur a 
c:onst;itC que l'action est aussi énergique en faisarib interveriir de 
l'air filtré s u r  un tampon d'ouate et en se  servant d'eau stérilisée 
placée sur  du plomb fondu dans un vase st.érilisé. 

Certaines suhstnrices chimiques peuvent conlrnrirr 1':iction 
dissolvante de I'enu ; c'est le cas pour l'acide sulfurique et le? 
sulfates ; l'acide carbonique et les carbonates réussissent moins 
bien;  l'eau de cb;tiixgSne peu 1';ic:tiori oxydarite et, en qiiiirilitk 
assez c o n s i d h b l e ,  elle semble la favoriser. II .  C. 

Ileclierelie d e  l'acide inrtriqiie oivlinaire na nioyen 
de I'acicïe tartrique gaucïic.- M .  ,J.  h'. BROKSTEI) ( Z c i t s .  
f .  anolytische Chenlie, 1903, p. 15). - Lorsqii'on mélanse à froid 
une solution aqueuse h 1 p. 100 d'acide tar t r ique avec de I'aç6tate 
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de calcium en faible excès, il se sépare, a u  bout d e  quelques 
minutes, de petits cristaux brillants de tartrate de  calcium 
CaCi1I'O6, 41120. Si In. concentration n'est que  de 0,l p. 100, le 
précipité n'apparaît  qu 'après  2 à 3 heures ; d i ~ n s  des solutions 
plus  étendues, il ne  se produit plus rien. Si I'on :;joute au rné- 
lange resté clair quelques gouttes d 'une solution d'acide tartrique 
gauche,  aussitôt ou quelques secondes après ,  le liquide se 
trouble, p a r  snite de  la  forination d'un précipité brillant, lequel 
se  transforme bientbt e n  un  tikpôt blanc qu i  se rasseiiible g a -  
duellernent ; celui-ci est formé par  le racémate de  calcium 
CnC"1Q6, 41120, qui ,  comme on le sait, se  distir!gue des tartrcites 
correspondants par  une  nioindre solubilité. Avec des solutions 
d e  concentration plus éleviie, environ O , 5  p. 100 et plus, la réac- 
tion est moins caractéristique ; on doit, p a r  coriskpent ,  n'opérer 
que  sur  des solutions diluées. Si I'on opère s u r  des snlutioiis il(: 
concentration extrémernent faible, i l  faut un repos plus prolong6 
pour  obtenir une  précipitation. 1,a faible snluliilité du rncémate 
d e  calciurn est encore accentuée par  la présence en exciis des ions 
de  calciurn et d'acide tar t r ique gauche II ne faut pas  que cet 
excès soit trop considérable, afin de ne pas précipiter de  tartrate 
gauche, ce qui est facile à kviter d u  reste, en utilisant l'acide tnr- 
t r ique gauche en solution trés diluée. D'autre pitrt, on peut 
facilement différencier le!: deux pricipités par  l'examen rriicros- 
copiqiie ; on consi.;ite norrna1errii:iit des ngrkgnts d'aiguilles en 
forme de gerhes ou d c  cercles t r&s  caractt'!ristiq~ies, tandis que 
le tar t rate  gauche est en cristaux prismatiques. Lorsque la solu- 
tion contient des  corps qui  donnent  kgalement des précipités 
avec l'acétate d e  calcium, on ajoute u n  excès de ce dernier et 
I'on filtre ; on ajoute ensuite l'acide tartrique gauche. On peut 
ainsi retrouver de petites quantités d'acide tar t r ique en pr6serice 
d'une grande quantité d'acide oxaliqiie. Des essais faits en vue 
de la séparation quantitative n'ont pas  donné d e   résultat,^, 
niais, p a r  contre, on peut doser l'acide racémique par  prkcipita- 
tion B l'aide de l'acktate de calcium. Inversement, on peut doser 
le calciurn en le précipitant par le racémate d 'ammonium en so- 
lut ion acétique. 

E. S. 

N o u v e l l e  r h c t i o o  de la stncchwi-ine. - M. \VAUTERS 
(Bull. de la Soc. de pharmacie de Bi-ir.celk, 1903, p .  30). - 
1,orsqu'ori c:haufft: iirie triicx di:  sac:i:tinririe avec un peu de 
phloroglucinc en solution snlfuriqiie, Ic liquide prend une teinte 
violet-noirntre. Si I'on ittend d'eau distill6c. la liqueur obtenue 
possPde une coloration violette extrémement intense. 

Cette réaction permet  de reconnoitre la présence d e  très faibles 
quant i tés  de saccharine, mais  elle exige, pour  s e  produire avec 
toute la netteté désirable, que  la saccharine soit dans un  état de 
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piiretk convenable ; c'est ainsi qu'elle reste incertaine iorsqlie 
l'on opére sur  le résidu de composition cornplexe qu'on obtient 
par la méthode ordinairement suivie pour In recherche de cette 
substance dans les denrees alirrientaires, telles que la biére, le 
vin, etc. 

Bcclierche micrrchlmique des dcalis  et des 
ucides. - hl .  F .  E\IIClL ( l ' h  Annlyst. ,  1902, p. 289). - Celte 
reclicrche se fait  au  moyen d'une soie teinte au  tourncsol : on 
fait bouillir l a  soie daris une solution aqueuse de tournesol 
légèrement acidulée par  S O q 2 ;  au bout de  trente minutes, la 
soie est teinte ; sa  couleur est violet ~~~~~~~~~e ; on la lave dans 
un courant d'eau ; on la skcheet on la conserve dans l'obscurit6. 

L a  soie bleue est préparée en trempant la soie rouge obtenue 
pr$ci:demrnent dans  d e  l'eau rendue IégCreriient alcaline, liivari t 
rapidement, puis pressant entre des doubles de papier filtrer et 
s6c:hi~nt. 

Ponr effectuer la recherche, or1 prend un lirin de soie, qu'on 
fixe sur  un frasmerit de  cire et  qu 'on coupe avec des ciseaux hien 
aiguisés, (11: façon h n e  laisser qu'un ccintiinétre environ de  libre. 
Ce petit fragment est purifié avec une  goutte d'alcool et examiné 
avec le iiiicroscope, pour  &tre s û r  de l'absence d'impuretés, puis, 
une gouttelette du  liquide % exanliner étant placée s u r  une sur- 
face convenable. le bout  d u  f r a ~ r n e n t  de soie y est introduit ; 
aprc's évaporation du  liquide, on  examine de  nouveau au  micros- 
cope. 

Les plus petites quantités d'alcalis ou d'acides peuvent être 
déc:elCw par  c:(:t.te iiicrthode. II .  C. 

Sourelle riirictlon p u r  In reeheiwhe de IR nior- 
phiuc. - M .  C . KLJCHAKD (Z r i l s .  f .  nnczlylische Chemic, 1903, 
p .  93). - Cette rfiaction est intérc.ssante, d'abord par  sa  grande 
netteté, ensuite parce qu'elle cesse d e  se produire lorsqu'il y a en 
présence une certaine quantitc! d'eau. 

On dissout daris S O k H h o n c e n t r é  de l'anhydride titanique 
(Ti02)  p u r  et e n  quantité aussi grande que possible ; le réactif 
doit ètre limpide et  Cpais, et il suffit, pour assurer  la dissolution, 
de chauffer le mélange des d e u x  acides et de  laisser refroidir. 
Si, i cette solulion, on ajoute quelques petits fragments de  mor- 
phine ou d'un de ses sels, il se produil une coloration noire au  
point de  contack; cette rkaction est t rès  caractéristique et excessi- 
vement nette ; a u  lieu d'eniployer le produit solide, on  peut  
opért:r avec des solutions t r k  c:onr:eritrtic:s. 

Pour  op6rer sur  de  plus  grandes quantités de liquide, il faut  
laisser couler le réactif s u r  les parois du  verre, afin que celui-ci 
ne se mélange pas au liquide ; on observe, au point de contact 
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des deux couches, une zone noire, rouge ou jnurie l>runi2tre, 
selon la concentration. Lorsque l'acide titanique et le sel de mur- 
phine existent en fortes proportions, il se furiiie, en faisan1 agir 
des q u a n t i t ~ s  égales de liquides, soit 1 cc., une solution dont 
la couleur varie  tlii jaune brun  au  roiige et qui se tiilculore s i  
l'on ajoute 1 à 4 cc. d ' eau .  

si 1'011 dilu(: d:lrls 1'eiiU Iil so~~i t io r l  s l i~ f~~r iq i l f !  (I'iil;i(l[! tita- 
nique, on nie peul plus obtenir de  colori~tion, iiikirie en ajoutiirit 
de  grandes quantités de morphine en solution ou h l'état so'ide. 

La coloration noire donnke par  le sel de  niorphine dans les 
conditions intlirpkes plus haut  se  change, p a r  agitation, en une 
I~elle coloration bruri-rouge, qui  persiste pendant  plusieurs jours. 

La réaction peut servir h la recherche de l'ucide tilaniqiir. 
1,'auteur indique encore les réactions suivi~ntes  de I;L rrior- 

phine : 
2 0  2 k 3 cc:. d'une solution rle rriétavnniitiatee tl'iiiiinioninqiiti 

a u  1/1000 sont acidifiCs par  SOC1l2 ~joutC: goutte h gouttc, de 
façon à faire disparaître la coloration jxurie qui  apparai t  d'abord ; 
d a n s  ce liquide, on ajoute le sel d e m o r p h i n e  esstlyei-, de préfé- 
rence à I'ktat solide, e t  l'on ch:iuli'e s'il est 116cessaire ; il se pro- 
dui t  une coloriition vert-clair ; celle-ci est bleu-vertliltre clair avec 
une solution van:irlique plus diluée. La  coloration est trEs stable 
et  il ne se forme pas de  précipité aprés  pliisieurs heures ; 

20 On dissout O gr .  1 de tuiigstate desodiiiin commercial dans 
100 gr .  tl'eaii ; on ajoute qiiplqiies gouttes rl'lTCI ou de SOilIP, 
puis,  après avoir agite, on ajoiitc iiiiinédiclteiiierit le sel de iiior- 
phirie à l'état solide oiien solution aussi coricentrtk que possible. 
11 se forme une  coloiiltion violette ou bleu-clair ; il se précipite, 
a u  bout de  quelques heures, de  I'i~cide turigstique, et la colo- 
ration disparaît  ; 

3O On peut aussi utiliser la faculté réductrice de la niorphine 
s u r  l'acide ctiriirriiqiie ; ori ilissoiit O gr.02 de biihi-oinale de po- 
tassiunidans 10 parties dle;iu ; &fi  cc. de cette solution, on ajoute 
quelques gouttes de  SOLI12 concentré, et l'on agite, puis on verse 
goutte a goutte une solution concentrée de sulfate de rnrirptiine. 
La coloration jaune  de ln solution chroinique passe au  vert-clair 
en 20 A 30 minutes. L a  réaction est  plus  nette lorsqu'ori emploie 
10 fois la quantité de  chromate ; elle est t rés  stable et persiste 
pendant  plusieurs heures, cornrrie celle d u  métavanadate d'ain- 
monium. E .  S. 

Reclierche de I'apurnorphlne ilanr l e  oIilorhjdi-ntc 
de iiiorplilric. - M. H .  IIELCII. ~Pl~nr~~nceu~zscbe  Post, 1!)02, 
p .  7 5 7 ) .  - D'apres la I'hariiiacopée germanique ( 4 ~  étlitioii), on 
doit s assurer que le chlorhydrate de rilorphine est exempt d'dpo- 
morphine,  e t ,  pour  faire cette vérification, on prend 5 cc. d'une 
solution de chlorhydrate de morphine a u  1/30, qu'on additionne 
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d'une goutte de  solution de  carburiate de potasse ; le prkcipit& 
qui se forme doit &Ire blanc e t  rie pas  se colorer eri vert à la 
longue, et,  si on le t ra i te  p a r  It: chloroforriie, ce dissolvant rie 
doit pas se colorer en rose. 

31. Helch a constat4 que ce procédé permet de  caractkriser 
l'aponiorphine lorsque le chlortiydrate de  r n o r ~ h i n e  n'en con- 
tient que 1 centigr. pour  20 gr. de niorphine. 

D'aprés l 'auteur, il existe une autre  réaction plus sensible et 
plus rapide : on ajoute k l a  ~ o l u t i o n  de chlorhydrate de mor- 
phine une solution de hichroinate de potasse ; I'ûponioiphine, 
si le sel de morphiiie en conlierit, s 'oxyde iiiiinédiatciiient, et,  si  
I'ori traite par  le cliloroforriie, celui-ci sr. culore en violet-rouge ; 
on peut airisi caract6riser I'apoinorphine dans u n  sel de Inor- 
phine n'en conteriant que 3 iiiilli,rrr. pour 10 gr. 

Dosage de In strychnine e t  de la hruelne dnuri la 
noir vomique. - JI. 1)OJVLlltU (Cheinicul f i w s ,  1903, 
p. 99).  - 0; mélange û ?I 10 g r .  dc poudre de  noix vornique 
avec une solutiori de 2 gr .  de carlionale d e  soude sec dans 10 cc. 
d'eau ; on desséche nu bairi-marie, e t  1 on réduit en poudre le 
résidu de l'évaporation ; on extrait  2 l 'appareil  Soxhlet avec u n  
rr1i:l;irige de 3 paities de chloroforiiie et iirie partie d'alcool 
absolu, jusqu'h cequ'iine petite quantité d u  liquide d 'cxtr i~çt ion,  
évaporé à siccitb, ne dorine plus qu 'un résidu insignifiant.  1.a 
solution airisi obtenue est flltrée, si  cela est nicessaire, et t rans-  
vasCe dans u n  critonnoir h sép:iration; on lui  joute 15 cc. de  
SWH2 :i4 p. 100; on agite pcindant cinq niinutes; on  skpare e t  l'on 
répCte deux fois ce tr;iitcrnerit., en employant, dans les tleiix cas, 
10 cc dc SOLl12. Les solutions acides, réuriies, sont  filtrées sur 
lin tampon de  coton additionnées d'un excFs d'ainmoriiaque et, 
épuisées trois fois avec le chloroforiiie, en employant 15,10 et 
5 cc. de dissolvant. Les solutii)ns chloroformiques sont filtrées 
sur un pelit filtre riioiiillé avec di1 clilorofurrne ; les ;ilcalo'itles 
s'obtiennerit pa r  Cvaporation du dissolvant. 

I,e m d a n g e  des alcaloïdes étant  obtenu, la stjpnrntion de la 
strychriinc se fait de  la rrianière suivante : on dissout ce mélange 
dans 25 cc. d e  SO'R2 2 p. 100 (on chauffe si cela est necessaire 
pour aider à. la dissolulion); on filtre et on lave le filtre avec la 
inèrrie solution, jusqu'à ce que le voliinie liquide t o t d  soit de  
50 cc. ; on laisse refroidir, et l'on ajoute 5 cc. d'Az03H(D= l 44); 
on mélange ; on laisse en repos pendant 50 minutes ; on trans- 
vase dans une boule séparatrice contenant 25 cc. d'ammoniaque 
(D =0,89) et  10 cc (le chloroforinc ; on agite IernBlange pendant  
ciiiq ininutes ; on trarisvase le dissolvant dans une aulre  boule 
à &parûtion, et le liquide alcalin est extrait  avec 1 0  cc. de chlo- 
roforme. 

Les solutions chloroformiques ainsi obtenues sont agitées., h, 
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trois reprises dilrérentes, avec 25 cc. d'une solution contenant 
4'1 cc. d'eau et 2 cc. d'arrirnoninqiie ( D  = 0,89), de  rrinniiire k 
enlever une petite quantité de matikre colorante. Ln solution de 
slrychriine est évaporée dans  une fiole tarée. 011 séclie à 100 
degrés jusqu'h poids constant. 

La brucine est déterrnin6e colorirnétriipement par  çoinpnrni- 
son avec une soliitiori type et  iiti+e dc: brucine ;trihyilri:addi- 
tionnée d'AzO"1. H. C. 

Conservation des a5eliiintillonn tl'urlne destinés 
ù l'analyse. - M. - VARCES (Phurmaceutische C e t î t m l t ~ ~ d l e ,  
1902, p. 175). - Le choix des antisepliques qui peuvent être 
ajoutés à l'urine, pour assiirer sa conservation, es1 subordonni a 
la nature des él6inents qui doivent ê tre  dosés;  mais, s'il s'agit 
d'une arialyse coiripl&te, i l  es t  nécessaire d e  clioïsir une sub4ari1-e 
incapable d'exercer une influence s u r  le dosagl: des divers élk- 
ments que contient l'urine. 

Les essais de M .  Varges ont porté s u r  les subslanres suivantes: 
sublirni: ( O  g r .  25 pour 1,500 cc. d 'ur ine) .  biiodure de mrwiire 
ei oKycyanure d e  mercure (O gr.  10 pour le iiiême volume 
d'urine), q u i i w o l  et fluorure de sorliuin (1 gr.), acide ~aiicylique 
( 4  gr. 50), cliloroforme (Ill cc.). Dans SI?S exp6rierices. b I .  V q e s  
a reclierclif? ou dosé le sucre, l 'albumine, l'iridicari, les pigmenis 
biliaires, l'acétone e t  l'acide acétylac4tique. 

Au point d e  vue de l 'odeur et  de l'aspect, le biiodure et  l'oxy- 
cyanure d e  mercure, le quinosol e t  le cliloroforrric: assurent la 
conservation de l 'urine; le  sublimi':, le fluorure (le sodium et 
l'acide salicylique rhussissent moins bien. De plus, le sublimh et 
le fliicirurede sodium out I'iriconvénieiit de priScipiier I'altiuiriirie. 

Pour  le dosage du sucre, lescliiffres trouvé; orit été les niêmcs 
avec les divers antiseptiques essayés, sauf pour  l'acide salicy- 
lique, avec lequel les chitrres sont u n  peu trop faibles. 

Le dosage de  l'aciditk est gBn6 par I'arldition des antiseptiques. 
La reclierclie ou  le dosage ile l ' indican, à e s  pigments biliaires, 

de  l'acétone, d e  I'acide acétylacétique n'est pas gêné. sauf par le 
cliloroforme, qui  fausse le résultat d u  dosage de l'acétone. 
M. Varges conclut en recornrnanclant plus particulièreiiient le 

biiodure et I'oxycyanure d e  mercure 

Glycérine pliéniyuée pour la recherche de I'uliio- 
mine daus l'uriuc. - M. PUHS (ilIrdical Record, 8 iriars 4WP). 
- Le réactif proposé par  l 'auteur, pour la reclierclie de l'al bu- 
iiiine dans l'urine, pst une solution à parties égales d'acide phé- 
nique dans la glycérine ; or1 sait que  l'acide pliénique coagule 
l'albuniine ; l 'auteur ajoute d e  la glycérine afin de prbvenir la 
form3tion d 'une trnulsion permanente de l'acide pliénique dans 
l'urine. 
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Pour faire l'assai, on prend, dans un tube a essai, 2 cc. de solu- 
tion glyci'ropli6riiquEe, eL l'on ajoute 2 cc. d 'ur ine liltrbe; on 
agite ; i l  SI: produit un t r o d l e  si l 'urine est albutriineuse. 

Cmuues de la saveur ct tle I'otlciii. cle botterave 
d ~ u s  le lait e t  ïo Imr?urre. - h l .  l'il .  GRURi3ER jHL~dermanns 
Cmtralblatt, 1902, p. 716 ) .  - L'odeur' t t  la s;veur de betterave, 
qui apparaissent parfois dans le lait, le beurre et  la c rème,  
sont dus la présence d'une bactérie sp&5ale, que l'auteur est 
parvenu a isoler et a étudier en cultures pures ; il lui a donné. le 
nom de Pseudon~unas curolre. Ce iiiicroorganisrne se riiultiplie de 
préférence a une température de 6 A 1 0  degrés, en dorinant au 
lait une réaction alcaline ; lorsque la teriipéralure augmente, 
I'alcalinitt! diminue. en même temps que I'interiaité de  l'odeur, 
e l ,  a 3S-36 drgrts ,  on rie reinarque plus de cliarigeinentilans le 
lait, rn0iiie a u  I ~ o u t  (le plusieurs semaines La bactérie rie forme 
pas de spores. Son actiori es1 favorisée par I'ad(li\iun de bactéries 
 LI sol, par exemple du Strep to t~ , i . x  odr~r i f eru .  Qdand on ajoute au 
lait oii a la crknie iirie culture pure  d e  la I)aci~irie, Io beiisre 
uljtenu preritl I'odcur caract~:ristiqiic de I,etkravc. On s'est 
assur6 que les matières odorantes ou  savoi irdxes de la bette- 
rave, (le l'liuile de iiioutarile et d'autres subdancps n'ont pas la 
proprii'té d e  donner au lait produit les qiialith en questiori. 

Pour se pri 'wrver de  I'iictiori de cetle bactdrie, il suftit de 
pastriiriser le bit ou !a c'renie. E .  S. 

CoiiipasItiaii de lia grctiusc huinnine. - IIEI'Lll:iNx 
JAECKLE (Zeits. f .  pl~!yqiolog~sc/ie C'hernie, t .  Y X V I ,  p. 53). - 
Les recherches de  l 'auteur orit porté sur  la graisse d'individus 
sains, morts par suite d'ai.,cideiits ou de maladies aiguës 

Les résultats obtenu3 p:w lui sont  les suivants : 

Dcns i t e .  . . 
lnriice de sapo- 

riifiçaliori . 
Irirliçe d'iode . 
Acide oléique. 
- palrriitirjue 

sli.arique. 
Lécitliinus . . 
Cholestérine . 

Graisse d'ailiillcs. 
- 

0.9179 

(;raisse d'enfmts. Graisse de l i pomes .  
- - 

n n 

Ida cholestéririe a été olitrniie rri saponifiant la graisse, t ra i-  
tant  le savon par  l 'éther (le péiiole el Cvaporaiit la liqueur. 

Les lécithiries orit été calculées en dosant le phosphore d a n s  la 
graisse au moyen de la méthode Bénédikt. 

Pour la déterrriination de la nature e t  de la proportion des 
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dcides gras ,  l 'auteur  a prkparé un savon de plomb, qu'il a traité 
par  la benzine à chaiid ; il a sépare les acides g ras  solides a u  
moyen de  prtkipitations fractionnées, sous forme de sels de nia- 
gnésie, cit il a identifié les acides isolés dans les divers fraction- 
nements, d'aprfis l a  méthode de  Kraft. sous forrrie de  sels d'ar- 
gent,  e t  non sous forme de  sels de  baryte ,  l 'argent étant plus 
facile à doser que 1;i kiiiryle. 

L'aspect di1 tableau ci-dessus montre que la  graisse humaine 
ne contient que de l'acide olÊique, d e  l'acide s t iar ique et de 
l'acide palmitique. L a  graisse des enfants  est moins riche en 
acide oléique que celle des adultcis. 

En définitive. la composition de la grsisse humaine  ne différe 
guère de celle de la graisse des autres iniiinrnifi:res. 

La sraisse des lipomes a une cornposition t rès  variable. 

Matii-ren colorantes nervant colorer len sniicis- 
B o n s ,  vlnn.lcn et eoiiservcn. - M .  J .  V R A S K F ' I .  ( A r h  l iais .  
Ges. Amt., 4902, suivant  Leits. f. U,nt. ci .  Xahr .  und Genussaz., 
octohre 1903). - Rouge san.9. -- l>oudre hrunàtre, soluble cliins 
l'eau en rouge, insoluble dans  l'rilcool ; elle est coniposée de 
Ponceau 2 R, de 15 p. 100 d'eau, 6 ,6  p. 100  dc sel marin et 21 
p. 100 de borax. 

Jus de oiande m c g e ~ s a n g .  - Solution roogeBtre, dont la coii- 
leur n'est altérée ni p a r  les acides ni par  les alcalis. SB densité 
est de 1,0163 ; le rksidu sec ~ s t  de 2,7 p. 100 ; il renferrne 
31 p. 100 de sel riisrin, 12 p. 100 de  liorax; la rriiitière colorante 
est la nihine que ci-dessus 

Rmqe pour sai~cissons. - Liquide rouge foncé, qui, diliiC: 
devient jaune roiigeatre, avec fluorescence verte;  l a  niatikre colo- 
rante 1st de l'éosine. 

Rouge h - m i s s e .  - Liquide rouge jtiunhtre, de  dcnsité 1,0064 ; 
résidu sec 1,46 p. 100 ; sel marin 1 0 , 9  p 100. La rnatiére colo- 
rante  est du  Poriceau R.  T. 

Heelieimchc de. In viande de  clievctl. - J I .  E .  Ill'l'l'IN. 
- (Phal-moceufische Centralhulle, 1902, p .  2G!)). - La reçlic~rchc 
de la viande de  cheval est basée soit s u r  le dosage du  gIyco$ne, 
soit s u r  l a  dkterinination de  l'indice d'iode ou de l'indice de 
ri:fraction de la  graisse extraite de la vinride Ces deux réx t ions  
ne  permctterit pas  toujours des conclusioris ct,rtaines, noti~rn- 
ment dans I'annljse des saucissons. 

Le I P  E .  Iluppiri npkre cet.tc: rec1ierc:Iii: p t r  voie liiol~igiqiie. II 
se base sur  le fait que l'in,ieclion dans le sang d'une solulion d'un 
nlhurriinoïtle lui comrriiinique des propriétés spéciales. I,e sérum 
qu'on retire du  sang ainsi injecté jouit de la propriété d e  foriiicr 
un précipité quaiid on l'additionne d 'une  solution de cet alliuitii- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



naïde. Ce principe, appliqué à l a  recherche de la viande de  
cheval, a donné de bons résultats. 

Pour préparcr le s6rurn. l 'auteur injecte deux fois par  semaine, 
B l'intérieur d u  ptkitoine (le liipins, des quantités croissantes de  
suc de viande de cheval allant juçqu'à 20 cc. L la fois ; il obtient 
ainsi un sérum t i k  actif 

Les décoctions de viande sont ajoutées directement au sérurn ; 
11,s décoctions de saucissons sont, au  préal;il)le, alcalinisées, fil- 
trties et éverituelleriient :idditioririties de  0,s k 1,b p. 100 de solu- 
linri de chlorure de  sodiiiiri L n  réaction carnctérist,ique (trouble 
rt précipitatiori) apparaît  aussi bien avec les décoctions de 
viande qu'avec Ics saucissons crus,  fumés ou fni l)lemerit cuits.  
On n'obticnt rien avec les saucissons soumis une longue cuis- 
son. Les agents de  coriservation n'entravent et ne modifient en 
rien In réaction. 

On peut retirer.  plusieurs reprises, 30 à 40 cc. de sang d'un 
lapin injecté. Le sérurn s'obtient par dépôt (lu s ;mg e t  dticari- 
tation. 

On le conserve au frais e t  l 'abri de la luniii'rt. dans dcs tubes 
de verre sci:lIBs. 

l l l i i i l~arhe dc Chlirc et 1~1iuLiirl~c d'Euimopc. - 
II. J.IK,IR1IAÇY (Phurmlicci~iiccd Journal, 1902. p .  4i1). - I,cs 
rhubarbes d'Europe contiennent deux fois inoins de  cendres et 
de filiicosidcs que celles de  Chine. La r1iubarl)e d e  Chine donne 
environ 25 p. 100 de ceridres, celle d-Europe (i à. 8 p. 100 ; on  
truuve, dans  la rhulxirhe de (:hine, 2,9 3,7 p. 100 d'acide 
chrysoph;iiiiqiie, 1 , 3  à 1,7 p. 100 d'éniodirie et  39.5 A 47.3 
p. 100 d'extrait iilcooliqiie. T i i  racine de  Shensi est la meilleure; 
celle de Shnngti;ii est la moins bonnc ; cellc de C;mt«ii est inter- 
ni6tliaire. l'wnii les rhubar lxs  d'Europe, celle c1'hnglt:trme est 
t r i s  honrie ; la France produit une qualit6 presque aussi bonrie ; 
celle d'Autriche est inférieure. 

On trouve, dans  la rhubarbe anglaise, 1,86 p. 1UO d'acide 
chrysophanique, 0,5Y p.  100 d'érnodine et  36.3 p. ,100 d'extrait 
alcoolique; la rhubnrhe d'Autriche donne seiilernent 0,54 p .  100 
d'acide chrysoptiiinique, 0,41 p. 100 d'érnodine e t  27 3 p. 100 
d'extrait alcoolique. h D. 

Sirop d e  frarnbrnis~.  - M. K .  W14nlSCH ( & r r d i ' s  Report, 
1902, p. 54). - Pour déceler le mélarige du sirop de cerise au 
sirop de framboise, on distille $0 a 30 cc de sirop, d e  facon à 
recueillir 2 cc. de distillaluiii ; à c e  liquide. ori ajoutc une goutte 
d e  teinture (le gaïac et une goulte (le solutiori tr&s diluée de sul- 
fate d c  cuivre. L'apparilion tl'uiie coloration bleue indique la pré- 
sence de l'acide cyariliydrique provenant des cerises. Cette colo- 
ratiori bleue est fugitive : elle est so1ub.e dans le ehlorofornie. 

A.  D. 
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f18tnl-cafi:ine. - M. G .  GRIGGI (Bollettino c h ~ n u h  fat ma- 
ceulico, 1902,  p. 109). - Cetteconibinaison rte cafëine et d r  cinna- 
mate de  soutie ( h i l d )  s'obtient en ctiaiiffaril ail bain iriarie un 
mélange dc 10 gr. 60 de  cafkine, 8 gr. BO dJ1iCtol e t  $0  gr. d'eau; 
on  évapore B siccité ; on pulvorise e t  l'on s è c l i ~  à 6 0 - 7 0  r l ~ g r t s ;  
le produit obtenu est une poudre amorplie, blanche, inodore, 
d e  saveur amére,  à rbaction alcaline, soluble dans ! parties 
d'eau et dans 50 parties d'alcool. A .  D.  

I~nivi-e artiüeieï e n  grains. - M B. PERRUCIO (Bollet- 
lino chimico fnrmacezdico, 1902, p. GOO). - Ce poivre est vendu 
mélangé avec 50 p. 100 de poivre vrai. I I  est en grains spli6riques. 
peu  ~ I I ~ I I P U X ,  noirs. de s a v m r  peu brillante. 

Coinpari! au poivre niiturel. i l  donne a l'analyse : 

1 

Eau . . . . . . .  
Extrait alcoolique . . 
Matières azotses. . .  
Huile essentielle. . .  
Rksine et pipérine . . 

. . . . .  Amidon 
Cellulose . . . .  
Cendres . . . . .  
Chlore.  . . . . .  
Matière grasse . . .  

-'o~we vrai 
- 

i 2  Y 

i 0 . 3 0  
41.58 
1 . 6 3  
7.45 

51 .09  
1 2 . 5 4  
4 . 5 3  
6 D 

B 

Poivre artificiel 
- 

10.60 
5 . 2 5  
3.98 

1 

1 . 8 7  
2 % .  88 
51.23 
6.60 
0 .06  
4 . 9 2  

Dans un  mélange a parties &ales de glycérine et  d'eau, le 
i~oivre vrai surnage inaltéré ; le poivre artificiel tombe au fond 
du  verre, et,  au bout de  quelques mir.utes, se désagrége et se 
décolure. 

Les diverses réactions ctiimiques ou microscopiques montrent 
que ce produit,doit être un rnSlange (le débris de poivre, d'ami- 
don et  de grignons d'olive, aggloméré par d e  la dextririe el color6 
avec un peu de  charbon. 

A .  D.  

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

Trinité ctrmplct théorique et pratique r l c  la fklwl- 
cnîiun dei I nlcnnl et  cles levuimes, par J .  1)~~os t ; i r e .  - 'I'. 111 
(Suppléineiit), 1 vol. de 260 pages (chez I'aiiteur, à Canteleu Lambersart) 
(Sord). - Kous avoris signalé pr~c~dernriierit l'apparition des deux pre- 
miers voliinies de l'ouvrage de 31. Dejonglie. Celui qu'il publie aujourtl'liui 
en es! le dernier. Voici les questions qui y sont t r i t é e s  : l'utilisation des 
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rksidus des distilleries ; celle-ci est variable suivant  qu'il s'agit des vinasses 
de helteraves, d e  mélasse ou d e  grain. Les vinasses de mélasse donnent 
lieu au travail le plus interessari[, qui a pour  bu t  d'en extraire les sels 
alcalins ; aussi, hl. Dejonglie y consacre-t-il une  étude spéciale. 

Le livre suivant (livre VIII) est relatif a n  calcul et l'installalion des 
appareils e t  tics usines. Celte partie est rCrlig6e par  IfIf. Oiidart e t  
Ucjonghe ; elle méri te  une  menlion toute spéciale, c a r  il est rare  de  
trouver, dans u n  volume d e  cliimie indiistrielle,des documents aussi précis 
que ceux que les auteurs ont consignés ici. Aucuri détail utile n'a é té  
ncgligc', et il est parfaitement possible, 2 l'aide des dorinées decel te  partie 
du volume, de faire le devis d 'une distillerie dc grains, d'une fabrique dc 
levure pressee, ou d'une distilleriede betleraves elablie pa r  le procédé d c  
macération, de diffusion ou d e  pressrs continues. 

Le livre suivant J IX)  traite du contrble chimique d u  travail d e  distil- 
lerie. C'est l a  partie analytique du livre ; elle est fort hien traitée, 
mais, bien entendu, l 'auteur s 'est appliqué à n e  rncttre en relief que  les 
méthodes susceptibles de rendre des services dans 1:i pratique industrielle. 

Enfin, un dernier  chapitre est consacré aux applications de l'alcool. 
L'ouvrage d e  M. Dejonglie est destiiié à reridre de  grands services aux 

industriels et aux  cliiniistes,et nous félicitons son au teur  d e  l 'avoir mené 
A honnc lin. 

Annlgse générale des corps gras et des cires nrgn- 
niques, par  N.  ( :HEHCHEFFSKY,  ingbniel~r-cliirniste. Préiacc de M. le 
professeur H a x i u o ~ ,  nicnihre d e  l'Académie de médecine. 41 vol. in-16 d e  
892 pages, svec 94 Figures (Librairie J . -B.  ilaiIlière et fils, 19, rue Haute- 
feuille, Paris). P r ix  des ? io l . ,  cartonnés à l 'anglaise : 10 fr - Aulre- 
fois, les huiles animales ou végétales étaienl livrées a u  comirierce 5 peu 
prés pures, e t  le rble de l'analyse était surtout qualitatif, ctiercliant A 
déterminer leur provenance;  aujourd'hui, au contraire, les liuilcs sont  
livrées en mélanges s a v a r m e n t  conihinés, pour réaliser, au prix l e  plus 
bas, telle propriété physique recherchée pour l'utilisation d e  ces produits, 
et l'anal-se doit s e  débattre a u  rriilieu d'un problerne d 'une trks g rande  
complexité, les propriétés physiques des corps gras  étant c,oinplétement 
masquées dans  les mélanges. 

L'ulilisatian des huiles minérales est  venue compliquer singuli6rernent 
la situation. P a r  leur onctuosité, pa r  leur  inaltérabilité à l'air, elles 
nffrent dcs propriétks pri..cieuses comme huiles d e  graissage et  ont  pr is  
une place iniporlarite, soit pures, soit B l'étal d e  rriéiange, parmi les corps 
g ras  intiuslriels. 

L'analyse des corps  gras  et des cires  est u n e  des branches d e  la chimie 
analytique qui rbcenment  encore était presque empirique et laquelle 
les travaux modernes ont donné u n  essor merveilleux, en l'établissant s u r  
des hases vraiment scientifiques. 

Ces résultats, qu i  terident 2 rendre l'analyse des matiéres grasses aussi 
sûre ct aussi métliodiqiie que celle des rnatiéres minérales, sont  surtout  
dus a la connaissance plus approf'oridie d e  la composition chimique, e t  
c'est grâce h ces travaux tliéoriques que  l ' industrie et  le commerce ont  pu 
être sérieusement a rmés  contre la  fraude, qu i ,  jusque là, avait trouvé, dans 
cette branche d e  la teclinologie chimique, u n  c h a m p  d'aclion d'autant 
plus vaste que ses méfails échappaient au contrble. 
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Et ce n'cst pas  seulerrierit le cbié coirimercial qui a bénéficié de ces 
travaux, mais aussi l 'hygiène puhiiqiie, les corps gras  constituarit, au 
point de vue aliineiilaire, un des é1Crnenls essentiels. 

Ces t r a a u x  rerriaiquables sont disséniiiiés dans  d e  norrihicux pério- 
diques, et i l  n'existe ;as d'ouvrage les ayant  coordonn& en un ensernhle 
qui  certainement provoquerait de nouvelles reclierclies et  vaudrait A la 
science et à l'iridustrie des résultats feconds. Le présent ouvrage coritri- 
huera combler  celte lacune, et les chiniistes qui s'occulient d e  l'analyse 
cliiniique des produits i r idu~tr ieis  le liroril avec inléret e t  y troiivcrorit 
des  renseigiiemenls précieux. 

L'ncétylè i ie  ; théorie, applietatinns, par  11.-A. Yorie~,  
ingénieur, ancien elève d e  1'Ecole des Ponts et  Cliauss6es, clirec~eui. des 
Gsines R cimerit d e  Lumhres. - 2 L O I .  t ir 172 pages (Gautliier-Villars, 
éditeur, quai des Grands-Augustins, 55, ii Par i s  . Prix : 5: fr.  - L'iiréty- 
léne,quiétait,  I I  y a 10 ans,  un produit d e  laboratoire,qu'on rie prkparait 
q u e  par  petites quantités et  par  des procPdPs longs et coiileux, est devenii 
u n  produit trks connu et très répandu.  Ce gaz ne serait peul-être jamais 
sorti du domainc scieritifique, sans I'iniportantc dCcouverle du procédé 
industriel d e  fabrication du carbure d e  calcium. 

La nature s'est plue semer sous nos pas, u n  peu partout , lecarhonak 
d e  calcium et le c l iar l~on,  matiéres preniières servant 2 préparer le car- 
bure d e  calcium. Cornnient se  fait-il que  cc corps,  q u i  est le resultiit d'une 
rCaction analogue k celle qui s e  passe dans  un haut fourneau, n'ail Ilas 
été plus tdt découvert?  C'est que le carbure d e  calcium est plutdt dii 
domaine d c  la thermochimieque de celui d e  la chimie propremcnt dite. II 
appartient i u n e  catégorie d e  c o r p s :  les carbures  niéiallirfies, qui ne 
peuveut etre  formés qu'a des temperatures exti.erneinent élevées, qu'on 
ne peut ohtçnir que  par  les fours électriques. 

Voici comment est divise l 'ouvrage d e  hl. Mord : les chapitres 1 et II 
traitent, d'une manière gériérale, d e  la  constitution des hydrocarbures 
€1 des carbures  méhll iques,  ainsi que  de la formation des premiers. Le 
chapitre III est relatif au carbure deca lc ium.  Dans le cliapitre lV,llauleur 
donne les p r o p r i é t h  d e  l'acétylkne. Le cliapitre V traite des propriétés 
calorifiques, optiques e t  explosives de l 'acétylène. Dans l e  cliapitre V I ,  
l 'auleur traite des diverses applications d e  I'acétyléne h l'éclairage, au 
chaufïage e t  2 l a  torce motrice. 

Eufin,dans un dernier  chapi treJ 'auteur  étudie d 'une manière très com- 
pléte la  théorie des appareils producteurs d'acétyléne, ainsi que deux 
appareils h acétylène: l 'appareil Fourcliotte el l 'appareil Mallet. 

L'ouvrage de M. Norel  est donc très intéressant  pour les chimisles qui 
s'occupent des industries qui y sont visées. 

CmnCribatlon H I'étode phyrsique des BOIS, par C .  
V. GAROLA, directeur d e  la  station agronomique de Chartres. - 1 vol. 
d e  190 pages, (imprimerie Durand, 9, rue Fulbert,  2 Chartres). - La 
constitution physique d u  sol joue évidemment u n  r81e trés ir~iportant au 
point d e  vue agricole, et les études que  hl. G a r d a  a entreprises  et exposées 
dans  ce volume sont  d e  nature h expliquer bien des faits qu'enseigne la 
pratique agricole. 
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M. Garola décrii, d'abord, la iiitAliude J'aiiatyse qu'il a adoptée pour 
effectuer I 'analye physique des sols. Des figures tres nettes viennent h 
l'appui de la descriplion de son iiiutle opératoire et lui donnent beaucoup 
de rlarle. La lecture d e  ce cliapitre intéressera les cliimistes qui s'occu- 
pent de l'analyse des sols. 

Viennent ensuite les éludes sur les propriélés pligsiqucs et la structure 
des sols. hl. Garola étudie snccessivement la densité du sol et de ses 
kléinents. II décrit ensuite les reclieri:lies nnrnhreiises qu'il a faites siir 
la perméabilité ; il a fait, à ce siijel, des expériences pour rechercher 
l'action de divers sels sur  cette perméahilitc. 

L'ouvrage se termine par des ohservations relativesaiix rriouvernerits de  
l'eau dans les sols, à l'évaporation, A la ténacitéet à I'écliauaèment du  sol. 

Ilulletlii ncicniifiqnc et iiidusii-iel dc In nielisou 
Ilourc-Herti-and. - Ce Bulletin, daté d'avril i 9 0 3 ,  est le septième 
de la série publiée par la  maison Roure-lierirand, de Grasse Comme 
dans les précétlerils BuIletiris, l e p  ni;ilii:rw 1ra;tées sont diiisées en trois 
parties : une parlie scientifique, doriiiant les rectierclii?~ poursuivies par 
1151. Charobot et IIébcrt sur  la végétation des plantes h paifiiins, une  
partie industrielle, dans laquelle les lecteurs Lrouieront des notes sur  
diverses essences des colonies, et, enfin.une revue des travaux récents sur 
les parfums cl  les essences. Cornmc dans les précéderits Hulletiris, on 
trouvera dans celui-ci d'intéressantes reproductions pholographiqiies, 
notarnrricnt cn ce qui concerne la îatiricatiori d e  l'esseric:e de hergamotte. 

Les goùts accidentels danan les vins, par L. h h T ~ i ~ l - ,  
agrégé [le I'ITniversitk, directciir de la Stalion wnologique de Roiirgoçneà 
Ucaune ((Xte d 'Or) ,  1 brochure d e  30 pages (Sociétk nalionale d'ericoura- 
gernrnt l'agriculture, 5 ,  avenue de l 'opéra). Prix : O fr. 23; - L'auteur 
indique successivemerit, en les classant par origine, l a  nature des divers 
goiits accidentels des vins, puis il indique les modes rie traitement aux- 
quels or1 doit soumettre les vins pour faire disparaitre ces goiits acciden- 
tels. Les traitements rationnels sont ceux à l'huile et h la farine d e  niou. 
tarde. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

U Congres Xnternaéional de elnimie appliquée de 
Berlin. - Nous avons reçu du Bureau français de la 7e section du 
Congrés (Chimie agricole) l a  liste suivante des rapports inscrits & l'ordre 
du jour d e  celte section : 

10 Clilisation de l'azote libre d e  l 'air pour l'industrie e t  l'agriculture 
(fabrication artificielle des nitrates e t  des sels ammoniacaüx avec l'azote 
de l 'air), par le  Dr A .  Frank,  de Charlottenhurg. 

20 Simplification et unification des niétlindes d'analyse des terres, par 
Ic Dr Emmerling, de Kiel. 
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30  Otililé de la  chaux dans les sols arableset  dosage, par  le Dr Irnrnen- 
dorff, d'Iéna. 

A D  Etude hacteriologique des terres arables;  conséquences à en tirer au 
point d e  V U E  d e  la présomption d e  la fertilité des sols et indicatious pour 
la  cul lure,  par le Dr Th. Remy, d e  Berlin. 
50 Action du sulfure de carbone s u r  les bactéries et la fertiliti: dessols, 

pa r  le Dr L. Hiltner, d e  Municli. 
60 Soins Adoiiner aux fumiers d'élable et leur efficacité, par le I ) r  Sclinei- 

dewind, d e  Halle. 
70 Essais de cul ture en pots; conduites  des expériences, par  le U r  I $ .  

Steglicli, d e  Ilresde. 
80 Valeur nutritivecles fourrages,  pa r  le Dr Ke l l~ ie r ,  dc  Blockern. 
go Fourrages mélasses, pa r  le Dr Schulze, d e  Ureslaii. 
.IiiO Fourrages sucrês, par le Dr I lagerninn,  d c  Poppclsdorf. 
.1 Io Calcul d e  la valeur des Sourrnges, par le D r  J .  Ktrnnig, d e  Yüristcr. 
1% i\léttrode d e  delerinination des facultés gerrriinatives et  limites tl'er- 

reiir. pa r  les D r 3  Rodewaltl, de Kiel, et Iloldefleiss, d e  Halle. 
130 Conservation iles ecliantilloris de lait, par M .  Lindet, d e  Paris .  
14O nC'g;its caiisCs h la vCg6tation par les gaz s'écliappant [iris clieiiii- 

nées, par le Dr Wisliceniis, d e  Tharnnd. 
1 9  Relations d e  la science cliiniico agricole avcc l'enseignement açr i-  

cole, pa r  le L P  Backtiaus. d e  Kwriigsherg. 
1 6 O  1)osage d u  soufre dans  les combinaisons organiques, par  le Dr B .  

Tollens, de Goettingcn. 0 

Nous rappeloris que  les adhésions au Congrès doivent être adressées air 
Bureau du Congrés, 21, Marchstrasse, Char.lotteritiurg ( p r é s  ficrlin); elles 
peuvent égalemen1 ktre adressées a u  Comilé fr:inçais, 156, boulevard 
Magenta. La souscription est d e  20 marks  (23 francs) et  le Çorigrès a lieu 
du 2 au 8 juin. 

D E M A N D E S  ET OFFRES D'EMPLOIS.  
S o u s  iriforiiions nos lecteurs qu'en qualilé d e  secrétaire  gi.néral du S!n- 

dicat des cliirnistes, nous nous cliargeons, lorsque les deriiandes el les 
offres le permettent, de procurer des cliiniistes aux indusiriels qui  en oni 
liesoin et des places aux eliirriistes qui  son1 A la  reclierclie d'un ernploi. 
LES insertions qiie nous faisons dans  les Annales son t  absoiurnent çra-  
tuiles. S'adresser à M .  Crinon,  45, rue Turenne, Paris 30. 

diplbrntj de l ' lniversité d e  Genbve, ex-prkparateur JEUNE CHIMISTE d 1'Inififiit ùe chirnir: de Lyon. &sire çiiiialion d e  
cliiiriiste dans uri laboratoire scientific~ue ou industriel. - S'adresser au 
Bureau des Annales de chimie aaa-/lir/ue, 45, rue Turenne, Paris, aux 
initiales If .  D. 

Annuaire de chimie de MII.L«N et REISET, 7 vol. brochés. B VENDRE - S'adresser M. Rocques, 2, place Armand ~ a r r e i .  
Inginieeiir-chimiste désire acqucrir LABORITOIRE A A C U U É I I R  "ri laboratuire x ~ a m i t j .  - s 'a-  

dresser a u  bureau des Annales, 45, rue Turenne, aux initiales A. C .  
- -  - - 

Le Gérant : C. CRISOS 
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TRAVAUX ORIGINAUX 
Rcehcrclic dcs perosydes dans l'éther, 

Par 21. A. J O ~ I S S E X .  

L'éther sulfurique est, on le sait ,  u n  produit trSs altérable. 
Parmi les composés qui  s 'y  foririt:rit sous 1'infliit:iic-e de l'air c:t de 
la lumière, seinble-t-il, l'eau oxggénke et d'autres peroxydes 
méritent de fixer l 'attention, en rais011 dcs propriétés spEciales 

0 qu'ils cornrnuniquent a l 'e ther  eiriployk coiiime tlissolvarit. A 
diverses reprises, dé j i ,  on a fait reinarquer que,  lors de la dessic- 
cation de  résidus proveriaril. tl'i:xt.i.ac:t.ioris p a r  I'éthc:r, dr: v61.i- 

- tables  explosions se  pracluisüient dans lcs ballans, e t  l'on a attri- 
buéces phénom2.nes l'existence de peroxydes dans  le dissolvant. 
Il importe donc d'utiliser, pour  les opéralions aiialytiques, de 
I'hther exempt de  ces produits d'altération ; les Pharinacopées 
modernes exigent,dii reste, que 1'i:tIit:r officiriiil ne c:oritieririe piis 
de composés de  cette nature e t  décrivent dcs iiiéthodes plus ou 
moins sensibles pour  l a  recherche des peroxydes dans  le niédi- 
carnent en question. C'est ainsi que  la Ph;irniacopke helvétique 
et la Pharrnncopée hritannique spkcifient que l'éther n e  doit pas  
se colorer en hleu lorsqii'ori l'agile avec qiii:lqiit:s giiiit.1.c:~ d'i~i:itie 
sulfurique dilué et de  bichroniate de  potassium, tnntlis que la 
dernière édition de la 1)harrnacopée alleinande décrit les essais 
suivants pour l a  rechercht: des peroxydes dans l'éther officinal 
et dans l'kther anesthésique : 

ii) Ether officirzal. - Ori iritriirluit daris i i r i  p:tit,lli~c:ori eri verre, 
bouché à l'érneri, lequel doit 'ètre rempli eritii.rcrrient par  les 
liquides utilisds, I cc. d 'une solution aqueuse d'iodure potassique 
à 10 p. 100 et IO cc. de l'éther k essayer ; on bouche; on met 5 
l'abri de la lumière, e t  l 'on asile fréqueinrnent; le liquide ne doit 
pas se colorer eri jaurie, r i i h e  i l i l  bout d 'une heure.  

b) E/her anesthésique. - On pratique l'essai de  la i n h e  facon 
q u e  pour l'éther officinal : le liquide ne doit pas  se colorer, rnéinc 
:LU bout de trois heures. 

Le procede prescrit pa r  la Pharmacopée helvdtique, pour la 
recherche d u  peroxyde d'hydrogène, laisse à désirer a u  point de  
vue  de la  sensibilité, l 'anhydride perchroinique qui prend nais- 
sance se trouvant dilué dans  le volume d'éther employé. Les chi- 
mistes qu i  ont eu l'occasion d'appliquer fréquemment cet essai 
savent, d u  reste, que la ré;iction est. capricieuse. 

11 n'en est pas  de  inêrne de la méthode adoptée p a r  les auteurs 
di: la Pharmacopée allemande, qui est très sensible, mais qui 

JUIS 1903. 
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présente l'inconvénient de ne rcnseigncr l'opérüteur qu'al1 Iiout 
d'une ciu d e  trois heures. 

J'ai chrrché à t irer parti  tl'aiitres réactions de  1'i:;iu oxy$née 
r i i l  d r s  p:roxylr:s,pnur l a  rc:i:lir:r~c:tit: dt: ct:s c i i r r ipsr~s t l a~ is  1'1~tlit1r., 
et, a p r k  avoir fait de noiiilmiix rssais comparatifs, j e  crois 
que 1s p imkl6  ssuivant est tiiissi sensi]ile que  celui de  la pliiir- 
rriacopée allniii;~nde, toul  en préeentaiit l'avtintnge d1t:,tre lieau- 
coup plus cxliiielitif. 

Le réactif k erriployer doit &ire préparé comiiie suit : on inti70- 
dui t  d a n s  iine petite capsuli: c:n pd':elaine 10 ccntigraniiiies 
d'acide vansrlique pulvCrisé ct 2 rc .  d'acide siilfiiriqiie con- 
centré ; on chsuKc au  bain de vapeur  pcrid;int 10 à 15  nlinutcs ; 
on laisse refroidir;  ori ajoute lin peu cl'enii, et  I'onverse le contenu 
tlc la capsiile d i~ i i s  un  pctit flacon de  50 cc. d c  capacité, PII ayant 
soin dt: cl6lnr:lier tlt: la t:;ipsiile 11:s p i , l io r i s  d'i~t:iiln y;iri;iilique ~ t 1 i 1  

rlissoutes; on  porte a u  valnine tle EiOcc. par addition cl'eau, etl'on 
agite B diverses reprises. AprEs quelque tenlps, l'acide vaiiar]i- 
que  est eritièreiiient rlissous et  le liquitlo est bleu verdùtrc. Il 
conserve ses propriétés pendant  trks lon$eiiips. 

Pour  r ixhercl i r r  l 'eau oxygi.iiée dans  l 'ether nu iiiogcri rle ce 
réactif, on verse, claiis u n  tube il réaction, 1 h 2 cc. d e  celte solu- 
tion sulfurique, pnis fi il 40 cc. de  1'i:ther B essayer, e t  l'on agite 
forteinent. 

Si I'éthcr renferiiie du peroxyde cj 'hylrogèrie,le réiletif, q u i  se 
rassenible au fond r l~i  tuhe,preiid u n e  coloration variant  d u  rose 
au i.oüst:-sil[ig, suivanl que  le [)ruduit est plus ou iiii~ins riclle cil 
percixgcle. 

L'éther q u i  a tSt6 réc:eiiiiiit:rit piirifié 311 iiiokeri (lu sodiuin, 
I'étlier di t  anasthésique iItil)i\é pqr  petits flacuns en verre brun, 
ne rnodificnl nul lci~icnt  la teinte Iilriii.yerrl,.itre dit r h c t i f  ; 
ces pr11111lils I ~ P ,  ~ ~ C I ~ I I I J I I ) S ~ I I ~  1111 reste l'iot111rc po t~ss iquc  
d t ~ n s  les conditions s p é r i f i k  par  13 PliariiiacopBe alleiriünde. Au 
contraire, la plupart  des Colittiitillo~s cl'étlier du  wmrnc:ince, les- 
quels agissent 6nergiqiic:aierit sur  l'iodure potassique, f o n t  
preiidre :lu réactif une coloratioii rouge-sang. 

Influence de la untiiiw de la cathode mur la weparo- 
aion quantitatirs desi iiiktaur palv électrolyse. - 
Siipmrntioq dia z i n ~  p$ alti oa<liiilum, 

Par RI. A .  ~IOLLARI) .  

F n  analyse électrolytique, lcç niétaux sont répartis en depx 
grnritles ç l a s s ~ ~ ~ ,  s~ii5;int qu'ils sont ou rl~i'ils rie sont pas suscep- 
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tibles de  se diiposer s u r  la cathode cn solution forteiiient acide. 
Les métaux qui ne  peuvent pas se dtlposer en solutiori fortement 
acide sont ceux qui  n&essiteilt, pour recouvrir la cathode, des 
tensions électriques supér ieu lw à la tension pour laquelle l'tiydro- 
gène coininence h se d e p g e r ;  ori c o n ~ o i t a l n r s  que, soiis l'influence 
de ces hautes tensions, uiie solution fortemerit acide (c'est-h-dire 

i- 
une solution oii In proportion des ions Il ca l  trés grniide) tli>riiie 
lieu, sur  la cathode, 2 u n  cl6gngerrierit d'hydrogène telleinent 
alioridant que toute priicipitatiori ri16talliq~ie y cle~ieni ie  iiupos- 
silile. 1,es rrii!tiiiix qui sont siisïeptililes, ni1 i:i)~it~.iii~.(:, d c  SC: d 6 p -  
ser sur la cathode en solutioii forteiiierit acide soiit ceux qui  ne 
nécessitent, pour cetRe pri:cipitiition,que des tcnsioiis irifi.i.i~ures 
L la tension de  polarisation (le I ' hg r lm~hnc  ; leur  dépbt p'eet pas 
alors entravé par le dfigngeiiiont d'hj-tlro, ( ~ ( 2  ' ne. 

Si nous convenons d'appeler zCro la tepsion d e  polarisi~tioii de 
1'1iy~li~o~é11e, nous aurons,  pour lcs Iciisioiis [le ~ io l i~r i s i t i i~ i i  des 
principaux métaux,  les valeiii~s siiivantes ( 2 )  : 

J1kt;iux 
ne se déposant 
pas  en solutiori 

brleirieril iicide. 

. . . . . .  ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................................. 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
As 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cu 
13i 116taux 
Sb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

se rleposant 
Hg. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . .  en solotion 

i Ag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fortement acide. Pd. 

Pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Coiriiiic on le voit, la classification dcs  inétiiur en deux groiipes 
it ~ O I I ~  1 ~ s ~ ' :  1c T U ' I ~ ~  ~ U ' I I C I ' U P I :  l ' l ~ydmgéne  tl;~ris Ir t,:i.l~le;iii (les 
tensions de polarisation des iiiétaiix.Jlais cernng n'est fixe, d s n s  
la pratique (le 1':inalyse électrolytique, que parce qu'on s'est toii- 
jours servi de cathodes en platini?. Eii effet, l 'hylro, "ene ' - coinine 
1':~ démontré Çaspari (2) - a une  tension de polarisation rarial,le 
suiwri t  lc irit'!ti~l co~ist,i tui~~ii,  la ~>iit,hi~di:. Si l'on emploie, coiiiirie 
nous l'avons fail;, des cathodes constituées p a r  d'autres inétaux 

(1) NEHRST et Wrr.sar«i i~,  Zeif. f .  Eleckl~ochenrie. 8 nuveiiiLre 1900. 
(2: Caspaai, Zeit. ~ u i l  phgsik. C h ~ n r . ,  t. 30. 1899, 1). 89. 
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que le platinc, la tension de pulaiisatiuii de I ' t i~t l rog&ne prciid uii 
autre  r a n g  d:~ris le tableau précédent, ce qui  fait  passer un certain 
nombre de  métaux tl'~iri groupe dans l'autre 

On concoit donc qu'on puisse arriver, p a r  un  choix approprié 
du  mhtal cathodique, séparer deux métaux (lu mCme groupe, 
dont les tensions de  polarisation sont trop rapprocli6espoiir poil- 
voir  étre sépar6es avec une cathode en platine : il suffit, pour 
cela, de choisir iiri  rnktal calliodiqiie qiii donne il I'ligdro;.2.1ii~ 
une tension de  polarisation iriterin?rliaire & ce!le des deux i.l& 
ments H soparer. L'élériient dont  In. tension rle polarisation est la 
plus faible précipitera alors seul en solution fortement acide. 

Pour  choisir le métal cathodique le plus corivenal)le, on cori- 
siiltera le tableau suivant,  qui a éti: 6tabli par  Caspari et qiii 
clorine les dil'f'érentes valeurs de  la teiisiiin d e  polarisation d e  
l 'hydrogéne dégagé s u r  diffCreiits métaux pris  comme cathode, 
dans  une  solution d'acide sulfurique normal  : 

Pt platiné.. ................................ 0,00 
A u . .  ...................................... 0,02 
Fe (dans NaOH) ............................ 0,08 
Pt poli.. ................................... 0,09 
Ag ....................................... 0,15 
N i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,22 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cu. .  0,23 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pd. .  0,46 
Cd ....................................... 0,48 
Sn ........................................ 0 3 3  
Ph ........................................ 0,64 
Zn (en solution acide de zinc).. ............... O,7O 
Hg ........................................ 0,78 
Cu amalgamé. .............................. 0,91 
Ph - .............................. 0,54 
Cd - .............................. 0,68 

Mais il ne  suffit pas  de  choisir, coinrne cathode, un niC.tal qui 
a i t  l a  propriété de relever la tension de polarisation de  I'hydro- 
gène au-dessus de la tension de polarihation de l'élément pré- 
cipiter~, car cette propriéti: d u  métal constituant la cathode dis- 
paraî t  nu moment où celle-ci se trouve recouverte par  I'PlErnent 
priicipité, e t  alors la cathode joue le m6iiie rble q u ç  si  elle était 
cons1itui.e excliisiveinenl p a r  l'élïiiient prccipité. Il  faut encore, 
pour que  1'éli.ment continue I? se  déposer, qu'il posséde, lui 
aussi, la propriété de  relever la tension de polarisation de 
l'hyrlrogiine au-dessus de In tension d e  polarisation qui lui est 
~"o["". 

Ln prenant  les cathodes constitutks par  l e  métal inéine qu'il 
s 'agit de di.puwr, on voit, d'iil)iPs le  Lablcau ~)iPc&dent ,  qu'on 
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peut précipiter. en solution fortement acide, non seuleinerit les 
métaux dont les tensions, d a n s  le tablenu 1, sont inférieures !L 
celles de l'hydrogbne, mais encor(: le ploinl), l'b,t.ain e t  le catl- 
mium. En effet, la tension de  polarisi~tion d u  plomb (+ 0,15) est  
notalilement inférieure & celle (+ 0,M) d c  I 'hydrogéne se [lésa- 
p a n t  sur  une cathode en plomh ; il en est de  inbrne pour  1'i:tiiin 
et pour le cadmium. 

Nous donnerons, comme ;ipplic;ition de c:(:tt,c: ri~iiivelle rriétliode 
de séparation analytique, l a  séparation d u  zinc et d u  cadmium, 
métaux que nous n'avions pas réussi à s ~ ~ p a r e r  (ij avec une 
cathode en platine, it cause des valeurs trop rapproch6es de  leur 
tension de polarisation. Au contraire, nous avons pu en effec- 
tuer la s6p:~ration avec une cathode e n  cadmium ou trn étain et 
en bain très acide. Nos cathodes en cadmium ou en étain 
n'étaient autres que nos électrodes e n  toilede platine recouvertes 
électrolytiquenient de c;lcliniuni ou  d'étain. 

Le cadiniurn et  le zinc, aiilenOs en solution ii l'état de  sulfates, 
étaient additionnés de I O  gr .  de sulfiite d'arnmoriiaque et  d'un 
excés de 5 cc. d'acide sulfurique concentré. La solution, étendue 

300 cc., était traversée p a r  un courant  de 0.3 ampère. 
Nous avons o p h é  sur  dcs solutions contenant de O g r .  2 à 

O gr.3 de cadmium en présence de  1 H 2 gr.  de zinc. 
Les résultats ohtenus dans ces conditions cint Pt6 trFs satisfni- 

sants. 

Sépsratlon et dusage du zinc par voie 
éleotrol y tique, 

Par M .  A .  HOLJ.ARD. 

NATUHE DE L'ÉLECTROLYTE : I o  Solut ion de c y i m m  c o m p l e . ~ e  rie 
z inc  et de  potassium m e c  ,qrnnd ezcèr de sol&; ?O Solu t ion  d e  
s z~ l fn tc  de zinc additionne' de sels o ~ y n i q z ~ c s  et d ' u n  liger excès 
d'ocide nci t ique.  
1 Solution de c y m u v e  complexe de z iuc  et de potassiwn m e c  g v n d  

excès de soude - L e  principe du  dosage d u  zinc en solution de 
cynnurc complexe de potassium est connu rlcpuis longtemps. Lü 
présente méthode n'a d'autre obJet que d'en préciser les condi- 
tions et de montrer 1'applic:~tion que nous avons faite de  celte 
m6thode S In s6parntion du zinc et  de I'nluiniriiuin, di1 zinc et  di1 

fer.  
L a  solution de sulfate de zinc contenant u n  l fgcr  excés d'acide 

(1) Aussi bien en solution trés 1i:gérement acide (acétique) qu'en solu- 
tion de cyanure de potassium, et si faible qu'ait dté le courant employé, 
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siilfuiiiliie rs t  iitliliticiiink de soude :L i i : i o  I I . ,  jiisqu'li cc, qiie l i t  

liquiilc soit iilciilin (1i1 qii;iiitit6 dl: soutlc B a jau t r r  pciit w r i c r  de 
1 J il 80 c'i2.) ; on tiji~utc ensuite 20 cc. d'uiici sulution d c  cyanure 
[le p~tiissiiiiii 1~ 20 p. 100, 011 ;tend à 300 cc:. On dbpose le zinc 
avec un  courant de 0,1 n i i i p i n ,  sur  rios électrorle-s. Ln cathode, 
( p i  est en toile lie pl:itine, a 1% pr6al:iblcmcnt rrxo~iverte, par 
i.lectrolyse, d 'une couche de cuivre, pour éviter I'adhCrence, sur 
le  plntinc, clii zinc qui g laisserait toujours des traces. 

Le tltipût est d 'un  beau bliiric, Iilcuiltrc ct peu t  iitre obtenu lr?s 
é p i s  silns iricoiivénieiit; oii obtient facileinent desdCpbts d e l  gr. 
1 1  os1 pi,ol)able qu'or1 peùt obtcnir des  d ipô ts  plus lourds, niais 
I l O l i b  Il(: l'a\'oii8 [)IL6 (!h~ily6. 

Ce pimké'lé est piirticulii~reinent utile pour  la ~ i j r t i x t i o ~ t  di: 
l'nluininizoti, e t  dit zinc. L'alliage d'aluminium et de zinc - ori 
opèrc s u r  i gr .  - est :ittaqué p u -  de  l'eau régale, adtiitionnéc 
d'iiri riii.liirige d'acide sulfuiique et  d'eau conterinnt 2 cc. d'acide 
sulfuricpe 660 H. Apri>s l 'attaque, la solution est évaporée jus- 
qu'à l'apparition d'aliorir1;trites fuinées lilimrhes ; le résidu, qui 
ne contient plus  que d c 3  siilfates et quelcpes gouttes d'acide sul- 
furique libre, es t  repris pnr l 'eau;  après dissoliition,cin a,joout dc 
ln soude et d u  cgariurc d e  polrissiuiii, conime il a CtO dit plus 
fiaiit. O n  tilectrolgse daris les coiitlitioiiç précitées. 

I 
La s@rwntion L ~ I L  z i i l c  et du fei- s'efl'ectut: bien p a r  le procédé au 

cyanure de potassiuiii ; le fer, qui doit Atre L l 'état ferrique, est, 
cii cll'et, inçolul)le en présence d'un grand excBs de  soude (1). 
Cuiriiiie il r r t icnl  rlii zinc, iiièirie aprPs élevtrolyse, on  cst obligti, 
iirie foisle dépôt élcctrolytic~ne il[: zinc ef'f'ectué,.de filtrerle préci- 
1)iliitle f r i~ , t l i~  1(: reilissoiitlr~ d a n s  la 1)liis pi~t.ite qii;iiitiLt! d'acide 
s ~ ~ l f u i i q n e  poasilile, (Ir neuli~iiliser piir la soude et d'ajouler à ce 
liqi~iile 11:s ( i i i ~ ~ - i i i i ~ i . i : ~  qui ont  rlbjll ctlrlé leur zinc h In cathode. 
On I:ii~;.;ecléposcr Ic précipi16 ail forid d u  vrlrre, puis ori plonge les 
élcc:trorlcs, et l'on électrolyse :LVW le cournril indiqué plus linut, 
( 0 . 1  :iiiip?i7r:) ;la cnthoilr est coiistitiiEe p a r  l n  tciilr: qui  n d6jhçcrvi 
ct clni est rccou\-crte d'une preiiiii.re couclic de  zinc. l x  rr,ste du 
zinc se ilipcise alors coiiiliIi~tr:iiierit, nu  iiioins nvrc les proportions 
t i r ,  fer et d c  zinc r p i o i i t f i ~ i t  I'olijct de  nos essais.  LI faut avoir bien 
soin, tliiriç Iii sfipnrnt.ion tlii zinc cl1 d u  fei- - comme tl'nillcurs 

(1) h la vi.ritP, le fer est tri's Iégiireinerit solulilc ; ilaris nos esssnis, il 
s'est tlUposC avec le  zinc cles cliiarililiis do  fi:r v;irinril tlc O gr .  0016 i 
O gr .  O l ) ' > I ,  1oi.silu'on fai.;nil. u s i q i 3  di! 1:) K. de si111t1~ cri cxçiis, et di, 
II gr.  0066 ;t O gr. OOlG lo i~si~i i 'o i i  faisail usagr: d 'un exci:s de 80 cc. ilc 
soude. Cn granil axcés dc  soude est ilonc pliili~t favorable: l'nnnlyse dos 
eaux-mères (privees de zinc par dectrolysc) nous l'a d'ailleurs d&niontre. 
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toutes les fois que I'6lcctrolyle contieritun p r k i p i t é  - de l:iissrr 
Ic pn:i;ipilé se dépowr  ail fond rlii r e r r c ,  puis rl'enfoncer 1;i 
spirtile jusqu'au fond d u  pri.cipité ; ori débarrnssc niiisi cc,liii-ci. 
a u  moins en grnritle partie,  d u  iiîélal qu'il a pu eiitixiner. 

La s4parrction di( zinc et  dir liikel ri- peiit étre faite p a r  ce p r o -  
cédé, uric petite q~irirititb d(i riic!cel se dépoqaut t o ~ ~ j o ~ i r s  avec le 
zinc. 
Iio S o l u ~ i o n  de siclfate de  zim nddit ioané d e  sels o ~ y z w i y u e s  et d ' w l  

I igw elocès d'acide aci t ique.  - Cc prothdé n'es1 pas ayiplicnlile en 
présence d u  fer -- ce qu i  réduit singuliéreirient son importance.  
Le fer, en effet, tend h se d iposer  en partie avcc le zinc, non pas 
il l'état de fer rrii:tnlliqiic:, cx r r i r r i i :  nous l'avaria di1 p i r  e i x i i r  
(Bull. Soc. chirn., 2897, t .  XVII, p .  887), inais daris un  état 
d'oxydation ou d c  combinaison saline que nous n 'avons pu 
déterrni ner. 

En l'absence du  fer, la rnéthodc est  l ~ o n n e .  0 1 1  suivra les indi- 
cillinria qiie ririus iivoris ilnririéiis [UulE. Soc. chim. (1897), 1 .  X\'II, 
p.  8863, U cela près  que les 6lectroclcs seront constit,uCes p a r  notre 
nouveau systéine avec catliodr e n  toile et q u e  le courant  sera de 
1 a m p h .  On  a u r a  soin de cuivrer ln cat,hode avant  d 'y déposer' 
le zinc, afin r l ' h i t e r  l'adhérence du  zinc s u r  le platine. 

Ida s i p m x t i o n  du zinc et de l 'al?iminiurn est difficile réaliser 
par  cc proc&iC,k cause de la prdcipitatioii de I'aluinine au  cours 
d e  l 'électrolg~e, précipitation qui  peut  entraîner d u  zinc. Cet 
inconvé~iient existc aussi avec l i ~  rn6thodc h l 'oxalütc. 

Par 1 f M .  l e  Dl XLSGET e t  h f n ~ ~ o n .  

Si! dans u n e  solution d'aldéhyde dans I'alcoul, I'kther ou l'eau, 
on ajoute tic I'ainidol ou tlii diaiiiidophénol et qu'on agite, il se 
développe, en quelqucs minutes, urie colurütiori jaune. 

I,e coloration jaune paraît  étre plus sensibli: rncore, lorsqu'on 
emploie le lait clinucl coinme dissolvant ou qu'on ajoute cc lait 
L 1;i solution d'aldéhyde. II  suffit alors de saupoudrer trFs légè- 
reineiit la surface du  liquide de quelques fins cristaux d'nmidol, 
pour voir app:iraîtrc, peu après  urie coioratiori jaune,  qu'on h e  

pwt pasconfondre  avec la Leiiite muirion d u  lait pur .  Celte 
coloratinn a ét6 obtenue avec les aldéhydes éthylique, formique, 
anisique, benziiique, cuiiiiriiqiie, s:rlir.yliquc et  vanillique, ainsi 
qu'avec le pipéronal. 

L'aldéhyde valérique et l e  glucose n'ont pas donné cette réac- 
tion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cctte r6;iction colorée permet de déceler riipideiiient les aldé- 
l iyles  existoiit k l 'état d'iinpureths dnns Irs prodiiits ort>:miques, 
tels que  les éthers et les alcools cornilierciaux. 

A cc titre, nous pensons qu'il y aurai t  intérét k retenir ce 
réactif pour la rechrwhe  rapide des impuretés daria certains mé- 
dicninerits. 

Néthode de dosage rapide d u  11curre clans le lait, 

Par Ri.  E. Focam, 
at taché à I'InsLitiit Pasletir. 

Les procédés puhlibs ce sujet sont fort nnnihrcus. Si l'on en 
excepte le dosnge ponrlérnl d u  beurre extrait pa r  kpiiiseinent 
d'un volume donné de lait, d'nprés In technique gEnkrale, on peut 
dire que l'analystc a In possiliilitd de recourir h u n  noinbre consi- 
tlh-able de dispositifs et de rénctions de  sépnratiori pour  etl'ectuer 
ce dosage. Il faut  rernarquer toutefois que,  si  le premier conduit 
k un résultat rigoureusement exact, les autres n'nlioutissent 
q~i 'kuric:  i.v;tluatioii approc:Iii:e, (lori1 l'approxirrialion, vari;ible 
de l'un à l 'autre, peut atteindre, pour  les rileilleurs laits, un  d k -  
g ra r ime  p a r  litre. 

Cela tient h deux causes possibles : ou bien ln réaction mise en 
a u v r e  ne produit qu'une extraction iricornpléte de la niatiere 
grasse, ou hien 1;i niesure voluiiiétrique, fréquernirierit en usage, 
est imparfaite, ce qui provient soit de la graduation de  l'appareil, 
soit d e  l'incertitude des conditioris d a n s  lesquelles on doit efTec- 
tuer  la lecture. 

Ces iii6thotles peuvent cependant rendre clcs services dnns In 
pratique courante. Pour  cela, que  faut-il e x i p  d'elles ? 

Tout tl'ntiord, ilrie app iwinx~t ic in  siiffisilnte, de  l'ordre di :  grnn- 
deur que nous avons indiqiii: ; ensuite, ce qui est essentiel? une 
rapidité d'exécution qui  justifie son emploi dc prkférence celui 
de l'extraction p a r  les tlisçolvarits, avec pcsée directe du  beurre. 

A ce double point de  vue,  il nous semble que bon noinbre de 
ces métbodes ne  peuvent etre retcinues pilr le praticien. 

C'est pour rious l'occasiori d e  rappeler la description d'une 
méthode rapide, que nous eriseignons nos é l h e s  de  l'Institut 
I'asteur dans rios confdrcnces s u r  le la i t .  

Parmi  les réactions utilisées rEcernmctnt pour  solubiliser la 
caséine d u  lait, en vue  de dctriiire l'émulsion de la matière 
grasse, on n v u  appartiître daris p1iisir:iirs 1)r.ocCdés l'action ~11:s 
alcalis. Sans vouloir en aucune facon faire ici quelque récla- 
iiiiition d e  priorité, nous rnppcllerons que  n o m  avons donné, 
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avant cette apparition, en novemlire 1898, diiris uri joiirn;~l tech- 
nique, La Laiterie, l'étude d'un proctidé lx~si: s u r  cette réaction, 
procédé dont  l'exécution cst trés rapide e t  présente une simpli- 
cité qui n'a jarnais été atteinte p a r  les procédks puhlitk ultérieu- 
renient. 

On utilise, coirime dans  les tlivers prcirbtlCs J larrhand,  Adaiil, 
Lezé, Gcrher, Lindct,  iin tube npproprii: reprC- 
serit& ci-contre (i), d'urie c: tpci té  de  30 cc. cnvi- 
ron, dont la tiçe porte urie graduation identique 
à celle des tubes Adam ou Ger l~er .  

La solution alcaline que nous eiiiployons est 
la suivante : ori dissout 10 gr .  de putasse caus-  
tique daris 50 cc. d'alcool éthyliqur? h 95' ; on  
:ijoute 1 5  cc. d'alcool arnylique ; on coiripli!te 11, 
100 cc. avec l 'ammoniaque pure du  commerce. 

Pour faire un  dosage, on iiilroduit dans li: 

tube, 20 cc. de lait avec 1 0  cc. de réactif ali::iliri; 
on agite vivement jusqu'ii honiogénkité corriplètc 
du irié1:inge; on  plonge alors le tube dans un  
bain-marie dont  l'eau est d6,jh tihde e t  qu'on 
continue chauffer sans précaution spéciale. 

11 est ahsoliirnent riCcess;iire de secouer coris- 
tamment ' le  tube pendant  toute la durée du 
chaufl'aae. Le liquide prend liientbt urie teinte 
jaune superficielle, qu i ,  par agitation, se  répand 
dans toute la masse;  cette teinte s'accentue peu 
à peu vers le rouge-brun, et,  lorsqu'clle a atteint,  
au bout de quelques minutes, le rouge-cerise 
clair, on peut voir, h la surface du  liquide, flotter 
un anneau oléagineux de beurre fondu;  on cesse alors d'agiter, et 
l'on rnainticnt pendant urie ou deux minutes le tube verticalement 
dans le hain, en lui irnprirrianl seulement dans les rriairis u n  lent 
niouvernent de rotation ; il suffit alors d e  verser,  avec un jet de 
pissette aussi lent que possible, de l'eau dans  le tube, en tliri- 
gennt le jet sur  les parois,  afin d'éviter de briser la masse de  
beurre agglorii6rt;e ; on verse l'eau doucenient jusqu'à amener le 
niveau sup6rieur du Iieurre fondu en hau t  de la colonne gra- 
duée ; on laisse pendant quelques minutes la matière grasse en 
fusion se  rassembler dans la tige graduée, puis  on refroidit le 
tube sous u n  courant d'eau froide, jusqu'h cc que la colonne de  
matiére grasse prenne u n  aspect opalescent; on voit B ce mo- 

constructeur de cet appareil est M. J.  Ruelle, 8 ,  rue de  Pontoise, 
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iiieiit i~ioiitcir dans  le tiilir: rleç bullrs de  liqiiid~: clilir, que, leur 
t rni ispar(~ncerei id  parfaiteinen1 distincte d u  I ~ e u r r e  sépare pii.a- 
Ial~leiiicnt ; c'est de l'alcool amyliilue provenaiit du  réiictif et 
dont  1'6mulsion se détruit peu & peu ; il n'y a pas h s'cn préoc- 
cuper. 11 suffit alors de  fairc la lecturc? di1 rioin1)rc de tliviçioiis 
du tube criiiipris entri: les m h i s q i i e s  suphrieur e t  inférieur de la 
coloniie op leçcen te  de Ixiurre ; ce iioinl~re inrliqne iiiiinbdiate- 
nient lu qiitiiitité ile Iieurre e n  gr.;~iiiines p a r  lilrc: d e  Ittil. I,a 
v;ileui trouvée est toujours la irtCiiie que celle fournie par  le pro- 
cédé 2.\dam ct est  olitcnuc sans  nucuiie rnüiiipuliitii~ri ddiixlr:, 
dans u n  teiiips nussi court que possiMc, 

I , ' i i i ~ p o i ~ t i ~ ~ i ( : w ~ u e  les physiulogistes cl les cliniciens i~ltachenl 
:ILI rapport  de  I'iizote de I'urBe i1 l'azote total riéccssite, dans I i l  

tléteriiiinntion de ces Bl~nierits de  l'urine, une  précision ct une 
rigueur que ne comportent p n ç  les rnéthudes clini(jues. Et si ln 
viileui~ iioririale tlii riiplicirl azotiii-iqiit? varie s ~ ~ i v n i i t  I C S  auteurs 
et oscillc entre 80 et !IO p. 100 de l'azote total, cela tient aux 
inEthodes de dosageeinployÇcs pour  efrectuer les dClerriiinalions. 

1,c dosage de l1:lzote total s'cfi'ectuc gc',nérnlcinciit pnr In 
iri8thoilc de Kjeldnhl, inorlificic par  IIciiriiiiger et eri tenant  com- 
pte tles ol)servatioiis du Ilocteiir Voreigne s u r  l'emploi des cliver- 
ses su1)stnnces ilestinfies il fariliter l 'uttni~ue pilr l'acide sulfiiri- 

le pcrriiangnniile de  putasse et l'oxnlnte neutre peuvent 
notarriinent i.11.e utilisés sans iriconvénients. . 

Le dosage de  l 'urtc est uiie op6ratiori tellement courante 
qu'il serait inutile d'y revenir si I'exactitiicle de In inilhode a 
l'liypobroniite (le soiirlc n'avait rit6 sourcn t  amoindrie par  I'ap- 
pIicali(iri 110 C C I ~ ~ L ~ I I ~ S  ~ U ~ I I L U I C S  de ri'actifs, qu i  ont blé dorirides 
pour  arriver 11, la siiriplificatiori à outrnnce des appiireils Içs plus 
fi.t%pemmeiit eiiiplogés. Nous pcnsoiis que,pour ol)tenir- tles résul- 
tuts aussi exacts que poçsil)le, il filut n'opérer lc dosage de  I'urCe 
i p ' m  présente de glucose et  sur  l'urine dSféquée par addition de 
1/10 de son voluiiie de sous-ac6tate (le plornb. L e  rPactif hypo- 
hro~riiqiie doit 8tre priipiti*A au  rnoiiic:iit [le s'en servir, car il perd 
assez rapidement une partie de son pouvoir oxydant ; sa  concen- 
tration doit gtre assez forte. La formule suiviinte du  docteur 
Moi~ciipc nous donne de 1)ons r6sultats : 
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Tjessive de soude B 3G0 B = 110 cc. 
Eau distill6e 70 N 

l lromc 20 II 

Quant aux appareils cmploy6s pour efïectiier ce dosase, leur 
choix est assez dificile, car, L part  Icsuréo in~t res  Amercure, hien 
peu remplissent les conditions desirahles : facilité de manii!ment,, 
étanchéité paifnitc, P,quilibre de  t c i n p h t u r e  
et division du t u l x  mesureur  en 1/10 d e  cc. 

Celui quc nous ernployoris (Voir In figure 
ci-contre) r h n i t  ces conditions. II sr: coinpose 
d'un ballon (le forme sp6ciiilc à. col court e t  
de petit diamètre, dont le fond cst  constitué 
par une calotte sphérique N de &O cc. environ 
de capacité, entourée rl'urie couronne excen- 
trique A pouvant  coateriir 1 0  cc. de liquide. Le 
tuhe mesiireur C 11, divis6 cri 1/10 (le cc., est 
soud6 h la partie inférieure de Il et se  t roi i~re 
prolongé l ' intérieur d u  ballon par  un  tube 
de petit diamètre 31 K, montant  jusqu'h In 
naissance d u  col. 
. Pour efïectner un dosage, on mesure exac- 
tement, avec une pipette, 2 cc. d'urine défé- 
quée, que l 'on fait couler dans la  part ie  A, 
en appliquant l a  pointe de la pipette contre kt 
paroi du verre  5 la  partie inférieure d u  col 
du ballon ; on ajoute de la m&me manière 
I cc. d'une solutiori de glucose à 25 p. 100. 
D'autre p r t ,  on  mesure l 5  cc. d e  rkactif 
hypobromique, que l'on fait coulerdans la cuvette sphbrique U ,  
en introdiiisarit la poirite de  la pipette assez profünddment dans  
le ballori. On liriiiche pmvisoireirient le (:(il du ballon, soit avec 
un  lion bouchon de caoutchouc, soit au  moyen d'une fermeture 
spéciale h vis  du  genre de celle adaptée sur  le gazogène de 
l'uréometre de M. Vieillard. On plange l'instriiment ainsi 
préparé dans  uiie éprouvette B pied reinplie d'eau (éprou- 
vette ordiriaire de 1 litre), et ]'»II a.ttkriil p e r d a n t  qiielques rriinri- 
tes, pour  établir l 'équilibre de température. On soiil8ve l'appareil 
en le tenant  p a r  le  col, d e  tcllc maniére quo le niveau de  l'eau 
remplissant lc tube rnesuraur corresponde au zéro dc la  gra-  
duation, en rri$me temps qu'au niveau de l 'eau d e  l'éprouvette. 
On y arrive en laissant dégager petit  à petit l 'air de l ' intérieur 
p a r  le bouchon quc l'on fixe ensuite définitivement. 11 suffit aloro 
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de soule\-1.r i i r i  peu 1 ' ; t l~pre i i  e t  de I'agitcr circulitireiiit:rit pour 
provoquer In réar:tion, en iti6langeant p a r  la force centrifuge 
le réactif I?. I'iiriiie. La diriiinution de  pression ol)trnue en soule- 
vant  l'appareil facilite le dégagement du gaz et, lorsque ln réac- 
tion est terminée, il suffit de replonger I'apparcil dans l'eau 
de l'éprouvette pour  rktablir la terriptlmture priiiiilive de  I'al- 
niosphi.re gnzeusc. 011  fait ensuite la lecture du  volume de p z  
eu affleurant les deux niveaux de  l'eau d m s  le tube et I'éprou- 
vette. L'appareil étant graduB en 1/10 de  cc., il suffit de se 
rapporter aux  tables existantes donnant  l a  quoiitité tl'uroe cor- 
resporidnnte ail nornbre de  cc. d'azote trouvé et rainrnE à zéro e l  
760 II est cependant pr6férable d'effectuer au iiiCiiie moment 
uii nouveau dosage e n  partant  d'unc solution tilrCr: d'urée. 

S i  cet uri.oilii.tre vient : i i ipienter  Ir. noiiihre déjijh irnportaiit 
des appareils dticrits jusqu'il ce jour, il a la nouveauté d'appli- 
quer  la force centrifuge rles l i ~ i i i d e s  pour opérer la réaction. I k  
plus il est peii vuluriiirieiix, ri'irri riianieriierit siiiiple et  peiit cllre 
utilisi  intlilrérnmmerit sur la cuve mercure ou s u r  la cuve [,au. 

S o u s  pensons nous être placé d a n s  les irieillcures conditions 
de réaction et d e  lccture d u  volume gazeux et nous espkons  que 
cet iristruiiient trouvera sa  place, non seulemeiit dans les labora- 
triires, mais  encore dans I'applicxtion clinique, oii la c ~ ~ n n ~ o d i t é  
tl'emploi d'un iiistriirneiit est aussi appréciée que son exncti- 
tude.  

REVUE DES PUBLICATIONS 

Heclierclie du nickel en préseiicc du coZ~nlC.- hI. 11. 
COPAUX [Bit I l .  de ln Soc. ch irn iqz~edePai i s  du  20 avril 1903, p. 301). 
- 10 Recherche pcwles cyanureS. - Ce procédC,indiqui: p i i r ~ A i e b i ~ ,  
est basé siir la différence clc solubilité des  cyanures douI)les, en 
prCserice rles ;il(:;dis. A la solution contenant les inPtaux à I ' h t  
de chlorures, on ajoute un  e x c h  cle cyanure de potassiurri, puis 
d u  h i r i e  e t  d e  l a  potasse. Le cobalticyanure de potassiuni 
inaltéré reste en solution ; le cyanure double de niclrel est trans- 
formé en hydrate  de sesqiiioxyle, qni s e  précipite. Cet hydrate 
ne préscrite aucun aspect cnractCristique, ce qui est un g a v e  
iiiconvcnient au  point de  vue  qualitatif. 

2' Heciwche par 1'on:yde de c n i h n e .  - hlorid, IJarigrr e l  Quincke 
ont proposé d'appliquer l'oxyde de carbone h l a  recherche ct il 
l'élimination du  nickel dans le cobalt. l m  niétaux prkcipitcs 
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I'htat d'oxydes sont rétliiits p a r  I'liyrlro$ne il la tcnipérature tle 
375-380 degrés, puis on Ics siiuiiii:t il iin courant d'oxyde de 
carbone à. la teinp6rat~ii.e de  53 60 degi~és. Les q i z  qui se (lésa- 
gent sont s é c h k ,  puis passent s u r  unc colonne de  cuivre 
chauffbe au rooge,qui  erilEve I'oxygéntt; on les séche i nouveau, 
puis on les fait passer dans uri t u l ~  c;~pillnire en verre vert 
chauffé à 400 degrCs environ 1.r. niclrd carbonyle se  dCcoiripose 
alors eri dorinarit u n  bel anneau  métallique. 

L'auteur a constaté que cette rhnctiun, t r è i  sensible pour  le 
nickel pur ,  puisqu'uri i i~illigr.  de  nickel donrie u n  a n n e a i  de  6 à 
7 cerit.irii. de lorigur:iir, tlevicirit tl'iiiitiirit moins scrisihle que  la 
proportion de  cobalt en prcsence d u  nickel est. plus forte. 

3O Recherche par l'e'ther snturi d't lC1.  - hl. Pinérua a proposé 
ile skparer le nickel du  cobalt par  la diffcrence d c  solubilité dt~i is  
l'éther saturé d'1ICI. Le cohalt reste en solution et  le nickel se 
précipite à l'état d e  chlorure anhydre,  jaune e t  cristallin. trEs 
caractéristique. 

L'auteur a constaté qu'on peut  r~&~iinaitre aisément. p a r  cri 
procklé, 1 rnilligr. d e  niclrc.1 dans 1 gr. de  cohalt. I I  n également 
basé sur  ce principe un rnoyeri de purificiiliori di1 colx~lt.  

Dowage du cobalt eii prCseiice du nickel. - hi. 11. 
COPACX (Bull. dr ln Soc. chim., du SU avril 1!)03, p .  303). - L'au- 
t t : ~  exi~rrii~ir. deux pror:fitl6s rlr: dosage tlii cohalt ; le prmriit:r 
consiste à. précipiter le col)alt nu inoycn du nitroso-B naphtol,  
le second ce mi,tal a u  moyen d u  nitrite d e  potas- 
sium. Ce dernier procédé doit, suivant l'auteur, être préferé, 
inais il es t  d 'une ex6cution longue ; il n réussi à en abréger de 
beaucoup la durde Pn opérant de 1;i maniére suivante : 

Uri se sert, coinine r é x t i f s ,  de  deux solutions de riitrite de 
potassium : la prernièrt: h 40 p. 100, Ié$rement acidifiée par  
Az0311;  la seconde est obtenue en dilurint la prcrriihre a u  quar t .  

Mode opirafoire. - La solution (les clilorures ou des nitrates, 
exempte de métaux lourds, de  f r r  e t  d'alcaliiio terreux, est arne- 
née i~ urie coriwntr,~tiuri telle que celle-ci corxspoiitle une 
teneur de 1 i 5 p. 100 de col)alt ; or1  lace cette solution dans 
une fiole conique ; on n.jout~ 1 cc ri'AzOIII concentré, puis 15 cc. 
de nitrite ù 40 p. 100 ; il se forme instantanément, avec efferves- 
cence, u n  précipité jaune oran$ d r  cobnltiiiitrite. 

Lorsque Li  l iqueur est parfaiteinenl éclaircie, on filtrc sur  u n  
petit filtre ; or1 l a r e  le précipité avec 15 cc. (le nitrite & 40 p .  100, 
qu'on réunit a u x  eaux riières ; on additionne celles-ci de O cc. 5 
d'AdP1-I ; aprPs 12 heures de  repos, il s'est forri16 u n  nouveau 
précipité, q<'on rGunit nu premier-; on lave le tout avec la solu- 
tion d e  nitrite à 1 0  p.  100. Une troisibine précipitation est rare- 
ment utile, à moins que les liquides ne  se  troublent pendant  la 
filtration. 
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I x  filtre est introrluit. avec soii pinécipité, dans I:i fiole qui a - - 

stii,vi il fiiire la pi~i~cipi lnt i î~n,  (4 I'on opci'e la clissolntion ni1 nioyeri 
de SOL112 élcniiii ctclinutl;  oii liltrc,; or1 rieiiti7nlisc le filtriitiini au 
I I I O ~ C I I  tlii c~iir.lioriiil~: t l ' ; ~ i i i i i i t i i i i : i i ~ ~ ~ ~ ~  solide ; on ajoute 4 ;L 5 gr. 
tl'oxalnte tl'ainiiioniaquc et l'on élcctrolysccn eiiiployarit un cou- 
r:irit tlc 1 ;iinpCre envirori p a r  déciin. cal-ré, sous une terision d e  3 
h i volts. 

L'auteur a ainsi obtenu dcs réçiilt:its trFs exxcts e n  ernployixnt, 
pour  O gr .  188 (Ir cobirlt, des  quantités de  nickel d e  O g r .  020 et 
de O gr. 200. 

Uhungc da: I'nznts o~ganùrluc snnu iippnrcll clistll- 
I m t o i i ~  oim gnzoiiii'tràqiie. - 31 I)ESIGt',S (Rilllalilr (Er:  la 
Socidc; d e  phni-fnacie de 1Iordrrru.r- de innrs 1903). - On ciiiploic 
assez g':ntlr~eirient Ir: proréJi: de Iijeltlntrl pour doser l'ilzote 
organique ; lorsque cet azote organique cst t ransformé en iieote 
arnrnoniacal, on dose celui-ci, soit p:tr l 'hypohromite de soiide. 
ce qu i  ntkessite lin appareil gneométriqiie, soit en tlistillnnt le 
liquide acide forteiiierit alcnlinisé et t i t rant  ncitliiiiétriquon~ent 
l'arnrnuniaque passée k la distillation, ce qui  nécessite un  appa- 
reil diçtillatoire. 

O n  pml t  fiiire CF! til riigr: silris rei:oiirir h l'eiiiploi d'niiciin ii[)pii- 
. r d ,  en opérant  tlirecteiiierit s u r  le liquide de destruction et en 
appliquant l m  niéthodm acidiiiiCtriques ordinaires. 

Supposons qu'on ait  ;I doser l'azote org;iniqiie dans  l'antifi- 
h i n e  ; oii en prend 1 gr . ,  qu'on at taque :tu moyen d e  SO'IIQpur, 
e t  l'on tijoutc 2 0  cc. d'une solution d'oxnlnte rieutrc d e  politsse à. 
300 s r .  p a r  1iti.e; ;ipri:s tlicolorntion t l r i  i n é l a n ~ e  et départ  corri- 
plct de toute trace nppréci;il~le (l'eau, on place u n  eritonnoii 
hismuté sui. l'orifice du  l~;tllon, e t  l'on chnutt'e jusqi i ' i~  réduction 
1 : ~  2 cc. envirnn;  ilprés refii~idiaseiiierit, or1 +joute 30 cc. 
d'eau environ et I'on njoiite qiiclqiies gouttes de  résmurine;  on 
verse enquite de la lessive de soutic non carlionatée, ,jusqu'h f t ~ i -  

Ille virage a u  violac6, couleur qu'on ramène au rouge pelure 
d'oignon par S O L I I ~ n o r i n a l .  

On inti~otliiit alors le rnr';lange daris un matrasjnugé de 100 cc., 
e l  l'on coinplPte le volume dr: 100 cc. avec les eaux (le lavase du 
h l l o n  h destruction. 

011 prend 30 cc. de  ce liquiile, qu'on ini.roiliiit dans une fiole 
i:oniquc d'Erlenirieyer avec 10 cc. dc soiitle normale; on fait 
Iiouillii pour  chasser l'aiilnioniaque et l'on chauffe Jusqu'k ce 
q u ' u n q o u t t e  d e  rkiic:t,if de Ncssltii, prttSe s u i  un[: 1iapet.le de 
verrc dans les vapeurs, ne soit. plus influencée par celles.ci; 
l'acitlc qu i  tittiit corriliirii~ 5 I'aininoniaque sature une proportion 
Equivnleiile de soutle ; on laisye refroidir;  on {ijo~itc 10 cc. de 
SOt112 normal, de la phénolphtaléine e t  de  la soude normale. 
jusqu ' i  coloration rose ; on a ainsi dépensé 3 cc. 75  de soude, 
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qui corrcspondcnt cx:xlcrneiit B l'ncirii, coinbiné initialeinerit B 
I'ariimcmiaque ; du chiffre 3 cc. 7 3  on retranche O cc. 05, pour 
corriser l'excès équivalcrit ;i In qunrit.itC tl'iicitlc noriiial eiiiploy6- 
pour protluire la teinte pelui-e d'oignon ; la ( p r i t i t t l  t:orrifitlc 
3 cc. 7 reprkse~ile  

pour 5 cc. du liquide essnyk ou O gr .  30 d'nntifébrine; 100 gr .  de 
ce corps en con tiennent O g r .  0318 X 200 = 10 gr. 36 (le chifTi,e 
théorique est 1 0  gr .  3 7 ) .  

M. Deriigés a répi.16 lcs nièiiies opérations s u r  10 cc. du  liquide 
de di:striit:tiori, en se s t i i~; i i i t  III: soude dkirioi-rriale et  tlr SO'+He 
dkcinorrnal, et il est srr ivé exnctcnient a u  mèinc rbsultat. 

Le dosage par  l'liypobruiizile de soude a donné 10 .23  d'azote 
pour 100 d'aritifébrine. 

JI. DenigEs a expériincnté sa méthode sur  l 'urine, et, pour 
une urine qu i  donnait 12 gr .  G d'azote par  litre avec l 'hypobro- 
inite, il a obtenu 1 2  g r .  7 d'azote, e n  opdrnnt comme il a fit6 dit  
ci-dessus. 

Pour que cc procédé soit applicable, il faut proscrire l'emploi 
de tout arl,jiivnnt dans Icqiiel figurerit des ini'ti~ux lourds (cuivre. 
mercure, par  exemple). ~ ~ ' c i x a l a t e  d c  pot as,^, qui p a w ,  a p r h  
rP:iction, b l'état de  sulfate, est I':irl,juvanl de  choix. 

Pour obtenir iine rapide destruction de  la rnatiére organique, 
il iniportc d e  ne  plncef- l'entonnoir sur  le col du  hallon que lors- 
que les fiiinécs blanchcs almiidarites du  di.but ont  disparu c l  
lorsrlue le liquide est ri.diiit 5 un  voliiiiie tle 3 b 4  cc. ; lorsque 1:i 
di:colorntion esf conilili:t,e, lc résidu occiipe u n  voluiiie de 2 à 
3 cc., e t  il ne reste pas u n  trop gr:ind exck d'acide libre; p a r  
suil.(:, I;t rieiitrxlisn.tiori est otitr~riiie a r e c  iirie 1111ilritil.é de soude 
rell~tivemcnt faible. 

Snr an dispositif siiiiplc pour la clestraction inté- 
grnie des iiiatièrcs nxypniq~ie~. - M .  ii.  1)EXIGES (11~1- 
letiu d e  la Socidi de /il~n?,tnacie de Bordeaux, 1902, p .  366). -- Dans 
le procédé de t1estriictic)n des iiiatit':res oi.g:iniqucs qiie l 'auteur n 
précéderninent décrit  ( i ) ,  la partie pénible d e  l'opérnliun coni- 
irience RU moment d i ,  les inatii>res traitées et préalablement dis- 
soutes p a r  AzOqI 6tant  en milieu siilfurique bouillant, il est 
nkessa i re  d'ajouter fr6queinnir:rilet par  gouttes Az0311 concentré. 

Pour  éviter h 1'opFrateur d'être eri corititct prolongé avec les 
vapeurs acides, l 'auteiir emploie un  dispositif, tout en verre, qui 
pwnict d'achever I'opératiori e n  quelque sorte automatiqueinent 
ct daris une cage d'évaporation. 

( 2 )  Voir Annales de chimie analytique, 1901, p .  422 
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II consiste essentielleiiient. en i i r i  flarcin ort1iiiiiii.e 1' rle 1% h 
l $0 cc., l~ouchi :  b l'érrieri, et dont  le 1)out:hon B porte, faites h la 
lime et sui-  deux  points oppos6s (le son diarnbtre, deux petites 
rniriui-es verticales, B coupe triangulaire, lesqiicllris permettent,, 
loi-sqii'on souléve lkgèrernent le bouchon, le  pas$ngc d'un petit 

entonnoir de  verre soiif- 
116 E, dont  la douille est 
c o i i i h k  firi I)itïoririette, 
et d'un tube wpillaiw C ,  
courlié une prcriii+rc fois 
L angle aigu et une se- 
conde fois en un angle 
supplhc in ta i re  d ~ i  pre- 
mier, enfin termiué par 
u n e  petite courbure. 

En erifonçant le bou- 
chon coiniiic lorsqu'il 
s'riait (le hinucher iin Ils- 

. con, le tube capillaire 
, 

doit rester fixé à. la hau- - 
tcur  que  l'on dcsire ; a quant i l 'entonnoir, il 

e s t  Ir frottement doux et comine libre d a n s  s a  rainure.  
Le tout é lant  dispos6 comme l'indique la figure, e t  le flacon 17 

é tant  plcin d'AzO"II! on soulPve le bouchon, afin d'eiifoncer le tube 
capillaire d'une quantité suffisante pour  que ,  p a r  une IégEre 
incliriiiisori d u  flxori daris sa  tiirwtiori, ce tiilie s'i~iriorce l u -  
rnerne p a r  I'cfkt dc In force ascensionncllc capillctirc. 

C e  point atteint,  on régle I'écouleinclnt, en soulevant ou abais- 
sant  le tulle, puis le fixant daris In. position voiilue cri enfonçant 
le bouchon. 

L'appareil ktant ensuite placé h u n  niveau siiffissrit, l'extrémité 
du  tube c:ipillaire est amenée au-dessus du petit entonnoir à. 
longue douille qui  pénEtre le grand entonnoir renversé, suivant 
le  dispositif indiqué arit6rieurcnient par  l 'auteur. 

Mesure ca~rnptt~~elivc alu pouvoir iwnlnnt therrni- 
que et  de lu vi~coaité  de quelqucs corps gras ali- 
ineutaires. - M. C .  SIG.\L.iS (B~illetin de l n  Socie'k' de phnr- 
macie de Bordetlux, 1903, p. 110). - I, 'aiitmr, ayan t  eu à. c1;isser 
un  certain noiribre de corps gras  dans  l'ordre de  leur conductibi- 
lité calorifique, principaleii~ent en vue do I'étahlissement de 
données physiologiques relatives aux  rPgimes alimr~ntaires, a 
adoptC le mode op6ratoire suivant  : 

 eux cj -~ indres~concent r i~ues ,  en laitori iiiiric.~, fond plat, 
le pliis g rand  de  35 millirn. d c  diarni\tre et de  ?O millirn. de hau-  
teur ,  le plus petit de 25 iiiill. t l t .  diarni'tre et de  65 rnillirn. d e  hau- 
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teur, sont disposés l'un dans l 'autre et maintenus en place, 
d'abord par  un petit isolant en porcelaine de 5 niillim d'épais- 
seur, interposé entre les deux Ilases, et ensuite p a r  une bague en 
caoutchouc qu'on fait glisser ii frottement d u r  à In partie supé- 
rieure, entre les deux parois dislanles de 5 inilliiri., dits que  
l'espace interannulaire liniité p a r  les deux  cylindres a été rern- 
pli de la substance k t tudicr.  Le reinplissage se  fait & froid ou ?I 
chaud, suivant que  le corps gras est liquide ou  solide à la teni- 
péraiure ordinaire. On coiistruit de  la m h e  façon autant  de  
doubles cylindres qu'on a de corps différents à comparer. Cela 
fait, on choisit un  riorribre égal de bouchons d e  caoutchouc à un 
trou, tous semblables, et tels qu ' i ls  s'enfoncent, dans chaque 
cylindre intérieur,jusqu'à un  trait  marqué s u r  chacun à la rnéine 
distance du bord inférieur; on limite ainsi,  dans chaque appa-  
reil, une cavité d e  méine forme e t  de ménie volunie, qu'il sera 
facile de remplir d'une mSme quantité d'eau chaude devant  ser- 
vir de source de chaleur et qui se trouvera separée du  milien 
ambiant par une couche de 5 milliiii. d'epaisseur des diverses 
substances inlerposées. En disposant a u  milieu de cette masse 
d'eau u n  thermomètre sensible, f ixé  au  bouchon de caoutchouc 
et dont la tige permet de susperidre l'appareil daris une  enceinte 
B temperature constante, il ne reste plus qu 'à  observer, succes- 
sivernent avec chaque système, l a  durée du  refroidissement cor- 
respondant à un  n i h e  nombre de  degrks, pour  obtenir les 
valeurs comparatives des conductibilités thermiques. 

\.oici les résultats obtenus p a r  M. Sigalas en opérant k une 
tenipérature de 13 degrés : 

Durée du refroidissement 
Substances remplissant l'intervalle d e  la niasse centrale 

des deux cylindres de  40 a 35 dcgrks ( i )  
- - 

VégCtaline (liqnide % la lernpérature amhiante). 67 secondes. 
Suif de bœuf (solide) . . . . . . . . .  94 112. 
Graisse de porc no l (fluide). . . . . . .  96 
Graisse de porc no 2 (solide) . . . . . . .  101 
Margarine (solide) . . . . . . . . . .  1 03 
Huile d'olive blanche no 1 (liquide) . . . . .  421 
Huile d'olive blanche no 2 (liquide) . . . . .  126 

Les corps ci-dessus ayan t  été classés ainsi dans l'ordre de leurs 
pouvoirs isolants pour la chaleur, l 'auteur  a voulu les comparer  
au point de vue  d e  leur  viscosité. 

A cet effet, il a mesuré, suivant  le dispositif d ' E n g l ~ r ,  leur 
d u r k  d'écoulcment. Afin de  pouvoir op9rer A unc  température b 
laquelle tous les corps essayés fussent liquides, I'kprouvette 

(1) Ces températures ont étb choisies de prbfërence parce qu'elles oscil- 
lent autour de la temperature normale des animaux supbrieurs et de 
l'homme. 
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i4tait maintenue verlicale au centre d'une masse d'eau mainte- 
niie à 45 degrés dans iirie cloche k doiiille percée, renversée sur 
un support à entorinoir.. 

Dans ces conditions, 1 ; ~ d u r é e  d'écoiilement a varié entre 23 se- 
condes pour 1ii végétalirie, 39 à 46 secondes pour les autres corps 
gras  et 84 secondes pour  l'huile d'olive. 

D u  r;ipprochernent de  ces cliilTres on peut conclure que, pnur 
les corps gras  essayés p a r  JI. Sigalas, le pozivoir isolant pour In 
c i t a l c u ~  (oii 1-esistnrice c a l o ~ i f i y u e )  est fo~wtion de In cisçosite'. 

Reclirrelie de ln waccliurinc alans les h i i - r e n ,  
vins, etc. - M M .  1EOLCHI'~L't et  R0I;SGSE (Bz111. de la Soc. chi- 
i i i i p e  d p  Par-is d u  5 inni 1903, p .  411). - Ori sait que la recher- 
che de la sacchariric. clans le viri, Ici bii:re, etc., est que1qiiefi)is 
rendue difficile ou iiicert;iine par suite de la ~irései ic t ,  dans ces 
l iq~i idcs,  de  t:lri~iiiis ou de siilistnriccis cstractives. L a  présence 
de l'acide s;rlic.ylic~ne rend i.g:rleinent plus délic:ate l a  reclierche 
de  la s;ici:liarine, puisque cette substance estgéiiéralerrierit carac- 
térisée par  sa  trarisforrri:itiori en acide salic:jlique. 

Voici le mode opkratoire que  piéconisciit MM. Boucher et 
Boiingne : 

Bière.  - La h i i~re  est additionnée de quelques gouttes de 
SO'l12, puis traitée à froid p:ir une solution de  permar ipna te  
tic potasse au 1/100. 

Lorsque l'actiori d u  perinaripnnntc est termiriée, on fait  dispa- 
raiire I'excPs de cc: r t k t i f  h 1';iitle tl'uiie arltiition d'acide siilfu- 
reux  ; on exlixit  ensuite la saccli;irine par  l 'éther. 

Vin. - Pour  le viri, on opCie de m01rie, mais  2 chaud.  11 n'est 
pas  nécessaire d'ohtcnir la décoloration totale du l iquide, coiuiiie 
cela a lieu pour  la bihre. 

Ce procédé prEsc,iite, suivant  les auteurs ,  les ;tvantages siii- 
v a n t s  : 

1" Destruction d u  laririiri e t  d e  l'acide salicyliqiie, qui  g h e r i t  
souvent  les recherches ; 

20 Destructiori des niatiiires co1or;intes ; 
3" Obtention d'un liquide non éniiilsionné p a r  agitation. 
On peut remplacer le pc?rriianpn:lte de  potasse p a r  Ic brome, 

mais cette substitution est peu recornrnantlilble pour  le  vin. 
L'acide salicylique, d a n s  ce cas, serait éliminé p a r  prkcipitation à 
l'état d'acide bromosalicylique. 

Les auteurs  se  son t  assurés, p a r  de nombreux  essxis, que  le 
permanganate détrui t  le tannin et  1':~c:idt: salicyliqiie t:t qu'il 
n'allaque pas la saccharine. E n  soumcttarit 5 l'kbullition, en, 
présence d 'un  rxci:s (le permanganate de  potasse, u n e  solution 
conteii:lnt 1 rnilligr. de saccharine, ils o n t  p u  ensuite extraire e t  
caractériser cette dernière. On snil, d'ailleurs, que, daris l a  pré- 
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paration de la saccharine, on oxyde I'orthotoluolsulfarnide pac 
le permanganate de potasse. 

Les auteurs font remarquer  que, leur procédé perrriet.lant, 
d'extraire la saccharine dans  un grand état de pureté, on peut 
caractériser cette substance p a r  l a  réaction de Hijrristein (résor- 
Glne et S0'112) e t  p a r  cclle de Wauters  1). 

On sait que ces réactions ne sont pas  caractéristiques si la 
saccharine est souillée p a r  des impuretés. 

1.m réitntlon d 'UyikaZ d m i i s  l'cxnmen do ln i t  tic 
femme. - X. GtlEGOlRE (Lyon médical d u  29 avril 1903. 
- 3 0 s  lecteurs connaissent l a  réaction d'Lmiltoff (color;i- 
tion rose violacé que donne le lait de fcmmc additionnk de la 
rnoitic de son voluirie d'nniinoni~tquc a u  dixikine) (2 ) .  D'après 
Sieber, cette coloration serait due l'action de l'ammoniaque sur  
l'acide citrique et sur  les traces de fer que contient le lait de  
femme (3) .  M. Grégoire s'est deinnndé s icet te  coloration nepour- 
rait pss donner quelques indications sur  l'élimination du fer p a r  
la riiamelle. 

Au cours des expériences entn:prises par  lui ,  il a constaté 
que le lait d 'une nourrice, qui  donnait très nettement la teinte 
c:aru.tErisLiqiie, rie tloririii pliis qu'urie color;itiori fort. iit.l,briui:e 
au rriornerit où ses rhgles repnrurent ; dans les derniers jours  
des rrgles, la coloriition cessa mérne corriplffteirierit,, e,t elle repa- 
rnt aprks la cessation des rbgles. Le mois suivant,  les mèmes 
ph6nomPnes se reproduisirent,  mais moins complètement, parce 
que les règles furent moins a l~ondantes  On pourrai t  admet t re  
que, pendant 1:i menstruation, le fer s'élimine sous forme 
d'hérno~lohine p a r  l 'utérus, ce qui déterinine une diminution d u  
fer dans le lait. 

RI. GrOgoire n administré à une nourrice de l'acide citrique e t  
du peptoriate rle fer, pensant que,  si  le fer était assimilé, il 
iievait se produire u n e  colorat.ion plus intense ; il n'en a rien 
616, ce qui semble prouvcr que le  fer administr t  n'avait pas  
été assirnilk. 

Wonvel!e r k ~ e t i o n  colorée de la cliolestéi*ine. - 
X. DENICES (Hiilletin d e  la Sociétt! da pharmacie de Bol-deaus de 
février 1903). - II existe deux réactions colorées au  moyen des- 
quelles on caractérise la cholestérine : la première de  ces réac- 
tions, celle de I . i~bermann,  consiste dans la  coloration rose-  
rouge, puis bleue, qui  se produit lorsilu'ori tijoute goutte à goutte, 

(1) Voir Armales de chimie urralylique, 1903 ,  p. 188. 
( 2 )  Voir Arir~ules de chirnte analytique, 1898 ,  p .  319. 
(3) Voir Annales de  c h m i e  analytique, i 901, p .  7 4 .  
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en refroidissant. SOLH2 concentré d a n s  u n e  solution de  cholesté- 
r ine dans l 'anhydride acétique. 

Cette réaction réussit mieux lorsqu'on ajoute, ?i un  rnélarige 
d'anhydride acétique et d'acide sulfurique, la cholestérine dis- 
soute dans le chlnroforrrie, l'alcool arnylique, le chlorure rie rrié- 
tylone, le chlorure d'acétyle, le chloroberizol, le benzol, le toluol, 
le xylol, l 'éther de  pktrole, l 'éther, l'acide biit,yrique et  d'autres 
dissolvants anhydres. 

L'anhydride acétique peut étre remplacé par  les anhydrides 
des acides phtalique, benzoïque et  isobutyrique. 

L e  spectre du mélange coloré présente, vers le milieii du 
rouge. une  fine bande d'absorption t rès  apparente, dès que la 
teinte bleue est assez marquée. 

La deuxiérne rkaction, celle de Salkowski, eorisiste dans la 
coloration rougc-sang qui se produit lorsqu'on açite dans  un 
tube une solution chloroforrnique de cholestéiaine avec un  6gal 
volume de SOLH2 (D = 1.76) (1 volume d'eau pour  10 volumes 
de S02112 concentré); si In proportion de  cholestérine est faible, 
la coloration peut Clre simplement jaune.  SûLI1' qui surnage le 
chloroforme présente une  florescence verte. 

On peut, dans  cette réaction, remplacer le chloroforme p a r  le 
chlorobenzol, le  chlorotoluol,le chlorure de riiéthylène ou le chlo- 
r u r e  d'éthylène. 

Si I'on verse dans  une  soucoupe un  peu de la solution chloro- 
forrriique cnlorée,celle ci prend suc.cessivement, pnr  hydratation, 
une  teinte bleue, puis verte, enfin jaurie. 

Tant que la  solution reste rouge, elle donne un spectre pré- 
sentant une large bande d'absorption entre  C et 1). 

O n  peut combiner les réactions de  Lieherniann et de  Sal- 
kowski, en procédant de la maniEre suivante : on prend 2 cc. de 
solution c h l o r o f o r ~ i ~ i ~ i i e  de cholestérine, qu'on a i i t e  avec 1 cc. 
d e  SOL112 (D = 1.76); si la solution de cholestirinc contient plus 
d e  O gr.  30 de cholestérine par  litre, on observe la coloration 
rougë qui constitue la réaction de  Salko\vski. 

' 

On fait alors tomber, dans la couche chloroformique 'surna- 
g r ;~r i t ,  de 1 à 5 gouttes d'anhydride acktiqiie, suivant l'iritensit4 
de  la coloration du chloroforme; on agite Iégèrcinent le tube, et 
il se développe une teinte carmin,  tirant s u r  le violet lorsqu'on 
augmente la proportion d'anhydride acktique; SO'II' sous-jacent 
prend une teinte rouge-sang, qui  t ranche manifestement sur  
celle de la couche chloroformique. 

Lorsque la  coloration de cette dernikre eouche est un peu 
intense, elle absorbe toute la région verte du  spectre; si l'on 
dilue avec d u  chloroforme et si I'on examine au spectroscope, on 
aperçoit une large et forte bande d'absnrptiori coiiwarit u i i i  par- 
tie du jaune et du  vert, une autre  bande nu comrnenccment du 
bleu, et, entre  les deug,  Urie raie fine, moins apparente que les 
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précédentes. L a  nature de ce spectre démontre que la matiére 
colorante qui  a pris naissance dans les conditions indiquées n'est 
pas celle qui se forme dans  la réaction de Lieberinnnn. 

La réaction qui  se produit dans les conditions ci-dessus men- 
tionnkes est trés sensible et permet de caractériser la présence de 
la cholestérine dans une solution renferrmnt  2 centiémes de 
millig. de  cholesti:rine pour  1 cc. de chloroforme. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 
SÇparution qnanlitative des ~nlâiires den ~ n t r e s  

hnloïden. - M .  IV.  I%LLSZ (Zeits. f .  annlytische L'hernie, 1903, 
p .  139). - 1,e procédé proposé p a r  l'auteur est bas6 s u r  la 
diffkrence de solubiliti: d u  sulfure d'argent et des autres sels 
haloïdes d'argent dans  l'hyposulfite de  soude ; l 'auteur  a vérifié 
l'exactitude de  cette niktliode en v u e  de son application génk- 
rnle. La solution conteriant le inélange de sulfures et d'haloïdes 
alc;ilins est traitée p a r  un  excès de nitrate d 'argent .  En acidifiant 
faiblenient par  A 2 0 3 i I  e t  agi tant  soigneusement, le précipité se 
dé~wse rapidf.rrir:rit et, se filtre f;icilerrit:rit. Aprc's avoir erilr:v6 
l'excès de nitrate d 'argent  p a r  lavage ( 1 ) ,  on fait passer le prkci- 
pitA dans u n  beclierglas avec une solution à 50 p. 100 d'hypo- 
sulfite d e  soude, froide e t  faiblement arnrnoniacnle ; on laisse 
agir pendant peu de temps;  on remet le liquide sur  le filtreernployé 
précidemnient ; on  lave avec une solution d'hyposulfite, d'iihord 
froide, puis ctiaiide ; le fi1tr;ituni est précipité par  u n  excc's de 
sulfure d'siiiinoniuin ; si la prkcipitation du  sulfure d'argent ne 
se produit pas  à froid,il suffit de c h a u f e r  un  peu pour la. provo- 
quer. 

Les deux précipités de sulfure d'argent correspondlirit, l 'un a u  
sulfure, l 'autre B I'haloïde, sont lavés avec de l'eau ch:~i ide 
saturée d'hydrogéne sulPurC, puis on Ics r tdu i t  daris un  coiir:tnt 
d'hydrogène, afin d'effectuer la pes6e de l 'argent à I'ttat m h l -  
lique. 

L'auteur a obten11,par ce procéd6,des résultats satisfaisants en 
dosant le sulfure de  potassium en présence de  chlorure, de hro- 
mure ou d'iodure de potassium. E. S. 

Doalrgr?  de^ lo~liiren en inélmnge avec d'autres mcln. 
51. C. KII'PESBERGEH. (Zeits f .  nnnlylisch~ Chemie;1903, p.  1 6 3 .  
- L'auteur s'est propose de doser les iodures dans une solution 

( 1 )  S'il payse d u  sul fure  d'argent & l'état c:olloidal, ou lave avec d e  l'c:ay 
fryide contenant un peu d'AzO3H. 
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aqueuse ou alcoolique en présence d'iode libre, de chlornres, de 
nitrates, de sulfates, etc. II a utilisé la n ~ é t h o d e  qu'il a iiriagintk 
pour doser l'acide iodtiydrique dans des soliitioris d e  sels d'alca- 
loïdes. Cette riiélhode consiste à oxyder par  l'acide chroinique 
ln solution aqueuse de l'iodure ; l'iode formé est sbpiiré au  iricijeri 
d u  ehluroforrne, et l'on titre cet iode avec une l iqueur  d'hyposul- 
file de sourie. Pour  doser l'acide iodbydrique en priSseric:e de l'iotii: 
l ibre, on titre d'abord celui-ci avec l'hyposulfite, piiis on traite la 
sciliitio~i c:orriiiie il virrit d't5tre dit .  Dans le c:as oii 11: Iiqiiirle 
titrer renfernie des bases org:iriiqiies, p a r  exemple des alci~loïdcs 
végétaux, on rend le liquide alcalin, et on l'agite avec du chloro- 
forme, qui dissout les alcaloïdes. On sépare le chIorufornie, puis 
o n  niet l'iode en liberth, e t  l'on continue corrirne dans le cas pré- 
cédent. 

La niéthode peut étre appliquée eri p r k r i c e  dcs  chlorures, iriais 
non avec les broinures, car  le riiéliinge chroinique ou l'acide 
chroiriiqiie oxyde, à. la t en ipér ;~ ture  ordinaire, l'acide brunihydri- 
q u c e n  solution iiquciise. E .  S .  

Dosage de la cliaur u l'état d'on~nlste. - M. V .  
I'.~(~CIRI':F. ( J o ~ c m .  Soc. phys chim. I l . ,  1'302, p .  193) - Lors- 
qu'on pracipite la chaux  par  llox:ilate d'airirnoniaqiie, on ohtient 
souveiit un précipité se  déposant t rès  lentement et  passant au 
t ravers  d u  filtre. 

JI. Pdguiref évite cet inconvénient eri opérant  de la façon sui- 
vaiite : 

L a  solution est neiitraliGe, puis additionnée d'acide osalirliir: 
en agitant avec une baguette d c  verre ; on n e u t d i s e  l'acide osa-  
l i q u e e n  ajoutant de I'arninoniaquc, jusqu'à rtiactiori alcaline 
faible ; on chasse I'excEs d'ainiiioniiiqiie par  la chaleur, en agi- 
t a n t  (le noiiverrii. 1.e pri!c:ipit.i! d'us:iliite d e  chaux présente In 
inéine composition que pnr la précipitation ;LU iiioyeri (le I1oxal:ite 
d'aminoniaque, inais il se dépose rapidement, en qiiiitre heures 
environ, e t  filtre fi~cilcineut sans  tmverser  le filtre. 

Itecherche et dosage du fluor d ~ n s  les vkgCtaux. 
11. I'IiESF:SII;S (%t!its. f .  Unt. d u  Nnhl*. lurd  (;enussmilbel, l 9 0 2 ,  
p .  1033). - 1,'uuteur utilise la réaction de IIFl s u r  Si02,  qui pro- 
dui t  du  fluorure de siliciuin. Ori traite les ceriiii~es par  de  la 
silice et SOLR2 concentré. et l 'on filit passer les vapeurs tlé;.agii:s 
d;~nu uii petit tube en IT renferiiinnt de l 'eau. 1,e fluorure (le sili- 
cium se décoiiipose et doniic de 1 i ~  silice hydrittée. 

L'auteur a examiné des pli~rites croissaiil daris le vo is ina~i :  de 
fahriques d'acide fluorliydrique ; elles renferrnaierit une  fuiLe 
quantité de fluor ; le bois d'un ar11i.e en doriii;iit 0,i" p. 100 du 
p i d s  des ccridres. 
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Le dosage a été eft'ectué selon In niéthode de Carnot B l'état de 
fliiosilicate de potasse R2 Si F I 6 :  on ~ I ~ I J I S ~ O J Y I I ~  le fluur rxi acide 
fluortiydri ue et fluorure d e  siliciuin en t r i d a n t  la matière 7 siche par SC $II2 très concentré ; on reçoit les gaz dans une  les- 
sive de potasse ou un  sel de potasse dont  l'ktat de coricentr- t '  ion 
et la température ont  une grande  influence s u r  1'ex:tctitutIe d u  
dosage ; on pèse le fluosilicate d e  potasse formé. 

Nonvelle réaction colorée d e  l'acide borlqne. - 
M .  JI. E. CASSilL et  C .  C E R R A M  (Briiish Food Joztrntzl, octohre 
2YP2). - Cette rCaction est u n e  modification de  la  réaction bien 
connue du curcuma ; elle consistc & traiter l'acide horique en 
prksence d e  l'acide osalique p a r  de la curcurnine oii simplement 
du curciinia. Le rriélangc humide est seché ?L l'étuve et  donne; 
a p r h  ddrssicic;ition, une c~lor.itl.iori i m g e  iriiigerita inl.eust:, tliffi:- 
rant par  conséquent de  celle qui se forme par  l'action dc l'acide 
borique seul s u r  le curcuma. Zlle est, de plus, beaucoup plus 
sensible e t  permet de  dkceler des traces d'acide horique. Stable 
pendant 10 k 12 h ~ u r e s ,  elle disparait  eriçuito graduellement ; 
elle est soluble dans  l'alcool e t  l 'éther, rimis l'eau la cidtruit ; 
par les alcalis elle vire a u  bleu intense. 

Pour la recherche de l'acide boriqile dans les matifires n 1 '  imen- 
taircs, il f au t  appliquer cette r6action sur  les cendres. Celles-ci 
sorit 1i:gkrenii:nt ecitlifiks par  IlCl &ndii, puis hiimectdt:~ avec 

' une solution conccntrkc d'acide ox:ilique; on ajoute alors u n  peu 
de solution alcooliquede curcuniine ou de curcuma;  on desséche 

l'ktuve, et l'on reprend par  l'alcool. Pour  reridre'lc prockdé plus 
sensible, dans  le cas d e  t,rEs petites quantités d'acide borique, il 
est bon d'alcaliniser p a r  1ü. solide ou p a r  l'eau d e ,  baryte l a  
matiEre alimentaire avan t  de  l'incinérer. On évite ainsi les pertes 
dues à la volatilité d e  l'acide borique au  rouge. 

[,es sels a1c;iliris eri quaritité assez forte sont un obstacle à la 
ri:itct,ion. O n  peut  iit i l isw c:ett,e coloration pour  opkrer 1111 dosage 
colorirnétrique. 

Sar les méthnden de dosage do l'ozone. - M .  A .  
LA1)E;KBUIIG, (Chem. Ber., 1903, p .  115). - L'autcur compare 
les rriFttiodes de dosage de l'ozone p a r  les iodures, p a r  le sulfite 
de sodium et p a r  l'acide a rsénkux .  La mi lhode  par  l'iode donne 
les résultats les plus exacts; le sulfite de sodium donne des 
résultats suffisants, mais  cependant moins exacts ; on  ne  peut s e  
servir de sulfite de sodium acide, qui absorbe également l'oxy: 
gène. L a  methode à l 'acide arsénieux, étudiée p a r  Soret e t  p a r  
Thénard, fournit des chilfres t r h  vanables. 
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Perorydc d'hydrogéne r ? r i ~ ~ d i i r é  (Schweizerische Wo- 
chenschrift fur Chenlie und Phi~rmncie, 1903, p. 32). - L a  maison 
hlerck vient de  rkaliser l a  préparation du  peroxyde d'hydrogène 
p u r  B l'état anhydre, en opérant par  coiigRlatiori de  solutions 
d'eau oxygénée de  plus en plus conccri t r~es.  L a  solution qui rcn- 
ferme 93 à 96 p. 100 de H 2 0 2  reste fluiJe jusqu'à - 20 degrés 
d a n s  les mélanges réfrigérants, quoique le point de  fusion du  
peroxyde soit de - 2 degres. Dans l'klhcr carbonique ou le 
chlorure de  méthyle, la solution se prend en masse. Cne parcelle 
de  cette masse, projetée dans  des solutions concentrées refroidies 
à - 8 ou - 10 degrés, y déterrriine une niagnifique cristallisa- 
tion. P o u r  avoir le peroxyde anhydre ,  on fait  recristalliser ces 
cristaux. 

On peut obtenir, p a r  ce procédé, des  cristaux mCme l'aide 
d e  solutions ne  renfermant  que 8 0  p. 100 de B202. On évite 
ainsi  les distillations assez dangereuses des solutions concentrées 
de  peroxyde. 

Le peroxyde anhydre,  additionné d'une t race de  mousse de 
platine ou de poudre d e  pierre ponce, se  décompose avec une 
violence pouvanl  aller jiisqii'k I'explosiori. 

Des m d a n g e s  de poudre de  charbon et  d e  magnCsium, ou 
mSrne de plomb avec des traces de  pierre  ponce, s 'enflamment 

son co i i lx t .  
Quelques gouttes de H202 pur,  placées s u r  de  la laine ou  

s u r  une éponge humide,  enflamment celle-ci instantanément. 
Avec certains sels, le peroxyde d 'hydrogène forme des combi- 

naisons crist;illis;ibles. 
Le produit  pur ,  obtenu p a r  cristnllisation, paraît  être t rans - 

portable ; s a  solution aqueuse peut ètre considérke comme l 'agent 
antiseptique idéal, sur tout  pour  le traitement des plaies ; il n'in- 
troduit,  e n ,  efret, dans celles-ci aucun élément étranger  et se  
dédouble e n  oxygène e t  hydrogkne a u  contact des  matières 
organiques. 

Iséactit' très sensibic d e  l'eaa oxygénée (Schweize- 
rische Wochenschvift für Pkavmacie, 1903, p. 32). - Le réactif le 
plus  sensible trouve jusqii'à présent est  le sulfate de titane, qui 
permet  de reconnaître l'eau o x y g é n k  ?L une dilution de 
111 800 000. 

Avec l'eau oxygénée à la dilution de 1/18000, on obtient 
u n e  coloration jaune foncé ; avec l 'eau oxygénke à l / ld0000 ,  
u n e  coloratiori jaune p%le ; si la solution renferme 1/1 800 000 
de  H i 0 9 ,  l a  coloration est jaune clair ; cette coloration est t rh  
persistante. 

Le sulfate de  cérium ammoniacal constitue également un 
excellent réactif, quoique moins sensible. Il permet de  déceler 
le peroxyde d'hydrogène dans une solution qui en renferme 
1/180 000. L a  coloration est aussi trés persistante. 
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Suc le dosa,-e des soperpliospliates. - M. J. 
1,EGRASD (Rlrll. de  l'A,s.soc. h ~ l q e  des chir t~is les ,  1902, p. 143). - 
Lorsqu'on fait I'analysc d'un superphosphiite, on rciiiarqut: que 
le filtriitum provenant du  lavage de  la riiati&rc i a n a l y e r  devient 
souvent trouble nu bout de quelques instants.  Ce troulilc clispa- 
rait par l'addition d'une petite quantité d'AzOW. 

Certains chimistes ont prétendu que le pricipité r n  question 
était constitué p a r  du  sulfate de chaux rests dans le superphos- 
phate et entraîné clans le filtratum p a r  les lavages ; d'autres ont 
supposé que ce corps était du  Cn211"(I'hOL)2 6g;ilement entraîné 
par lavage. 

L'autcur a co~istiité, piir des  essais répétés, que la siihstance qui 
se précipite est un mélange en proportion peu variable d e  phos- 
phate de  fer [Fe2(PhOb)~] et  de phosphate d'alumine A12(Ph0"2. 
II a également rencontré l e  corps Fe3(Ph0')2. 

Dans ce mélange, le fer  est, prédominant ;  l 'alumine n'est 
guère 1.n quantité supérieure ii 6 k 7 p.  100. 

Permanganate de pota~ne en analyse voloiiiétri- 
qne. - M N .  GARDNER, NOR'rLI e t  NAYLOR (Chemist and Drug- 
gist, 1903, p .  580). - On peut obtenir des solutions exactes de 
permanganate de potasse en faisant cristalliser ce sel deux fois, 
à l'abri dc  toute m n t i h e  oxydable, et dessiichant les cristaux & 
100 degris.  Le titrage de la solution peut étre fait  d'une façon 
très exitct.e nu m«yc:n, soit de  l'ncitle oxalique, soit de l'oxalate 
d'ammoniaque, soit du sulfate de fer et d'ammonium. Pour doser 
le fer dans les 6chantillons cornm~trciaiix de fer rnt':t;llliuue, il 
vaut mieux titrer la liqueur de permangan:itc avec d u  fil de fer, 
rnüis en ayant  soin de le débarr i~sser ,  :lu pré:ilnble, par filtra- 

Dosagc de l'acide liorique dans les végétaun. - 
M. A .  IIEIEl~RAND (Leit. f .  Unt.  der N a h r z ~ n p  und Gsuzissrnittel, 
1902, p .  104i).  - O n  op6rc s u r  25 à. 30 g r .  di: substance, qu'on 
iricinh-e a p r k  les avoir huinectés avec 5 cc. d'une solution 
d'ncétntr, de  c l i ;~ux  à 10 p .  100  e t  d'une petite qu; i~i t i té  d'eitu ; on 
reprend les centlrrs par  HCI, puis p a r  In soude,afin d'éliminer le 
fer, l'nliiiiiiri~~, ctt:.; on filtre cl. on Iirvt:. Le filtr;itiini est évaptirr5, 
puis repris p a r  Fi cc. d'I1CI e t  15 cc. d'alcool ahsolu ; on ajoute iiu 
liquide 13 cc. d'TIC1 (D=,1.19) e t  enfin 0 cc. 2 d'une solution de 
curcuma & 0;i p .  1 0 0 ;  au  bout d'un q u a r t  d'heure, 011 compare 
In. coloration à des solutioris dr: t i tre connu colorées par  le cur- 
cuma exactement daris les mPmes conditions. 

Iurllcatenrs ~nriccptihies d'être otiliqés poiir lem 
titrages alcaliinétriqucî en 1~1.C.sence de nitritem et 
de formtateq.- M. M.\YEGSF;R (Zpi t s .  ~ I L T  annlytische Chernie, 
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1903, p .  15:;). - I)'apri.s les constat;itiort.j de I';iuteul,, le réactif 
qui   cir ri vie rit Ir  mieux pour I 'ali~nlinii~tric, en présilnce tle fur- 
mia t t  et d'oaalate est I'nxoliliniiic (pri:piii,i:e nu iiiiiycn clii tour- 
nesol) cl l ' : i l izai~iris~ilfon:it~~ de  sodiiiiii ; cii pi'Cwricc di3 nitritc:, 
1'avoiit;ip est I'alizoriiisii1fciri;ite (11: s~~iliii i i i  et IL Li. giilIt!ine, 
inüis or1 pent aiissi employer I'azolitiriirie, l'iiitlicnt.eiir ;LU sa1ii.y- 
latc et I'acitlc rosolitjur . r< .  S.  

Rémctisn g;éiiér~lc des altléliydcs. - 11. Ir, ILIEG ]XI{ 
(Zeits. fiir maZ,ytische Chetnie, l9O3, p.  ZIi8). L'auteiir a ilkji~ 
indiqué une  réaction du forrnol, (lu fructose e l  du  lactose, bnsCc 
s u r  la coloration rose que prentl. pa r  l a  pottlssc, une solution 
diluée rlc ces corps chauffée avez [lu cb lo ihy l ra te  de  pliinylhy- 
drazirir: et de l'acétate de  sotliurri. Cclte rcaction colorfie se pro- 
duit Ppleinent  avec toutes Ics altli.hytlt:s (y compris los iiltlfilij-tl[:~ 
arornnliqucs) ct leurs dtirivhs, tels que les hydrates de broinul oii 
tic chIoid ; elle s'exécute plus sirn1ileincnt et avec plus de scnsi- 
bilitk en rcnilllayniit le c1ilorliydr;~le d c  phénylhydriizinct et 
l'itcc5tate de  sotliiirn p a r  I'osalate d e  phtiriylhydraxiric. Ori ophre 
de In rriiinitre suivante : dans u n  liibe B cssni, on versr, 5 cc. de 
la solution d'aliléhjde (qui doit 6trc tout au  plus  a n  1/100); on 
a,joute FI cc. tl'cnu c l  une p i n c k  cl'oxalati: d e  pliC.riyIliyrlrazine 
I ~ i c n  cristallisé; on ch;iull'e on agitarit le tube, jusqu'k dissolution, 
et l'un ajonte à cette solutiori 10 cc. de lessive d e  liulasse k 10 
p .  100; on ferinc le tube :ivec un  bouchon de ci ioi i tch~iic ,  cl. l'on 
agite vigoureusenient pcntlarit quelques secondes ; s'il y a une 
aldéhyde, le mi lange  se colore en rose rouge petdunt  l 'a!/it(~tion. 
Tl falit que la colorxtion se proî l~i ise  pendant l'agikitioii, car elle 
apparaî t  tou,joiirs a p r h  un  repos assez long. 

Si le produit essayé ( ~ s t  soli[lc, on en met O gr .  XI dans 10 cc. 
tl 'rnu; oii .joute une piricét: d'axnlate de  phi?riglliyilr;t~irie ; on 
chauffe, e t  I'ori termine coinrile ci-dessus. 

J m  SIKL.I:S & font:tion aldéhydiqur: tloririerit. iiussi la rr:actiori. 
On peu t ,  tlc ccLLe inmière ,  recberclicr le  sucrc dans  l'urine en 

opérant  s u r  1 cc. d 'ur ine étendu de  10 cc. d'eau. 
Enfin, l a  réaction est égalcilient ~ p p l i c ; ~ h l c  B l a  rccherclie des 

aldCtiydcs dnris l'alcool oii dari.; l'cilu d e  vie ; on dilue pour ccln 
J cc. du spiritueux avec 5 cc. tl'enu. 11:. S. 

p. 385). - I l ans  une  solution d'acide salicylique, on voit se for- 
m e r  des coluiiies d e  irioisissiires qui  firiissciil par détruire tiilnlc- 
ment  l'acide. L'auteur n'a pu ciiltiver ailleurs cette rnoisiçsure, 
niais il pense que  c'est Urie uslilagin6e. La tlécoiilposition est 
beaucoup plus rapide dans  les solutions qu i  renferment u n c  
trace de  chlorure ferrique. A .  11. 
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. 
1)klcriiiinatioai d o  pniiit tlc Giiainii tlr? I 'nsp l i~~ l i e  et 

des p la~a~ i ih l  s i i ~ ~ i l n i ~ c n . ' -  JI.\I. (;. I~ l tAI<I lT: I~  et C .  S.\R- 
NO\%' (Chew 112i1., 1903, rio  3. p. 53) .  - Les aiitcurs prochderit 
de liiinaiiicire snivante : o n  fond In suhstnrice il exiiminer daiis un 
rikipient a fond plat, choufYii au I n i r i  d 'huile vers 150 degrés de 
nianière que la hau teur  dc  la couche liqiiiile soit rle 10 rnillim. 
eriviron; on introduit dans  le produit foii<lu lin tube ouvert a u x  
deux ertr6niités de 10 cent.  de  hauteur  et de 6 il 7 millim. d e  
rliarn6tre et on le retire e n  le lioucliant avec le doigt ; on pr6-  
I+ve ainsi une p i s e  d'essai, qii'ori hissi: st, soliilifier eri rnaiiile- 
nant Ic tube vertical et  don t  I'i:pnisscur est de 5 inillini, cnviron ; 
on introduit, par d(>ssus In couctic d':isplialte, 5 gr .  de niercure, 
iiiesuré d a n s  un tube jaiisC, e t  l 'on dispose le tube ainsi prépari: 
comrne uri theriiiorrihtre d a n s  un  Iiccherglass placé à l 'intérieur 
d'un Iicdierglass plus graiid, 1r:s deux vases Ctant reiriplis d'eau 
ou d'huile de  vaseline (suivarit l a  température ;L atteindre); ori 
chnu It'e alors leriteiiient, e t  l'on note, coinrne teiiipériitiire de f u -  
sion, celle B laquellc le mercure traverse la couche rl'açphalte. 
Les diirierisioris du  t u l ~ c ,  la hau teur  de  la coiicht: t1':isph;rlte i:t 
celle de la culonne iriercuricllc pciivent exercer une certaine 
irifluencc s u r  les résultüts obtenus, influence qu'on compense par  
l'emploi d'un poids égal de mercure clans tous les essais corn- 
p;watifs; d'autre part ,  les vatintions de la hau teur  de I:i couche 
d'asphalte oscillant eritrc 5 et 4 iliilliiii. n 'ont  piis accusé dc 
tlifTc;rences cxcficlniit l / 2  degré: 

Reeliarclic de In rnnrpliine pmr l a  réaction de 
I1laJ"I. - 31. A.\\'AYGEIIIN (I>harn~nccutiscI~e Z e i t . ,  1903, p. 57). 
- Ou sait que la s t rychnine prend une colorütion violette a u  
coritnct de SOLI1? conceritré et rlu hichroinate d e  potasse ; Lloyd a 
constaté que le inéiiie phénonihiie se produit avec u n  niélange 
de morphine et d'hydrastine ; 1;i présence d u  bichromate n'est 
i n h i e  pas n"éessaire, e t  la coloration violette se produit avec 
SOsl12 p u r  seul ; c'est ce qu'on appelle la r6action de  Lloyd. 

'13. Wongerin s'est l i \~ré à des expériences ayan t  pour  bu t  de 
tiétcrriiiner la scnsiliilith de ccttc rhnction, et il i l  remarqué qu'il  
était iritlispensal~le d'opérer avec u n e  quantité de  morphine et 
cl'liylrnstine variarit de Ci h 10 rnilligr. Avec des doses plus  fai- 
bles, la r6ar:tion rnanqiie de netteté. 

11 rksulte dc cette constatatiori que  la rtIaction d e  Lloyd ne 
seinlile prtisenter aucun avantage a u  point rie vue  toxicolosique, 
d'i \~iti~iit  plus que les exphidnces  qu i  ont k t 6  faites portent s u r  
leu alci~loïdcs h l'G,tat de pureté ,  ce qui  n'a pas lieu lorsqu'oii se 

rnIC UCS. livre h des recherches toxicolo,' 1 
La réaction de Lloyd peut  donc seulement servir  à identifier 

1ii rriorphirie ou l'1iydriist.irie rliins des préparations pharrnn-  
ceutiques 
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IBossgc ale 1:i 1'6wliie dams Icjalap. - -  3I.A-n. LY03S 
(Phamacez i t i cn l  R e u i ~ w ,  1903, p.  (il). - 1)aiis un  petit entonnoir, 
épuiser p a r  l 'éther 5 gr. d e j a l a p  fineiiient pulvéi.isi: ; évapi~rer  
la solution oliteriuc; sécher el peser; ori oblierit aiiisi le poids de 
riisinc solulile i I'éthcir. Lorsque le marc est sec, or1 le t ra i tepar  un 
inélanse d e  3 voliiines d'alcool et de 2 voliiiiies d e  chloroforiile; 
on recueille environ 50cc. tlc liqiiitle dans uri entonnoir& séparn- 
t ion ;  oii a joute23 cc. d 'eau;  on ag i te ;  on  décimti: la couche inf'é- 
rieurc diinsune capsulc tariie; le liquide surringeantest lavéavec 
un rnél:ing::e de 3 cc de ctiloroforine et  de 2 cc d':ilcool. Cette 
solution est t:vapoi&: avec In précédente ; on obtient :iinsi 11: 
p o i d  de  rtisine irisoluble dans l'éther. 

A. I l .  

Essrri de IN gntta-percïin. - JIM. Rlr\RCK\VAT,D et 
F. FKAKK (Zeits. f .  angetu. C h m i r .  1!)02, p. 2029). - L'auteur 
indique. pour l'essai de  la guttn-pcrcha, le inode o p h t o i r e  sui- 
van t  : 

A.  - D i s ~ o l ~ i t i o n  dnns le cldoi-ofolme ; plicipitrrtion prtr l ' acdone .  
- On dissout 2 gr. environ (le gut ta  séche tlans 15 cc. cl<: chlo- 
roforme, et I'on verse p u  à peu, r t  en agitarit, I:L solution chlo- 
roformiquc dans 7.7 cc. d'acktone placés tlans une fiole d'Erlcn- 
meyr r  tarée.  

Ln giitla se précipite, tandis que les rcsines et les graisses 
restent cii solution. On tléci~rite d a n s  iin vase taré  etwn lave In 
guita avec de  I'acétone,qii'oi~ réuiiit au liqiiitle proveriant de la 
décantatiori On sèche la giitta k 100 degrés et  on In pPse. 

II ne faut pasverser  la sulutiori at:6toriique diiris le ctiltrroforiiie. 
car,  dans ce cas, In. p t t n  se précipite sous fornie d'une niasse 
cciinpacte, qui relient des r k i n e s  qii'on nr: peut  plus  enlever 
p a r  les lavages subséquents 

B. - Dissolut ion ciczr~s lc c l ~ l o r o J i ~ r m ~  ; p~tkipitntiott  par l'ri lcool. 
- Ori opPrc comme en  A ,  rrinis en reii~pla!;;iiit l'acétone par  
l'alcool. On sépare ainsi In guttii des résines, mais  ce pi~ocPclé 
donrie des i~%ult,:its t i u p  f;~ililes poiir la rksinr, si I'tiri opPre S 
froid. Il faut  opérer h chaud,  rnnis alors I'opcrntioii s'exécute 
moiris facilement. 

C. - Dissolzrtiorz d(zils le c l~lorofoi-me ; p~e'cipittrtioi~ par I'étl~ev. - 
On dissout 2 gr .  de niilta shchc dans 10 cc. de chloroforme, et  
I'on ajoute peu ü peu à. cette solutiori 100 cc tl'Cthcrjcetle quan- 
11th d'éther est  n k c e s s a i r e p u r  précipiter la giitta). Le mélange 
reste limpide pendant erivirun unc heure, pnis In gut ta  se s6p;we 
soiis forme d 'unc i~iiissc blanche voluinineiise. Au I ~ o u t  dc 
24 h~:iires, la préc:ipitatiori est t e i m i n k .  011 filtre dans un ma- 
trns tai.6, et on  lave & 116ther. 

D. - Disso(utiorz d u n s  l'ether d e  prtl.de. - On ctiaulrc nu réfri- 
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~ é r a n t  t à  ref lux pendant  iine heure i v. de su t ta  s k h e  avec 
100 cc. d 'é ther  de  pftrole Iioiiilhiit B % 5 0  degr". La dirsolu 
tion est coinpli.te, mais, a p r h  refroidis~einerit , la butta se skpare 
coinplhtenient sous filririe d'une niasse voluiiiineuse 1)lariclie. Au 
hoiit d e  24 hr:iii.es, 1;i prcicipitatiori r:sl. c:«rriplét.t:. On filtre, ori 
lave, on shche et l 'on p h .  

L'aubeur, qui n opéré coiiiparativenicnt siIr diverses guttüs 
avec ces qu;itrc procédks, donrie la pr6ftlreiice au  prerriier. Le 
procidé 13 doririe toqjoiirs plils de  giitta et, pa r  cunséqiieiit, 
iiiuins de résines q u e  les trois autres. 

IE:rntiicu des colles et ~;klntiues.-  Al A .  311TI,1,131 (%ri t .  

f'. ci~igllu. C h m i e ,  1902, p.  482 et p. 1237). - La vnlcur d'urie 
colle est proportionnrllr. il sa t m e u r  en glutine, qu'on peut 
determinrr par  le dosagc de  I'aï;ole,sclon la rnétliotiedc qjrlrlhnl. 
Ln gliitine a une tclneur en azote égale il 18,4 p. 200 L'auteur 
propose de faire le  dosage de  la glutirie de la fnSoii suivante : 
précipiter un poids connu de  la gélatine à essaj-er p a r  un  excès 
d'uiie solution de  tarinin titrée au pesrilnnganate de potasse ; fil- 
trer e t  détciriiliner l'excès de taririin il l'aide de In :ri.èrrie solution 
il(: ~ ) [ ! ~ ~ i i ~ i ~ i ~ i ~ ~ i i t e .  Pour  tenir compte dc lit qu;irititi. d i :  liqueur 
oxyd;~nte ;il)surI)ée p i r  les iiripuretés organiques contenues dans 
la $l;itine et niiri précipitées p a r  le tannin,  on 6liniirie 1'exr:ks di: 
ce dernier par  digestion avec de  la peau en poutlre,et l'on titre a u  
iiioyen du pernian:,.an:tte de potasse, en détlnisarit le volume 
ainsi eiiiploié de  celui employé précéderiiinent. 

Connaissant lc t,;~ririin fixé par  la glutirie, on dcduit cette der- 
niCre, snd ian t  que  100 gr .  de  tannin précipitent 139 gr. 2 de  
glutine. Les r é k l t a t s  obtenus par  cc.ttc méthode concordent 
assez avec ceux obtenus par  Ir, dosage de l'azote: 

L'auteur a ensuite expérirnerité cornparîtiveiiient les méthodes 
de \Voy ( l ) ,  1iaséc.s s u r  le dosagr: de  1':iznl.t: ; sn. iriklliorli: propre, 
hasée sur  la précipitation par  le tannin en c x c k ;  la méthode dt: 
Fclls pour la détermination de la viscosité (2) et  la méthode de 
Stelling (3), basée s u r  la précipilation au moyen de l'alcool. 

II a constaté que le dosage de l'azote fournit de bonnes indi- 
cations sur  la va~ieur  des produits exaiiiinés, niais & la condition 
qu'ils ne renferment pas de produits de déconiposition de la 
gélatine par une  teiilpérature élevée, produits qui  renferment de  
l'azote, niais n'ont pas de  prop&tés agglutinantes. Si I'échantil- 
Ion examiné est très impur,  notamment s'il renferme des déri- 
v4s aï.oti.s pyrogériés, il indique le mode opkratoire suivant  r 

(11 Zeits. f .  o f f .  Chem. 4 .  p .  7 5 5 .  
(2) Chem. Zeit. 1699.  p .  376. 
(3) Chem. Zeit. 1897. p .  46i. 
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I o )  I?aii-e une solulion de  10 gin. tl'échaiitiilori dans  300 cc. 
r1'r:;tu et t l o s ~ r  1'axnl.e I.ol.al s u r  1 0  cr,. d e  si~liitioii. 

2" Faire  une solution de 1 0  g r .  dans  30 cc. tl'cau chaude, puis 
tijnuter à froid e t  gi'i~rliicllernent de  l'alcool h 960 en ngitarit  nu 
LioiiI. de  1 6  à 18 heures, la gélatine c d  précipitbe et lc  liquide 
chrifil.; U r i  corriplite exüctcnient a1.i vulunie de  250 cc.; on prk- 
lève 25 cc. dc filtriituiii; on chasse l'alcool, c,t l'on dose k nouveau 
1'iuole.La qiinntité d'tizole ainsi truuvée est cclle qui sr: rapporte 
a u x  pl-otluits azotks s ~ l u l i l i ~  ~ ~ L I I S  l 'iil~001, C ~ I I S ( > ~ L I ~ I I I I I ~ ~ I I ~  itUa 
non gelci t ir ic .  L a  dill'ércnce entre le!: tlr>u?i rrisulttils coiistitue 
l'azote de la gfilatirie vrtiie. 

Etodco cliiiniquco e& pliyslqucs I S ~ I .  Ica Iieurrcs dc 
Norwège. -MM. Er. WKL/ESSl<IOLU, S. ILALS et II. GIiEG(;, 
(Biedermi~nns Cetatrnl l i l t l t ,  1903, p. 141). - Les essais faits par 
les auteiirs cntbrasseiit In période (lu rimis de noveriilw 1598 au 
mois de  décembre 1901 et  se rappurtent  ?I 682 Scliniitillons d e  
beurre provenant de 41 laiteries des diffCrerites contr6es de In 
nTorwègc. 

Le poids çp6cifique à 37 degrBs 8 (100 degrris l;arenlieit,) 
a varié entre  0,9082 et 0,!)230. Les iiioyerines inerisuelles des 
trois ou quatre  preiiiiers inois r11i l 'année se rnppruchent d'une 
fiicci~i i~ssez curisl.iiiite il(: la viileiir iiiaxiiriii. ; iiii piiritc:irips, 1c.s 
moyennes l~iiisseiit de 0,9111 il 0,!)10-E, pour  remoiiter en octolirc 
et  i~lteintlre le iiiaxirniiiii pendant  Ics rlerriiess mois de  l'ariiite. 
Le degré réfractoini.triqiie, déterrriirié h 45 dcgrks avec I'iippa- 
reil Zeiss, a vnrié de 38u7 ii 430 7 ; les iiioyeniies ineiisiielles 
1-ariaient de  39" J k 4i09.> ; les vari;itioiis se produiseiit en sens 
inverse de celles d u  poids spécifique. Dans les prerniers mois et 
les cleux derniers, l'indice (le ri;frnction est lins; il pst plus fort, 
d a n s  les inois rl'ikk. 

L'indice de Ilcicliert-Meissl vnric en sens inverse (le I'inilice 
de  réfraction. I k  mai à scptenibre, le chiffre est faible ; les 
iiioyennes iilerisuelleç sont iiifCrieures à 30 ; l'indice s'abaisse il 

25 et  iii8irie h Z i , i  en juin. P a r  contre, tlaiis les inois d'octobre à 
avril ,  on n'a jniri:iis ol,servk un  chiffre infërieui. à 26,5, et la 
moyenne inerisuelle varie de 30 à. 3i ; Ic chifTre iriaxiiiiuin a été 
de  :14,9. 

1,'indice tl'iorle suil des variiitions püralli:lcs k celles de I ' in- 
dice de rëf'rnctiuri Les iiioycnnes rrieiisiielles alli~ient d c  30,6 
(novembre) h 39,6 (jiiillct), avec un iniriiiiîuiii de 38,2 (riovein- 
bre) et u n  ini~xiiiiurii de  43, l  (juin). 

Les variations qu'on constate, selon les saisons, dans  les 
propriétés du beurre, se produisent avec des intensités très diffé- 
rentes dans  les diverses laiteries. E.  S. 
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Ilosnge ale l'acide horique dauri le iiinrgarine. - 
31. A .  UEYTHIEN ( Z d .  f'. Unt. der Nnhr. u.  Geuîis'sm., aoiît 1902.) 
- On pfise 50 k 100 gr. de  margarine dans un  ballon dlErlen- 
innyer à large col ; oii ajoute 50  cc. d'eau chaude ; on houclle 
avec un  bouchon eii caoutchouc2 et l'on agite fortement h plusieurs 
reprises; aussitOt que les couclics sont sspnri!es, on filtre le coii- 
teiiii encore chaud d u  ballos s u r  u n  filtre sec, et l'on refroidit le 
fill.i~;iliirri tiu moyen d'un courant d 'eau;  or1 neiitralise une partie 
aliquote du liltratiiin avec de la soiide riorrn:ile rléciine, eri présence 
de la phFnolphtaléine, puis, ;ipri\s rirldition de 25 cc. r i ( !  glgcfiririe, 
oii titre exacteincnt. En inFrne temps, on cherche le titre de la 
solution de  soude avec des q u a n t i t k  connues d'acide borique ; 
i l  faut tenir compte, dans le titrage, de la quantité d'eau contenue 
dans la niarg;~riiio ; on peut, dans la pratique, 1'évaluc:r h 
10 p. 100. 

Uri réactif de I'liiille de sesaime et ale l'liuille de 
foie de iiioi.aic. -JI. ÇIC1'ERCF:SCO (Hi i l le t i r l  rir 1'Associntion 
plicir?nacr~tique de Rounznnie, 1903, 11' 1).- Pour cüriictériserl'huile 
de sésame, 31. Ciupei-cesco propose la r h c t i o n  suivante : on fait 
un nic~1:iiige d e  9 cc. d'eau ct de 1 5  cc. de  SO'lle pur ( U  = 2.84); 
ori 11r(:i1d 8 cc. d c  ce iriRlarig(~, auquel nri itjoute 4 cc. tl'hiiile de 
sésniiic ct 3 cc. tl'Az03!I p u r  (D -. 1.37) ; on agite fortcirient pcn- 
tli~iit 30 secontles ; le inClange prend iirie coloration vert-prt! qui 
persiste pcntlnnt p r h  d'une minute;  l'hiiile d'olives, dans les 
iiiPrnes conditions, ne donnc! aucune coloration, et l'huile de 
~Otoil tloniie uni: coloration jaune-lirun. On lieut, p a r  ce procédé, 
iwoiinaitre 1:i présoiice de  l'huile de s4saiiie dans une  huile n'en 
renfcriiiant que 5 p.  100 (1). 

Le iiiéirir: réactif permet (le cnr:~ctériser l'huile de foie de 
iiioruc: ; oii pr(31111 encore 8 cc. (le rC:;ictiî sulfuriqiie, ;ruiluel on 
:!joute, cornrric ci-dessus, 4. cc. tl'hiiile e t  3 cc. d':\z03Jl ; à. la 
l i g n e d e  contact, on o b w r r e  une coloration cerise-violet, e t ,  pa r  
l':igitiition, le mélitrige prend u n e  coloration rouge-cerise, qui 
passe a u  jaune pour l'huile, tandis que l'acide devient incolore. 

Aucurie autre  liiiile aniinalc n e  dorine cette r é x t i o n .  
AI. Ciupercesco cxplique la réaction précédente en adinettarit 

qucSO"1' produit une coloration rouge-viulette due a u x  acides 
lil iüires, taridis que le  bioxyde d'azote résultant de l'action rle 
SO'I13 s u r  AzOJ11 produit une cnlorat.ion muge-kiriiri ; rl'itir\r.e 
part,  l 'oxyçène iiiet en liberté l'iode coritenu d a n s  l'huile, ce qui 
rend lit color;it.ion plus apparen te ;  l 'ensemble des colorations 
diinne la couleur rouge-cerise. 

(1) Cette réaction, peu appliiluée depuis qu'on a signal6 la réaction plus 
nette qui conpiste 5 faire agir le furfurol et IICI, eqt connue depuis long- 
teriips. Lc rtactif do Uclirens l t a i t  u n  riillange b voluincs égaux de SO'W 
i:t AzO"I1, qu'on fai'ait, agir j froid sui. l'liuilc e t  qui sui.vait M caractdriser 
I'liuile de sésüirie (Redartion). 
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Easri des veruls m l'huile dc lin.-11. le 1) 'E.v. S I h i S -  
DER (Chenz. Leit., 1903, p. 52). - L'auteur constate que les 
pi-incip;ili:s fnlsificntioris iles veiuiis B l 'huile de lin c:»nsisti~ril 
d a n s  l'atltlitiun d'huilcs rniriéralcs ou d'hiiiles dc résiric, et, pour 
leur recherche, i l  prcconist:, comme moyen plus sirriple que  I'esn- 
nien de l'i~isaporiifiatile, la tléteriiii~iation d c  l'indice de rcfrac- 
tiim, qui est hcaucoup plus &levé pour  les huilils riiinc;rales et de 
rCsirie que pour  les huiles de  lin. Si la valeur de l'indice de  sapo- 
nification, qui  est de 190 193 pour Ir, lin pur ,  correspondant 2 
l'Cl6vatiori de  l'indice de rifraction, es1 fiiiblc, égale :L 470 par 
exeniple, la réfraction a u  Jiutyro-réfr;~ctoini:tre de Zeiss étant 
(le 96-98 (au lieu de 87-89 pour. le lin pur ) ,  la pri 'snc:" rlt: l'huile 
de rssirie est probable ; tandis quc, s i  l'indice d c  saponification 
subit urie tliiiiiniitiuri serisible, 130 p a r  eseniple, il faut se pro- 
noncer pour  la prcserice de  l'huile riiinCrüle. 

ModiNcnCivn ii la r&action de lluppert poiir la re- 
ohcrche de la bile dans l'urine. - 31. SAKhYAJI.i(Zeits. 
f. physiol. C'hernie, 1!)02, 36, p .  398). - L'auteur a niodifii: et 
amélioré l a  réaction de lliippert poiir In recherche de la bile 

- -  - 

d a n s  l 'urine cl. l'a rcndiii: plus  siire et  plus seiisilile. Les rkactifs 
S employer sont les suivants  : 

1" 1:11 mélange de 99 parties d'alcool il 930 et 1 partie d'HC1 
funiarit, daris lequel on a dissous, pour  1 litre, & g r .  de  perclilo- 
ru re  de fer ; 

2 T n e  solution de chloiurr: de barj-uiii :L 10 p .  100. 
5 cc. d'urine ictt:riqiie, iiîélangfis de  5 cc. d e  solutiori de chlo- 

rure de bar) uiri, sont centrifugés pendant  quclques instants ; on 
décante le liquide clair qu i  surnage le pr6cipitF ; on humecte Ic 
précipite avec 2 cc. di1 réactif r i o  1 ; on  agite et l'on fait liouillir. 
- - 

Ln liqueur prend une belle coloration verte ou bleu-verditre ; si 
l 'on ajoute de l'acide nitrique chargé de  vapeurs  riitreuses i 
cette solutiori bleue ciu bleu-vcrdhtre, 1ii coluratiun passe au 
violet e t  a u  rouge. (:etle rkaction est tr6s sensible. 

C. F .  

Recherche de la rhnbarbe dans l'urine. - 
M .  PROKSCH (Zeils. der d g e m  O s l e w .  Apoth. Vey. 190.2, p.  337). 
- On sait qu'après l'ingestion d e  rhubarbe,  l 'urine réduit la 
solution alcaline de tartrate d e  bisrnutli, conirne s i  elle renfer. 
iriait rl i i  sucre. 

Les réactions suivantes pcrrnettent d e  s'assurer si l'on a affaire 
h un  composé résultant d e  l'absorption de  rhubarbe : 

i0  urine, acidulée par  HCI, puis  agitée avec du  xylol, est 
additionnée de potasse caustique ; s'il y a de la rhubarbe,  il se 
forme,  aprés  5 10 minutes, un  anneau rose i la séparation 
des deux liquides. 
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2 0  Si I'on exécute la m ê m e  réaction, en agitant avec du clilo- 
roforme au lieu dc xylol,  oii obtient un anneau violet. 

3 0  Si I'on traite l 'urine par l'acide sulfureux, puis par le clilo- 
roformc, ce dernier prend une teinte violette lorsqu'on additionne 
l'urine de potasse caustique. 

b0 Traitée par l'acide sulfanilique, puis agitée avec du  xylol, 
l'urine prend une teinte rouge vineux, tandis que  la couche de  
xylol se colnre en rose. 

Analgne do lait coutlensé (MÉthode oficzclle du ilfinistère 
des Fi'~zances de H o r y i e  -Ze i t s  Boe, 1 9 0 2 ,  p.  547; d ' a p r h  B d .  
chirn. S u c r .  et Dist. 1 9 0 2 ,  p.  605). - Le lait condcnsé contierit, 
avec du saccharose, des  quantités notablcs d e  lactose; qu'on 
dose d'aprés son pouvoir rP_tluctr:ur.ICnsuitc, on traite pur l'acide 
citrique, qui intervertit  le  succharosc, sans  toucher au  lactose, 
et I'on dose le sacre réducteur. La dift'krence entre ce dosage et 
le précédrnt perinet de calculer le succharnçc. 

Jd'iriti:rversiori au  rriogeri tlc 1'i~l:itif; citrique s'exécute (:ri faisant 
bouillir pendant 1 0  rriiniitcs fi0 cc de  solution B 2 p.  100 d u  lait 
i:onrlensé avec 5 cc. d'une solution d'acide citrique à 10 p. 100.  

Béactiuii coloi-ée de 1s tyrosiue. - M .  C. VOERNER 
(Zeits. f .  Pltysilz u.  Chemie, 1902, p.  86). - La composition du 
rhc t i f  est la suivante : 1 volunie de formol à 40 p. 100, 43 volu- 
rries rl't:iiii, fi.">roliiirit:s d ' r l ~ 0 ~ 1 1  c:oric:c:rit.ré. 

Si, à 2 ou 3 cc. de  ce rSacLif, on ajciiite u n  peu de  tyrosine 
( solide ou e n  solution), il se produit,  par  l'ébullition, une colora- 
tion verte très nette et t r r s  persistante. 

Ilans les noirihreux essais faits avec dvs substances nynrit 
une grande parenté avec In tyrosine, ce réiictif n'a jiiiiii~is donné 
In couleur car;xttlristique verle ci-dessus. 

Dostige de I'aiiilcloa. - M. LIETI (Sp. I d . ,  1902, riU 4 2 ) .  
- D'aprés l 'auteur. les inC.,thodcs d e  dosage de  l'amidon, sont 
erronées lorscp'il y ii une  forte proportion de matières nlbuini- 
noïtles. L'iliit(:iirproposi: l a  rri6thoile siiiva iite: 

.\) Si la substance est  pauvre en cellulose, on mélange 10 gr. 
r lc  In substance, dans  u n  1i:illori (le 200 cc., avec 75 cc. d'une 
si)lution alcoolique de 5 gr. de potassedans 100 cc. d'alcool k 90° ; 
on chauffe pendant 20 ininutes a u  réfrigérant ascendant ; on f i l -  
tre a p r è ~ e f r o i d i s s e r n e n t  rapide sous un courant d'eiiu, et on 
lave avec de l'alci>ol à. 700 chaud ; le  résidu e t  l 'amiante du  filtre 
sont replacés dans  le ballon; on fiiit torriher avec d e  l'eau chnudc 
les parcelles qui  tiennent à l 'entonnoir; on porte à 200 cc., e t  
I'on ajoute 20 cc. d'llC1 ; on f î i t  bouillir pcndant 4 heures et de- 
mie;  on refroidit alors rapidement, et I'on nrnèrie à 300 cc.; on 
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(Inse le ~ I I I ( : O W  p r  r k l ~ ~ r t i o ~ i  ; ILI  iiioyci~ (le la I iq~ icur  (l(: F e l ~ l i ~ i s .  
11) Pi la sul~stiirice est riche e n  i~clliilosc, le filtrc c t  Ic rosidu 

sont. plncfis tlans le 1):illon ü v ~ c  30 Ir GO ci:. tlc p o t n w  à 38 
p. 100; ori dissout presque coinplètenicril. eii rh;iulhiit  au  h i r i -  
iiliirie ; on irnii.ne il 400 cc:. ; on  préleve 200 cc., qu'on traite i ip rk  
iieutriilisiition par  20 cc. d'lICl ; on invertit  peritliirit 2 h .  1 / 2 $  
et  I'on coritiiiuc, coirinie plus hnu t. 

II peut. se faire qu'il soit dif'iicile d e  filtrer le rksiiltat de l'iitta- 
q11" ln potasse alcoolit~uc ; tltins ce c:rs, on lave trois fois avec 
de  l'alcool B 70Qt I'on filtre eri al~aiidoiiniint le rCsiilu. 

Essiiucc dii menthe littst1Ii.e. - -31. C.-T. ljENNfiTT(Ch(.- 
nzist a d  D l x q g i s t ,  1903, p .  s ' J I ) .  - Un(: rioiivelle fi~lsificrition de 
l'esw1ic:c: de  irieritlie i:orisisl.c: A y i~joiitr:r uri iiiitlimge (les tfivrrs 
éthers itctitiq~ics rlc la gljcérinr:. Ce produit est ol)tcnu par  l'iic- 
tjon prolongée ü cliaiitl d e  l'acide :ic:titirlue s u r  In glycclrrine; c'est 
u n  inélanse de inorio, (le di e t  de iriactitine, employé coiririie dis- 
solvant tlc l'iiidiilirit! e t  d'iiiilres niat.ièrcs colurnntes, dont on se 
sert d a n s  la tcinturc d u  coton. 

L'essence ex;iriiiriPe avai t  coniiiie caractPres arialytiques ; 

Uerisiti: h 15 c l e g i ~ k .  . . . . . . . . . . . . . .  0 .964  
Llciviation au tubc de  100 rnrii. . . . . . .  - 15' 
l<:t.lie~.s ((:ri i~ci:t:it,e tlemt:rithglr:). . . .  i1,2 p. 100 
I3thers n p r h  i~cétylittion..  . . . . . . . . .  53.1 p. 100 
Indice d e  rPfraction 20 des rés . .  . . .  1.  Z581 

Cctte essence est soluble dans  2 voliimes d'alcool 700 ; l'ad- 
ililion d'uii excès d'alcool sépare d r s  gouttelettes huileuses. 

1 k r  refroidisseiricrit et addition d'un cristal de mentliol, elle 
ne cristallise pas; à In distillat,iori fiactionnée, on obtient, au .  
dessus de SILO degrFs, 20 p. 100 d o  résidu de  densité = 1.117,  
tandis que l'essence pure donric un  r h i t l u  clont la densité n e  

Reolicrclie tle la cocliciiille dans les gel&@ 
de fi-iiitn. - (Zeits f .  ~ ï l f ' .  CIL., suivant Ph. L'en(~~nU~nl l e ,  octo- 
bre i!>OB). - Ori a ~ i t , e  a ~ c c  de l'alcool nmyliquc 1ii gelCe de fruits 
d i l i i k .  Si: ;ipri,s acidulation, l';il(:ool est color6 e n  oinn$ et  s'il 
n'y a pirs de n1;itiÇi.c coloi,ante de I:L Ili~uillc, il y a h ( ! 8  ~)rol~i~bl(!-  
ment de la cocheilille. Oii lave la. solution alcoi~litriie k t,lusieiirs 
reprises avec d e  l 'eau,  e t  1'011 ajoute :I. une partie de celle-ci de 
l'acétate il'urnne, qui doline, avec In cocl ieni l l~,  uiic coloration 
vert  61iie1,iiude. On alcalinise I'aiitrc p;ii,tie p a r  l'aiiiiiioniaqut: ; 
on obtient aloi-3 1 ; ~  couleur rouge pourpre de  la  cochenille. 
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Essai voluiiiéti~iqiic: tl i i  clilai~nl. - AI. C.-G.  IlINH1ClIS 
(Pharm. J o i r m . ,  1903, p .  530,. - lJour. obtenir [les r h l t a t s  
exacts, i l  faut employer lii iiiétliixle suivante : tlissoudre dani, 50 
il 100 cc. d'eau l i i  prise d'essai tl'liydriite d e  cliloral (1 à 2 gr.) ; 
verser cette solulioii daris i i i i  cxcSs de solution alcaline deirii- 
ii~riii;ile (15 cc. p:ii gr .  [le pi.ise r1'c:ss;ii). 1,orsqiic: 11: liqiiiil(:, 
d 'al~ord trouhlé par  1 ; ~  séparation d u  chloruf0riiic, est devenu par- 
f;iiteriierit limpide, on titre l'exc$ç d'alcali avec la  soliition acide 
defrii-riorrrinle ; 1 cc. de solutiori alcaline deini-norniale corres- 
pond 9 O gr. 0827 d'hyrlrate dc chloral.  

A.  D.  

Reclierclirt du Imir de siuital clniis le cacao et  IR. 
poiitlre de cliactrlrtt. - JIM. 1iIECIJIILMrlh'S et LEUSCITER 
(Zeits. f .  off. Chevi.,  1902, suivant  Ph. Centl-alhalle, octohre 1902). 
- On agite dans LIII verre  ;L rréaction 2 ü 3 gr.  de  la suhçtarice i 
exnininer avec environ 10 cc. d'alcool absolu. Si la matiere est 
puime, l'alcool devient tout üii plus 16gOremr:nt J a u n â t r e ;  la soude 
dilutle (lor~ri(: u n  prOcipil4 h l m c  ; If: (:liIori~r(: fc r r iq i~c  rie d o m c  
ricri. Eii présence du liois de santal,  la solution alcoolique, filtréc, 
donne, avec la  soude diluée, une coloration violette iriterise : il 
en est de i n h e  avec une goutte de chloriire ferrique en solution 
alcoolique diluée. 

1kccllici~elie du curcuma.- 31. A .  E. ~ELI~(Phr l~~rnace i~ t i çn1  
Joui.ni.il, 1!)02: p .  351). - La diphénylaininc est u n  excellent 
rréa,:lif pour la recheri:be microscopique du  curcuma ; on pré- 
pare lit soliition en dissolvant 1 gr .  de diphknylnrnine dans 
"L cc. d'alcool 11 90° ; ori ajoule 23 cc. de  SO'+IIP p u r ;  on laisse 
refroidir le rkactif arai i t  de  I'eniploycr. 

1)oiir la recherche di1 curcuma dan.; une poudre, 011 miel, su r  
le porte-ohjet d u  inicroscopc, une  goutte de  'éaclif, e t  l'on rkpand 
sur cette goutte ilne petite quantité de  poudre. En regardant  au  
microscope avec uri d ~ j e c t i f  d 'un  police, on npercoit d e  nornbreux 
points rouge pourpre. Par  coinparaison avec iine poudre type, 
on peu t  faire un  dosage ;ippruxiin:lti f .  

A .  Il. 

I~e~licimclic dc pctitee qu~iititén de naplitol-alpha 
clans le iimph tel-ï~ètrt. - 11. ,2JL%L1E11GER. (Pharmr/ceutische 
Post ,  1908, p. 733).  - Dcpiiis qu'on a constalé que le naphtol- 
alplin est plus toxique que le naphtol-Ijttn, il y a lin intéi-kt ù 
s'iissiircr de la pureté de  ce dernier.  

Le procCdF recornnianilk par  11. Arzbcrgcr est celui de M. Jo- 
riascn, e t  il opère de  la fiiçon mivante : on prend 30 centigr. du  
iiaplitol à essayer, qu 'on dissout dans 3 cc. d'alcool; on ajoute 2 0  
h 15 cc. d'eau ; au  bout d'un quar t  d'heure, e t  après avoir agit6 
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h plusieur.; reprises, oii filtre ; on :ijuute a u  fil1r;rtuin 1 0  12 
gouttes d 'une solution de potiiise i 10 p. 100 et  9 ou 3 gouttes 
d'une solutioii d'iode ioduré (1 sr. d'iode, 2 s r .  d'iodure de 
potassiuiii e t  60 gr. d'eau) ; i l  se forme une colornlion violette si 
le naphtol contient dcs traces de naplilol-alpha. 

H6gIisse. - M. W. V A N  RIJN (Pl~rwmaceuticd Joz~rnnl ,  1902 ,  
1, p. 173). - L'analyse de diverses marques d e  réglisse a donné 
les chiffres suivants : 

Eau. . . . . . . . . .  15,5 à 20,8 
Cendres.  . . . . . . .  4 à 6,3 
Glycyrrliizine. . . . . .  6 à 45  
insoluble a l'eau froide. 21,O a 3i,0 

A .  D. 

Analyse do nitrite de sodiosii. - M. \VE(;SER ( % c h .  
f .  ancil!lrische C h n i e ,  1903. p .  ,lD'i). - L'auteur a essayé In 
méthode au  permanganate de potasse et celle h l 'acide sulfnnili- 
q u e  L a  prcniière est t h  fidi!le, si l'on oliserve les précautions 
voulues ; lorsque la coloration due h la dernière goutte de In 
liqueur de  perman~pnnate persiste pentlarit cinq iiiiriutcs, on  peut 
considkrer que le titrage est tei-miné 

La liqu(:ur d'acide sulfnniliqiie pcut 6tre pr6pi~ri.e eri dissol- 
vant  33 gr.478 de  cet acide dans  1 litre d'eau. II est nécessair? 
d7ernplo$:r une  solution d'amidon fraiclicment préparée. 

L'aiitcwr donne la préfércnce à la inéthode nu pcrmnnguiate, 
car  ce corps se trouve daris tous l i s  I;rlmr:~toiic~s :L 1111 kt.at 11e 
puretd sullisniit, tandis que les préparations coniinerciales de 
l'ncidc sulfnnilique nu de ses sels ne sont plis tou,jours suffiwrn- 
nient pures. Cependant la méthode au pcrrnaiiçannle est faiisske 
lorsque le nitrite contient des forrniates, coiiiine c'est le cas pour 
les produits interinédiaires de la fnliricntiori des riitritcs par  lc 
prncéd6 Goldschinidt. Dans ce cas. il faut  avoir  recours au  titrage 
h l'ticide s u l f ~ ~ i i l i q u e .  K .  S .  

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

Vmde-mecnin du cliiiiiiste : Recueil de  milliodes d'ana- 
Iyses,publidsoîis les aiispices d u  Sljndical cleschimistes d e  Betyique,  
par R131. A r r r A ~ n ,  R I L T É H Y S T ,  (:HISPO, I < : F F I ~ O S T ,  JOIISSON, RIAIXSIIRECQ, 
H A S W E Z ,  SACHS, SPINETTE et XHOICEUX - Ln voluriie de  500 papç 
(J-B. Haillikre et tils, 19, rue IIaulefeiiille, Paris). - Prix : 22  francs. -- 
1,'oiivrage rjiie nous prksentons B nos lecteiirs est divisé en cinq parlies, 
qui ont éte trailihs par des chimistes différenls, suivant Ics connaissanccs 
spcicialcs acquises par eux dans ces diverses parlies. 
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La preniiérc partie, consacrbe aux eny.ais e t  a u x  aliments pour te  
betail, est rliie \ I l i .  niltéryst et Crispo ; elle comporte le dosage de 
l'azote sou? toutes ses formes, celui de l'acide pliosphorique et de la 
potasse, l'analyse des aliments pour le bétail et des aliments à base de 
mélasse, le dosage du peroxyde de fer et de l'alumine dans les ptiospha- 
!es, l'analyse du nilrale de soude, etc. 

La deuxiénie partie, la s u c r e ~ i e ,  a pour auteurs .\lJ1. Sachs et Xlio- 
neiir ; elle traite de l'analyse des Lictleraves, des sucres bruts, des mklas- 
ses, des jus de betteraves, etc. 

La li.oisiéine partie, la distillerie, est duc h XIM. Efront et Aulard ; 
oii y trouie I'anal!se de la fécule et des céréales, l'analyse des moiits de  
dislillerie au point de vue de  la diastase, l'analyse du malt au point de  
vue de la dislillcric, l'analyse des salins de potasse, dei, ii-iél:isseç, etc.  

La quatrième partie, la brasserie, traitée par M .  Johnson, donne l 'ana- 
lyse tlii  malt au point dc  vile de  la brasserie. (les farines tlc maïs et rlc 
riz, (le l'orge, du houblon et des hiéres. 

La cinquikrne partie, qui est consacrée aux denr ees nlitnentaires, 
est la plus importante, puisqu'elle comprend 400 pages sur les 500 pages 
do volurne. M .  Jlainsbrecq y a traité le heurrc, la margarine, les grais- 
ses, les huiles, le lait cl les froniagcs. 

Les articles concernant le café et la chicorée, le cacao el le cliocolat, le 
tlie, le safran, la muscade, le mais, les poivres, la cannelie, la moutarde, 
In levure, le miel, les sirops et les contiiurcs, sont dus B M .  Ranwez. 

Viennent ensuite les eaux potables, Irès longuement traitées par M.  Spi- 
nette, qui est aussi l'auteur des articles concernant le vinaigre, la biere, 
l'alcool et  lei, spiritueiix, les farines, les siiccérlanés du sucre (saccharine 
el dulcirie), ainsi que des pages consacrées h la rcclierctie des subs- 
lances conservalrices dans les denrces alimentaires. 

Un chapitre spkcial, rEdigé par A l .  Mainshrecq, traite de l'analyse des 
objets, usiensiles et récipients destinés à étre mis en contact avec les 
denrkes alinlentaires. 

I.'ouvraçe se termine par une série de 2 1  tableaux destinés à fournir 
aux cliimistcs des renseignements ou documents dont ils ont besoin ii 
chaque instant. C. C. 

Technique des a n ~ l y s e n  eliimiquesi, par J. T A H B ~ U -  
RIECH.  - I vol. de 509 page$ (Maloine, éditeur, 43-25, rue de I'Ecole- 
de-3lédecirie, I'aris). Prix : 6 francs'. - On trouve dans cc volume un 
clioix de métliodes analytiques qui, suivmt le diisir de l'auteur, joignent, 
autant que possible, la simplicité de la pratique h l'exactitude des 
résultats. 

Dans le premier chapitre, on troiive, avec le détail de quelques opéra- 
tions d'analyse courante, un recueil des réactifs les plus fréquemment 
employés ; les réactifs colorants et précipitants des alcaloides ; les for- 
niules des principales solutions titrées, avec les détails nécessaires pour 
effectuer leur préparation. , 

Le deuxiérne chapitre contient les réactions des acides minéraux, celles 
tlcs bases minérale;, des principaux acides organiques et des alcaloides, 
ainsi ciu'un certain nombre de tahleaux dichotomiuiies Dour la recherche . . 
des bascs ou des acides minéraux et  celle des alcaloides. 

Dans les chapitres suivanh, on trouve exposés les détails pratiques de 
l'analyse des produits industriels (engrais, tarlres, potasses,alcools, mine- 
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rais d e  fer, monnaies, savons, etc.),  des matiéres alimentaires (vin,hiiire, 
cidre, vinaigre, huiles, lait, farines, etc.),  des secrétions organiques 
(urine, suc  gastrique), des prodnits pharmaceutiques trés nombreux 
(iodures, broinures, antipyrine, sulfale d e  quinine, opium, essences? pari- 
sementfi antiseptiques, etc.).  

Afin de faciliter les calculs souvent complexes que  rii:cessiterit la plu. 
part rles opirat ions d'arialyst, qnantil;itive, l 'auteur indique, ii la firi  de 
chaque dosage, u n e  équation unique, dans  laquelle il siiffit d'introduire 
le nombre lu sur l a  iiuiette ou determiné par  la  balarice, pour en dkiui ie ,  
pa r  une rnulliplication ou u n e  division,la proportiori rle l'élément rliercliC 
dans  200 ou 1.000 parties du produit analysk. 

Cet ouvrage, on le voit, est conçii dans un espri t  cssentiellcrrient prali- 
tique, et,  tel quel, i l  dait è t re  d 'une g rande  ulilité pour Ics pliarniacieris 
s e  consacrant à l'analyse cliirriiqiie. 

Epuratiori ales enur ~l'aliiiientntiuii d e  cliriiiilii~res 
et déuiuciaustai~ts, par A .  T a v ~ i c .  - *1 vol. de 158 pages dc 
I'Eocyclop6dic des aide m6nioirc LkautL: (Gautliicr-Villars, éditeur, quai 
des Graiitls-dugiistiils. 55, h Paris) ; prix : 2 Fr. 50.  - Le pro11lL:mc rlc 
l'kpuration rles eaux ilcsliriées l'aliiiienlxtiori des cliauiliéi.es est un  tlc 
ceux qui se posent i tous les indiislricls e t  pour lequel les cliirnistes sont 
fréquemment coiisultés ; aussi est-il intéressant pour eux decorinaitre les 
cunditions dans Iei;qiic?l:es tloit. s'eff'ertiirr. cette ~piir:iticiri, les appareils 
qu'on utilise pour la  réaliser e t  les désinciustarits qu'on préconise d:insIc 
même but. Tout cela est fort clairenient exposé dans  le petit volumc que 
vient d e  publier JI. Tabeau. 

L'auteur indique; d 'ahord,  quclles sont  les principales impurctBs de 
l 'eau, ainsi que les nikttiodes d'analyse simples et  faciles qui  peirnelteiit 
d e  determiner rapideinerit les é1Crnents d'une bpuration préalable et dc 
contrdler les ri:siiltats oht,eniis par  celte opéïalion. 

Les divers  procédks d'épuration chimique et physique y sont ensuite 
exposés ; de nombreuses fjgures permettent de comprendre l e  fonctionne- 
ment des apparei ls  dont i l  est Sait ia  description. 

Les désincrustants, qiie certains commerçants entourent d'un verilahle 
niyslére, font l 'ohjet d'un cliapitrc où sont  exposés leur  préparation et leur 
rriorle d'emploi. 

Le volurne se  termirie,enfin,par u n  rappel des prescriptions relatives au 
neltoyagc des chauditres .  

Tahleaur S J  iioptiqircs pour I c s  niinlyses iithüienlcs 
(sang, S U C  gastrique, calculs hiliairesj, p a r  L. Biroqçirr, pharmacien de I r e  
classe. 1 volume in-46 ca r re  de 64 pagcs, avec figures (J.-Bai1lii:re el fils, 
Cditeiirs, 29, riic IIaiitcfciiillc, k Par i s ) .  P r i x  1 îr. 80 .  - S o u s  avons déjk 
s ignalé  plusieurs voliiriies d c  la  collection cles tahlcaux synoptiques que 
publie la niaison Bailliére. Ce qui doit faire apprécier  ces volumes des 
praticieris, c'es1 l a  concision et  la c lar té  iles descriplioris ana l~ t iq i i es .  
Comme les précédents ,  les  tableaux synoptiques pour les analyses médi- 
cales donnent, d'ahord, des renseigneinenh gknéraux.  L 'auteur  expose 
ensuite les principaux dosages qu 'un tloit effeciuer et  indique successive- 
ment  les réactifs, les appareils, le mode opératoire, les calciils d e  I'aria- 
lyse. Aucun dbtail uisciix ; aucune  plirase inutile ; lc  praticien p'a qii 'b 
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suivre A la  lcttre tout ce qui est indiquo. C'esl à oe point d e  vue que ces 
pelits manuels seront utilement consultés daris les laboratoires. 

Actualités viuicoles, par  L. MATHIEU, agrégé  d e  I 'Univcisitè, 
directeur de l a  station cenologique de Bourgogne, $ Beaune, 2° série. - 
Ilri volume in-8de 142 pages (Dujardin,  2 4 , R ~ i e  Pavke, h Paris ,  éditeur). 
Prix ; 3 Fr. 5 0 .  - Ilans ce  volume, hl.  hlatliieu examine la  plupart  des 
questions relalivcs k la  vinification et  h la conservation des vins. On sait 
que les études scientifiques nuxquclles on s'est livre depuis plusieurs an-  
riées ont contrihue grandement  h amrliorer les pratiques de la vinification. 
Les cliimisles sont fréqiicrnincnt consultés ce sujet.  Aussi l 'ouvrage que  
vient de publier M. Nathieu présente-t-il ,  pour eux, u n  g rand  intérét, et 
nous leur en const:illons la lecture. 

Talile cles coi-rectioi~s alcooiiiiitriques donnaut la 
hiwe im6c11c, tlcs liqiuidcs aleoollqiieo. (C'est-R-dire les 
iiidic;itioiis que  donnerai l  l 'alcoomètre dans les divers liquides spiritueux 
:inlenés de la température 2 laquelle la force apparenle en est prise, 2. 
celle de 15 degrés, calculée d'après la t a l ~ l e  d e  Gay-Lussac,  d e  1 à 
25 (legrés par  1/10 de degré  et  pa r  112 dcg ié  d e  température), par 
,J. D c . r a ~ n i ~ ,  cnnstriiclerir d'inslrnments rpnoiogiqiies. (En vente chez 
I'autcur, 24, rue Pavée, Paris) .  P r i x  : 3 francs.  - 'Tous ceiix qu i  font 
des dosage: d'alcool par distillation et  qui opèrent avec des alcoomètres 
l'r;ictiorinc!s par  1/2,  par 1;s et même par 1 /10  de degré, sont  obligés, 
en utilisani la table actuelle d e  Gay-Lussac,  d e  cliercher entre les lignes, 
tlc calculer ou d'interpoler, ce q u i  est long  et  expose souvent h tlcs 
erreurs. 

L'irnportanco de plus en plus g rande  q u e  prend ie cc degré alcool )) 

dans les transactions commcrci;iles, l'application de l a  nouvelle loi su r  
les boissons et  la. rkglementation plus 1 1  serrée 11 des bouilleurs d e  cru et 
de tous ceiix qui  produisent d e  l'alcool, l'atloplion toute récente, en 
1903. par  la Direction générale des contributions indirectes d'un alar~i- 
hic utilisant l'alcoornélre contr81é p a r  I'Etat, divis6 en 1/10 d e  degré,  
mi in ,  l'eniploi continuel, p a r  les Laboratoires des différents hliriisléres 
(les Finances, d u  Commerce, de la Guerre et de la Marine, des alambics 
t e s i a i s  permettant d'utiliser les alcooniètres fract ionnésen i / i O  de degré, 
lesquels sont nécessairement employés par  tous les laboratoires munici- 
paux et par les chiiriistcs experts, toutes ces raisons, enfin, ont engagé 
11. Uujardin il publier la table d e  Gay-Lussac calculée par  i j10 d e  degré 
alcoolique, d e  1 2S0 ,  travail fort long i composer, qui  a consisté k gar-  
nir dc 3 ou 4 cliifrcs chacun, p lus  de  9.500 casiers, mais qui rendra évi- 
demment de grands services i tr,iis ceux que le dosage niinutieux de l'al- 
cool in1brcssc.M Uujardin est ton1 prCt h prolonger son travail jusqu'aux 
degrés e x ~ r ~ r r i e s  (le la talile d e  Gay.I,ussac, si les demarides qu'il reqoit 
l'y encouragent. 

Aide-iiiéiiioii*e de yliotogi.apliie pour a903, 2Re annke, 
par C.  FAURE, docteur &.sciences, I vol. de 240 p e e s  (Gaulliier.Villars, 
tiditeur, 53, quai  (les Grands-Augustins, Paris) .  Prix l fr.  75. - 1.6 
2 8 ~ o l i i i r i e  d e  l'Aide-mémoire d e  pliotoçraphic constitue un vade-mecum 
pour les amateurs et  les professionnels. 11 contient une  revue trés com- 
plète el trés liien filite, daris laquelle or] rend compte de tous les per- 
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fcctionnernents, de toutes les découvertes survenus en 1902 ; il çoiistilue 
urie sorte d e  Dictionnaire de poche, qui sera consullé avec fruil par 
ceux qui s'occupent d e  pliotographie. 

NOUVELLES ET HENSEIGNEMENTS 

Délégués du B1iuletL:re de I'IiislrucfIou publique 
au Congrès de cl~iiiiic appliquée de tBeimliii. - Les 
délégués du 3linistbre d e  l 'Instruction publique étaient : MM. Moissan, 
nieiribie de l'Institut ; Lebeau, professeur à I'Ecole d e  pharmacie de 
Par i s ;  Etard et Bertrand, clieh de service a I'lristitut Pasteur ; Gayon, 
doyen dc la F;iculté des sciences de Llorrleaux ; Vigouroux, professeur A 
la Facultr des sciences de Bordeaux ; Iluisine, professeur a la Faculté des 
sciences [le Lille ; Gratz et Petit, protesseiirs à la Faculté des sciences 
de  Nancy, et Sabatier, professeur A la Faculté des sciences d e  Toulouse. 

Délélgukn du Ministère du coiiiinerce au Coiigrèn 
ale oliliiiie appliquée de ISerlin. - JI. le Jlinistre du coin- 
merce et de l'industrie a désigné les délkgiiés chargés de représenter son 
département h la 5' session du Congii .~ iritcrnntional d e  cliirnie appliquke 
qui doit avoir lieu A Berlin du f au 8 juin.  

Le chef' d e  la délégation était M .  Rloissan, membre d e  l'Institut ; les 
autres délégués officiels élaient : MM. Lindet, curriiriissaire-expert du gou- 
vernement pour  les experlises en douane ; Leduc, chef d e  section au 
laboratoire d'essai du Conservatoire national des a r t s  et métiers, ut, en 
qualité d e  délégué-adjoint, M. Jablin-Gonnet, dé j i  déliigué du syndicat 
des chimistes. 

Délégués du Syndicat des chimistes. - Le Syndicat ccntral des 
chimisteset essayeurs de France étiiit représenté par JI. Pellet, de  Paris, 
président ; hl. Micliel,de Rlarseille, u n  d e  ses vice-présidents; JIM. Jablin- 
Gonnet, de Paris, e t  Quantin, du Havre, secrétaires ; M. Vicario, de 
Paris, membre du Conseil d'administration ; M. Nicolle, de Paris, et 
RI. Rocques, de Paris, qui était en nieme temps chargé de représenler 
a u  Congrés les Annales de chimie analytique. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Kous inforriions nos lecleurs qu'cri qualiié d e  secrétaire gkriéral du Syii- 

dicat des cliimistes, nous nous cliargeonr, lorsquo les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des cliiriiistes aux industricls qui en ont 
I m o i n  et des places aux chimistes qui sont k la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser i RI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3 0 .  

CHIMISTE des Uiiiver~ités et d e  laborstoires iridustricls demande emploi. 
Rdfkrences ~érieiises. - S'adresser au bureau des Annales. 

45, rue Turenne, aux initiales 1). L. 

Le Gérant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Suia une noiivelle méthode d'analyse quallta',ive 
et  qnuutilntive der osiniures d'ia.idiuin, 

Par MM. I.EIDIE et, QUEKNESSEII. 

En ktudiant le procédé einployé par  Sainte-Claire Deville e t  
1lebr:iy pour ari;tlyser les osrriiiircs tl'iritiiiirri, nous avoris f ; d ,  i i r i  

certain nombre de remaiques : ainsi,  lorsqu'ori traite, pa r  les 
aciLli:s éienilus, le produit de  l'attaque des osiniures p a r  Ic, bioxyde 
de baryum, il se  fait uii dégagement de  peroxyde de ruthitniurri, 
qui se volatilise en r n h e  temps que  le peroxyde d'osmium. 
Ensuite, dans la sbparation de l'iridium et  du ruthénium, la prk- 
cipitatiori de Ru2C16 par  le chlorure d'arnrnoniurn peut n'ètrc pas 
compli\te, et, lorsqu'on a trait4 par  la potasse et I'azotate de 
pot;issiuin fondus les nltit,aux qui rCsultenl de la ciilcination des 
chloriires doubles insolubles, une partie de l'iridium peut se dis- 
soudre dans l'eau avec le ruthCnium, de sorte que le  bioxyde de  
iut,li~riiiirri p r k i p i t l  par les acide5 peu l  erilraîner avec lui dii 
bioxyde d'iritliiirn. Erifin, ils dosent l'osmium par  difrérence, en 
le ch;~suarit sous forme de  peroxyde, de sorte qu'ils n'ont, pour 
contrbler le poids d e  cet élP,rnent,, que le dosage des nombreuses 
iinpuretCs rerifer~riées d a n s  les oçmiiires. 

La méthode que nous propcisciris est ilrie applic:ation de rios 
recherches antérieures. Elle est basCe s u r  l'action que le  bioxyde 
de sodium fondu exerce s u r  les rriétaux (lu platine (2)  et  sur- les  
propriétés analytiques des azotites doubles d e  ces métaux (53). 

Coinme il est exceptionriel dc rencontrer, mème d a n s  les r k i -  
dus de l'attaque de la mine de platine, des oçiniures assez divisés 
pour pouvoir 6tre atlaqués directement, et coinine les osmiures, 
dans leur ktat hahitucl,  sont in;tttaqunbleç par tous les réactifs 
et non susceplibles d'Che pulvSriséa, il faut prénlablernerit les 
diviser. Nous employons, à cet elfet, le procédé ancien, repris par  
Sainte-Claire-l)eville e t  Tlehray, éliminant cornine eux le zinc de 
l'alliage par  la chaleur, car I'eliinination p a r  lès acides chlorhy- 

(1) LEIDIE et. QUEKIYESSEX, Bull .  Société chimique ( 3 )  t. XXVI1,  p. 179. 
(2) LEIDIB, Comptes rendus Acad. des sciences, t CXXXI, p .  858, et Ilull 

Societe chimique, (3)  t. X X V ,  p. 9. 
J 1 ~ 1 ~ 1 . s ~  1!)03. 
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drique ou sulfurique est rriauvaise ; le premier dissout des 
rnrtaux d u  platine. le deuxième laisse uii alliage de ziiic qui peiit 
déflagrer avec le bioxyde de  socliuni. 

On fait  fondre, dans une capsule d e  nickel, 10 gr. d'hÿ- 
dr;ite de sodiiirri (pi~k;iliil)leiilr:nt foridii), cd l'on y prujctte peu b 
peu u n  mélange intime de  IO g r .  d'osmiure d'iridium avec 40 gr. 
de bioxyde de  sodiuiri ; on agitc consl:iiiiriierit avec urie spatule 
de  nickel, et l 'on chauRe, de  f;lçori à rnaintcriir la rnatiére serni- 
fluide; l'opération ne  doit pas durer  plus d 'une deini-heure 
environ ; l'adrlitiori dr'. soude a pour bu t  tl'abnisser le point de 
fusion d u  bioxyde et  de  diminuer considérablerricnt l'attaque de 
la capsule ; la matihre est coulée s u r  une plaque de  nickel ; 
lorsqu'elle est  froide, on la concasse, e t  on  la projette, pa r  petites 
portioiis, dans urie capsule de porcelüine recouverte d'un enton- 
noir e t  renferrnürit UI I  litre d'eau ; oii traite aussi p a r  l'eau ce qui 

. adlikre ;iiia parois de 1 ; ~  capsule;  on réunit toutes les liqueurs, 
et,  lorsqii'ellea sont refroidies, on les niet à déposer dans des 
éprouvettes h dicaiitation boucli@cs l'émeri ; on décante ln 
l iqueur clilire ; on reprend le riisitlu irisolulile par de l'hgpoclilo- 
rite d e  soude étendu d e  son voluirie dle;iii, afin de dissoudre le 
l~ioxyde de  riitli~riiiiiii qui pourrai1 prerirlre naissant:e par suite 
d'un dédoublement provoqué par  l 'eau; on réunit les eaux (le 
lavage à la solution primitive. 

La liqueur ainsi obtenue renferme tout  l'osmium et le ruthé- 
nium sous forme d'osniiute e t  de ruthénate ,  avec la niajcuu 
partie tic: l'iridiiini à 1'i:t;il. d'iridate. Elle p w t  ;iiissi rerift:riiii:r 
des traces d'or et de  pi~l lüdium, ainsi que le chrome, l'aluiiii- 
niuin, le rnarigarièse (lu minerai,  à l 'état d e  sels alcalins. La 
partie insoluble renferme le reste de I'iritliurn, le fer du  minerai, 
le nickel provenant de la capsule, avec, quelquefois, des traces 
de platine et de rhodium. 

La liqueur est plttcée dans  une cornue en verre tubulée, dont 
le col étiré plonge daris le col d'un biillon ü tuhulure latérale et à 
tube central formant  joint hydraulique, ballon scrnblable à celui 
qui sert pour la condensation du  peroxyde de  ruthkniuin (1); ce 
ballon est suivi d e  deux sernblnblcs, qu i  forment l'appareil con- 
densateur;  ils sont tous trois plongés dans l'eau glacée et rem- 

(1) JOLY, Encyclopedie chimique de Frerny, t. III, 170 cahier, 3' fascicule, 
Ruthdniurri, p. 23fi. 
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plis aux dt!ux tic:rs d'fIC1 étendu d e  deux volunies d'eau ; le-, 
assemblilges sont joints h I1t!meri, ce qui einpéctie toute dBperdi- 
tion de vapeurs coridensables; les d e u x  premiers ballons peu- 
vent suffire, le troisilirrie sert de téliioin ; on fait  passer dans  la 
cornue un courant de chlore, d'abord a froid,puiç, Iorsqu'il com- 
mence a se dégager d u  liquide des bulles d'oxggline, en chauf- 
fant vers 70 degrés ; l'iisiiiiiiin e l  le rutliéniuiii sont  transformés 
en peroxydes volatils OsOL et  HuOL, qui  se condensent daris les 
kiallons, I'iridiuni en sesquichlorure 1rYX6, qui  reste dans la cor- 
nue dissous & la faveur  de l'excès de  soude. Le contenu de  la 
cornue doit rester alcalin jusqu'à la fin de la  distillatiori, d'abord 
B cause de l'action de IlCl sur  H.uOi, erisiiite parce que  le chlore, 
passant seul dans  les récipients froids, dorine de  l 'hydrate de 
chlore qui obstrue les tubes d e  dégagement (c 'ed cet hydrate  que 
Joly ii d û  prendre pour une éniulsion de HuO'). Au cas où le con- 
tenu de la cornue deviendrait acide, un ajouterait  de  la soude ; 
on s'assure de la fin de  l'opération e n  s'assurant que les gouttes 
qui distillent ne  noircissent pas  une solution d'hydrogèrie sul- 
furé. 

Sous l'influence de BCI, le peroxyde R u O h e  transforme en 
sesquichlorure ILuZCI6, qui est fixe, tandis que le peroxyde OsOb 
ne suliit aucune trarisfurmation. Cette réaction, commencée à 
froid, doit. Stre coriipliilée piir I ' a h o n  d e  la ctialeur. Pour  ccln, 
on réunit le coritenu des trois contleriseurs dans une cornuè 
reliCe ellc-mc!rrie B u n  systènie de  trois ballons condenseurs, sem- 
blables à ceux de  l'appareil préckdent ; les ballons sont plongés 
dans la glace ; ils sorit reniplis a u x  deux tiers, le prérriier d'llC1 
P,tendu de deux voliirnt:s (l'eau, pour arrrlter le peroxyde RuO4 
iricornplètement trarisforrrié, les deux üulres d'une solution de 
soude h 22 p. 200 de NaOLI, additiurinée d e 2  p. 100 d'iilcool, qui 
est destinée à transformer le peroxyde OsOL en osmiate de 
sodium; on chauffe vers 70 degrés le  contenu de la cornue, en y 
faisant passer un lerit courant d ' a i r ;  Iorsqu'il rie disl.illr: plus d e  
peroxyde de ruthénium (les gouttes qui distillent ne doivent plus 
colorer en brun l'acide chloi.hydrique), on cohobe le conteiiu du 
premier ballon, e t  on le remplit  a u x  deux tiers d'une solution 
alcaline alcoolisée, corniiie celle des deux hülloris suivants ; on 
~ O U S Y "  ii101.~ la  dislill;il.irin jusqi i ' i  I I I  firi, c'est-à-dire jusqu't'i ce 
que les gouttes qui distillent rie noircissent plus une solution 
d ' h g d r o g h e  sulfur6; il faut gEnCralcnicnt, pour iitteindre ce 
résultat, distiller la moilié d u  contenu de la cornue. L'osmium est 
alors en entier contenu dimç les condenseurs sous forme d'os- 
miüte ; le ruthénium se trouve dans La cornue, sous forme de 
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sesquichlorure ; ces d e u x  combinaisons, qu i  ne sont pas  volatiles, 
se prZtent f;xilenient a u x  dosages ultérieurs. 

P o u r  s 'assurer que la séparatiun de Os e t  de  Ilu est  coiiipléte, 
ori procEde ainsi : u n e  solution reriferiniirit 0 s 0 h t  RuOL b r u ~ i i t  
soiis I'infliierice de  11C1 (Si~rrriatiori d e  l l u T I G  b i~ i r i )  ; iine solution 
reriferiniint 1 l u W  et OsOb, traitée p a r  le c~ir11rin;~te de biiigte 
cxeiiipt de baryte et tout réceniment préparé,  donne un  précipité 
de l l u W 3 ;  ln liqueur, pr ivie ,  a u  moyen de SObNa" d u  chlorure 
de b ~ i y u i i î  furiiié, n e  doit pas devenir violette en présence d'une 
soliiliori de  soude alcoolisée (f'urmhtion d'osrriiate violet,) (2 ) .  

On acidule par  IICI le contenu d e  la cornue, d'oii l'on a chassé 
I'usmiuin et  le rutheniiiiii (dans la preriiikre distillation) : on dis- 
sout dads  llCl étendu et chaud le résidu insulublc dans l'eau pro- 
venant  de 1';illaque de l'osiriiure p a r  NaZO" ce résidu y est très 
soluble, alors que les autres prucédés d'attaque ( p a r  exemple 
(pot.iisse et riit.i.at(: de  pol;isse) tlonrieiit. u~ic: rriiisse difficileirieiit 
attaquubie, nieirie p a r  l'eau rcgale. S'il se trouvait des  cristaux 
d'osiiiiure non attaqués, parce qu'ils auraieiit  &té nial divisés, on 
les rezueillt:rait et on les défalquerait  d u  pc~irls pr imit i f ;  on 
réunit les deux liqueurs ; la solution renferme alors tout I'iri- 
diuiii, ainsi que  le fer du rriinerïti, avec le nickel pr~overianl d e  la 
capsule ; elle peut aussi renferirier cles traces d 'or ,  (le rhodium et 
de platine, avec les autres riiétaux I t range is  apportés par l'os- 
m u r e  jclirorne, alurriiniuin, siliciuin, inangaii8sc, cuivre, elc.); 
on la chaufl'e, et,  pour eii précipiter tous les rnétaux élrnngers, 
uii I'addilioririe successiveirient d'azotite de  sodium, puis de car- 
h n i i t e  dc sudiuiii, en suivaut les indications données pnr l'un de 
nous à. propos de  la mithode gi'nerale de séparation des métaux 
du  platine @ j 11 ne rcstc plus en solution que d c  I'azotitc double 
d'iridium et dc sodiiiin, qu'on trarisforine en chloro-iridate par  
llCl chaud ; puis, curniiie la grande quantité d e  chlorure de 
sodiuiri contenue daris la liqueur puurrait  g h r ,  soit pour la 
précipitation par  le chlorure d'amiiioniuiii, soit pour  la précipi- 
tation de l'iridium p a r  le iriagnesiurii, on sature de  gaz HC1 cette 
liqueur rerroidic ; le clilorure de  sodium prtkipité est essoré et 

a 

(1) Nous nous prciposoris de substituer cc niode de séparation do l'os- 
iiiiuiri e t  d u  ïullieniuin a celui de  Sainte-Glaire-Devi118 et Debray, qui 
avait éle priiuiliverrierit adopte par  hl .-E.  Leidié et  qui figure à son proçC?e 
glrikral di: s8prtratiori des inetaux de platine (loco citato). 

(2)  LEIDIE, Comptes rendus Acad.  des  sciences, 1. ÇXXX, p. 888, e t  Bull. 
Sociéle chimique ( 3 )  t .  X X V ,  p. 9. 
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lavé avec IlCl ; on rFtunit les liqueurs, qiii ne renferment pliis 
que du chloro-iridate.de sodiuin, avec peu de chlorure de so- 
dium. 

Osmium. - On réuni t  les liqueurs contenues dans  les bal- 
lons renfermant I'oçminte de scirliiiiii (si ellw ri'Ctitiwt. pas fr;~ri- 
chernent violrttes, on les  chaufferait légèrement): et l'on y plonge 
des lames d'aluminium ; I'osiniiim se dépose h l 'état de ruétal, 
pendant que 1':ilurniniurn se  dissout d a n s  1 : ~  soude. I I  faut 
avoir soin de  ne p ; ~ s  ajouter,  du  premier coup, trop d'alumiriiurn, 
car, l'alumine f o r m k  ne trouvant pas une qu:intitC de soude çuf- 
fisante pour In dissoudrc, il se prCcipiterait L I U  aluminate diffi- 
cilement soluble dans les acides et dans  les alcalis ; une fois lit 

liqueur décolorée, l'osrniurn, qu i  s'est prkcipité et  qui  est trks 
derise, est lavé par  dkcantation, d';ibord à l 'eau, pour  enlever 
l'aluminate de soude, puis  à l'acide sulfurique dilué à 3 p. 100 
de  SO11I2, pour erilever le reste [le I'iilurriiriiiirri eri c:xt:c!s, avec le 
Ter q u e c e  métal apporle avec lui ; onjet te  cet osmium ilans une  
bougie filtrante cn porcelaine d'amiante, placée dans u n  appa- 
reil & faire le vide, et on le lave 5 la trompe. Ces bougies ont été 
préaln1)lerrient traitées par  SOqIIe dilué k 20 p. 100, puis lavees, 
séchées, ci~l(:iii/.es au  rouge et  pt:sét:s d m s  uri tu1)e ferrrii.,. L'os- 
mium est séch6 d a n s  une  cloche remplie d'hydrogène, puis 
chauffé au rouge naissant et refroidi dans un courant d e  ce gaz ; 
l 'hydrogène n'est chassé par  l'acide carbonique que lorsque tout 
est refroidi, car ce dernier  oxgdc l'osmium chaud.  La bougie 
c i l  peske h riouveau d a n s  uri tube fermé. 

Comme vkrification, on peut chasser l'osmium sous forme de 
peroxyde OsO" en chauffant la bougie au rouge dans  u n  courant 
d'oxygène et  en la pesant ensuite de  nouveau. 
Ruthénium. - On évapore doucement jusqu'à consista~ice 

sirupeuse l i t  lir~iieiir chlortiydriqiie. qui rerifcrrne Ic sesqiiii:lilo- 
rure Ilu2CIG, de façon à en chasser l'excès d'acide ; on reprend le 
résidu par 50 ù 60 cc. d'eau et l'on y projette peu k peu des 
fragments do rriagnésiurn; Iü liqueur s'éclaircit, en passant p a r  
une teinte bleue, ri'itction cariictéristique d u  ruthénium, fausse- 
rrieril allribiiée par  I'isr:tierb I 'os i r i i i i r r i .~~~~iwI le  se décolore corri- 
plktement ; on ü k i n t e  alors le liquide, et on lave la poudre avec 
d e  l'acide siilf'iiriqiie h 5 p. 100 1 1 ~  SOL112. de façon h enlever 
l'rxcbs dr: in:i~n6siurii ; on jette sur  un  filtre ; on lave à l 'eau; on 
siiche, puis, aprés  avoir incinéré le filtre à la température la plus 
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basse possible, on chauffe le tout  dans l ' h y d r o g h e  au  rouge, et  
on laisse refroidir dans  l'acide carbonique;  enfin, on pPse. 

Ir id ium.  -La  liqneur renfermant le chloro-iridnte de sodiurn 
est c;vaporée, d e  facon à chasser le g rand  excPs dlIICI qu'elle 
renferme;  le résidu est  repris par  l'eau et fitendil an voliime de 
3OO'cc. ; de cette dilution, on p r é l h e  (suivant  la teneur proliahle 
Fin iridium) de 50 ;2 100 C C . .  ( i i l n ~  lesquels on projette peii à pru 
des fragments d e  magnésium, jlisq11'<1. d6coloration cornplNe; la 
poudre est lavée B l'acide sulfuriqiie h 5 p 100 et  à l'eau, puis 
séchke ; elle est, après  incinération du  filtre, ch;iuffi;e dans  I ' h y  
d~.cigkrie ;III roiigc:, refroidie daris i l r i  c:niirimt d1iic:ide carlinrii~~iie 
e t  pesée. 

Dans toutes ces opérations, on emploie SOTI1 au lieu d'llCI, 
qui  dissoudrait u n  peu de métal prkcieiix. 

V .  - Des analyses ainsi conduites ont  éte exécutées sur  des 
osniiures de provenances diverses. M. Riche, directeur des essais 
à 1'HAtel dcs nionnnies, a hirri voulii nous tioririer des osrniiires 
provenant  des opirat ions qu'on fait subir h l'or pour  l'en puri- 
fier. Nous n'y avonsjarnais  rencontré q u e  quatre  rnitaiix : l'iri- 
dium, I'osfniurn, le ruthkniurn et  le fer. Au contraire, dans les 
osmiures qui  proviennent des  résidus du  traitement de In mine 
d e  p l a t i n a p a r  l'eau régale, on  retrouve des traces des méiaus 
d e  la mine dc platine, avec les m6tniix communs qui acrorripn- 
gnent  ce minerai ;  la stiparntion des métaux précieux se ferait 
d o r s  p i r  la mbthode g6nErale qiii a kt6 donnée par  l 'un de nous 
(L~inr f i ,  loco citato). 

Il semblerait donc bien Gtahli, comme d'ailleurs Sainte-Claire 
Deville e t  Dehray inclinaient à l e  croire, que.  lorsque I'osmiure 
d'iridium est hien débarrassé d e  la mine de platine ;1 laquelle il 
est souvent niélangP, il ne renferme pas d'autres métaux que les 
quatre  qui  ont dté cit6s plus haut .  

Annlyne et dlffhvmclation des mlstellen et des vins 
de liqaeor, 

Par M. G. HALPHLN. 

L'importation en Francc des vins B la fois riches en sucre et en 
alcool, tels qne les vins dits R de liqueur 1) et les mistelles, est 

.) 

rkgie, au point de vile fiscal, p;ir l a  circulaire no 3-34 du 30 mars 
1902, qui prescrit de distinguer les vins de liqueur proprement 
di ts  d'avec, les rriistellw. 

Lcs droits de douane qui frappent ces produits, à leur entrée 
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dans notre pays, sont si différents qu'il y a lieu de  rechercher 
les carac!ères qui peuvent perinottre de reconnaître ii quelle 
ciitCgorie appart ient  u n  produit alcoolique présenté a u x  fron- 
tières. 

La solution de  cette question n'est pas  sans offrir des difficul- 
tés, en raison rnènie [Je la nature des substances 4 analyser et 
aussi des ;inalogies qu'elles présentent ; aviint de I'exarnirier, il 
convient de rappeler ce qu'on entend par  mistelles e t  par  vins 
de liqueur. 

On désigne sous le nom de rnistclles les liquides provenant de 
l'expressiori de raisiris frais, auxquels ori a. ajout&, aussilOl, une 
suffisiinté quantiLi: d'alcool pour ernpécher la ferrrientation alcoo- 
lique. Ili, yenfermerit la tolalite d u  sucre du jus de raisin, ct de 
l'alcool qui a été produit par  toute fmrieritation autre que celle 
de son sucre. Ce sont donc des nioilts additionnés d'alcool. 

Les vins de liqueur sont des prkparations qui peuvent étre 
obtenues par  difl'érents procédés : 

Lorsqu'on a affaire à des jus  d e  raisins (moûts) trks riches 
en sucre, on peut les laisser fermenter jusqu'à ce que  l'alcool 
produit existe en suffisnritc quant i té  pour arrèter la. ferrnentit- 
tion. A partir de ce rriornerit, le  sucre restant dans  le liquide 
échappe h I'actioii tics levures et  se retrouve dans le viri de 
liqueur en proportion d 'autant  plus grande que le liquide initial 
était plus riche en sucre d e  raisin. Ici, comme dans le cas précé- 
dent, l'alcool joue le rôle d'antist:ptique et  assure l a  coriservation 
ultérieure du  sucre. 

Dans dliiiit,res cas, ciri ;irr&le la ferrnerii.at.iori d u  [nont avant  
qu'il y ait eu production de  la quantité d'alcool nécessaire pour 
entraver l'action de  la levure, en additionnant ce moût, en voie 
de fermentation, d'une suffisante quantité d'alcool. 

L'arbme de ces vins ,  aussi bien que la richesse d e  leur titre 
alcooliqiie, I(:s fait reclierclier p a r  les consorrirriateurs. On les 
produit surtout d a n s  les pays méridionaux : en Espagne, en 
Grèce, dans les iles Madère. en Sicile, e tc .  

En Frarice, on prkpare, notamment à Cette et & hfarseille, des 
imitations de ces vins. La rrialière prernikre mise en œuvre cori- 
siste en raisins iriiiscats de Front,igniiii, de Rivesaltes, de Lunel, 
(in Grenache, etc., et l'on opére par deux procédks différents : 

1 0  Le irioilt est saturé par  d u  carhoniitc d e  chaux (craie ou 
~narbre)  e t  concentré jusqu'à ce qu'il marque 30 ou 32O U, puis 
additionné de 20 A 30 p .  200 de vin coniplèterrient fermenté, 
prbpart5 iivc:c: ces r n h e s  raisins ; ori rerrionte, au besoin, le titre 
alcoolique de ces mélanges, par  addition d'alcool en nature. Il 
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s'agit donc, en réalité, d 'un  liquide composé de moût concentré, 
de  vin fait e t  d'alcool. 

2O On fait sécher les raisins, s u r  le cep, aii s o l ~ i l ,  s u r  là paille, 
ou rn61rie au  four, opération dmtinée à concentrer le j ~ i s  et (Z aug- 
menter ,  p a r  suite, sa richesse saccharine, e t  l'on en extrait par 
pression un  moAt très riche, qu'on ajoute B du  vin provenant de 
raisin rnuscat, ou h du vin blanc ordinaire, ou niéme parfois il 
des piquettes de raisins secs. 

Si noiis Inissnris d e  ci116 les vins  d'irriitiiliori, on voit que le 
problème qu'il s'agit de résoudre, pour  distinguer les mistelles 
des vins  de liqueur, consiste h reconnaître si, oui ou non, i l  -y a eu 
fermentation, c'est-S-dire si tout  l'alcool contenu dans ce vin 
provient uniquement d'une addition, ou si, au  contraire, i l  a étF? 
produit,  en totalite ou en pdrtie, p a r  la fernieril i l  t '  ion au, sein 
m&me du  moht. 

La solution de ce prohlèri-ie ne  peul évidemment se trouver que 
dans l'étude de l'acte dc la fermentation. Or,  les t ravaux  tic Pas- 
t eur  ont établi que la diico~nposition de  100 parties de  sucrc de 
canne, sous l'influence de la levure, donnent. en moyenne, 5l . l  
d'alcool, 49,2 d'acide carboriique, 3,40 de glycérine, i ,X de ma 
tières autres (cellulose, rnatiére g r i m e ,  etc.) e t  0,6 d'acide succi- 
nique. 11 en résulte yuc toute production d'alcool au sein d'un 
moht n pour corollaire la production de glycérine et  d'acide suc:- 
cinique, qui font défaut dans  un  liquide simplement prépare! par 
le rriélarige d 'un rrio~lt, cl. tl';ilt:ciol. Mais (:CS c:iir;~c:I.éres dist.iriclifs 
ne présentent pas, dans  la priitique, au tan t  de sécurité qu'on 
est en droit de l'exiger : d'une par t ,  i l  n'est pas prouvé que 
l'acide succinique f a s e  dbfaut dans les rnobts, et, d'autre part,  
l'addition de glycérine aux  liquides vineux i ~ s t  une opération 
aisée et économiquement possible, qu'on pratique mérne actuel- 
ement  sur  des vin3 particuliers auxquels elle do nri du rrioelleux 
et du  fondu. En mSme temps que le sucre subit la transforrna- 
tion en alcool, la levure se tifiveloppe a u x  dépens des matériaux 
d u  rnorît et  forme, pour  se reproduire, des substances albumi. 
noïdes, rie la cellulose et dcs matières grasses. Le carbone, l'hy- 
dro$:iie e t  l'oxygkne rii;c~ssiiires 11. l'klatmratiori de  ces nouveaux 
principes sont certainement empruntCs, au  moins pour une 
bonne partie, ?i la matière sucrEe et ii l 'eau, e t  leur fortnation ne 
peut être constatée p a r  l'étude de  la composition d u  liquide 
ayant, subi la fermentation, car  iious n'avons aucun rrioyen de 
faire le départ  entre le sucre einploy6 il produire de l'alcool, d r  
la glycérine et  de l'acide siicciriitliic. e t  celui rnis en ceuvre ~ O L I I .  

créer les tissus de la levure. Il n'en e d  pas de niCrrie pour l'azote. 
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1~ l'oiriii~ti~ri des rriatiércs protéiques s'efTectue a u x  dépens des 
substances azotées du  moût ; par snite, la fermentation doit se 
traduire par une diminution de la teiieiir e n  iizote d u  niuùt 
primitif. 

Or, i l  résulte des exphierices de Pasteur ilne, non seuleiiiciit 
la levure peut se  développer et foruier des substances üzoléeç 
orginiqiies daris uri milieu rie rerifeririarii., coniine azote, que des 
sels ammoniacaux, mais  encore que,  dans  un  rilélange coniplexe, 
fait de rnatihres azotées et  d e  sels ammoniacaux, la levure fixe 
de I'azote provenant  de  ces derniers  sels. Les t ravaux de M. Lau- 
rent &ablissent, d'autre par t ,  que cette m6me levure n'utilise 
pas d'une façon serisi1)le l'azote des nitrates; ceux d e  >HI.  Du- 
claux, Laborde, hluntz montrent ,  au  contraire, que I'azote 
ammoniacal est u n  aliment de  choix pour cette rrièrrie levure, 
qui le préfère à I'azote organique et l'absorbe avec aridité. 

Les amides seiiibleiit se rapprocher de I'aiiinioiiiaque : 
M M .  Wahl et  Ilanke ont ,  en elïet, rapporté que, d a n s  les nioilk 
de bitre, les amides sont facileirient assirriil6es par  1;t levur~:.  

D'autre part ,  Pasteur et 31. Mayer ont fait voir que l'albuinine, 
la caséine, la fibrine, la crcatine, l a  créatinine, la guariine, la 
cafkine, l 'asparagine (en liqueur lég&renient acide) sont trPs peu 
aptes B fournir de I'azote à In cellule vivante. 

Ori est donc aiit.oris6 à. coricliirc:, a priori, qut:, d;ms iir i  i i i i l i t :~ 
azoté complexe, la fermentation fera disparaître plus rapidement 
I'azote arnrnoniacal e t  aniidS que les autres substances. Avec 
JI. A. Gautier, nous avons cherche à le  vcrifier sur  les moùls, 
liquides qui renferment habituellement des quaritit6s apprécia- 
bles de sels amnioniacaux, afin de d6terrnirier le sort de cet azote 
amrnoniacal au  cours de la fermentation. 

Comme le  faisait prévoir l'ensemble de  nos connnissances sur  
la fixation de l'azote par  la levure, nous avons constaté que 
I'azote ammoniacal disparaît  dés  le début de la feririentntion, e t  
son absorption est si  rapide qu'il n'en existe pliis que de trhs 
iiiiniines quantités lorsqu'il s'est produit quelques degrds d'al- 
cool. 

La disparition de l'azote ammoniacal serait donc, à. lui  
seul, u n  caractEre alisoluiilerit spécifique de la fernientntion, 
si diverses circonstances rie pouvaient en modifier ln valeur, car  
il n'existe actuellement aucun rnoyen de  soustraire h uri moût de  
l'azote aminoniacal autrement que par  la ferineritütion ; niais on  
se trouve en présence de deux  difficultés : d'une part ,  certains 
moùts ne renferment que  de  rniriimes quantités de sels ammo- 
niacaux, circonstarice qui  pourrait  faire conforidrc: les riiistellt:s 
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préparCes eri les mettarit e n  oeuvre, avec des produits fcrn1enti.s 
additionnés d'alcool, e t ,  d'autre part,  lorsque la fermentation 
s'accomplit dans de mauvaises conditions, en particulier lorsque 
la tcirripi:riitiire sPléve t rop,  le inuût s'eriric:tiil. t:ii azote iiriirriorii:i- 
cal (i), si bien qu'il pourrait  ê t re  confondu avec des moîits 
n ' i i p n t  subi aucune ferriientation. 11 en résulte que, si, dans un 
certain nombre de  cas, le dos:ige de  l'azote ammoniacal est, B lui 
seul, guffisant pour établir si u n  liquide a subi ou non la fermen- 
tntion alcoolique, ce cariictPre est,  dans  d'autres cas, en dr'faut 
et doit 6lre renforcé par  de  nouvelles déterminiitions. 

Au noiiilii-e de celles-ci, nous avons retenu, cornnie étant plus 
particulièrcriient carnctéristiqucis, les suivantes : 

A. dciditc' volati le. - O n  silit que ,  lorsque la ft:rmeritation s'ef- 
fectue daris des conditions dfifectueuses, la vie nriormale de In 
levure est caractérisée par  In forinütion de qunnlitEs exng6rC.e~ 
d'acides volntils. Kous avons reconnu,  d'autre part,  que les modts 
renferment, I'origine, de  t rès  minimes proportions de ces 
niémes acides, qui s 'accumulent réçulièrenient, rriéine au cours 
d 'une ferinerit:ition normale. 

1,i:s conclusioris FI] tirer sont  les suivantes : 
1 0  Si un  l i q ~ ~ i t l e  est à la fois t rés  peu riche en azote ainmonin- 

cil1 e t  en acides voli~tils,  on ne peu t  pas  le considdwr comme 
a y w t  fermerit4, conclusion qui  serait  résultée de  l'étude unique 
de l'azote aniiiioniacnl. 

20 Au contrnii-ci, u n  liqiiide r iche e n  azote aininoniac:il e t  çiip- 
posé, p a r  suite, n'iiyant subi aucune fernientation devra étre 
exmi i  né plus nttentiveincnt, s'il renferme une propoi-tion élevée 
d'ncidrs volatils attestant une  fermentation défectueuse. 

31 1.a cons:ataliori siinultanCe d c  la prhsence de trEs peu 
d'azote arrimorii;ic:il et d 'une proportion normale d'acides vola- 
tils cniïicti.risera la fei,rrienkttiori. 

Xous verrons plus loin dans  quelles limites ces nombres oscil- 
lent.  Signaloris seulerrient, pour  le inoriient, que ce second carac- 
t6re n'est pas tout il fait décisif pour les cas 20 et 30, 1t:s frau- 
deurs ayant  la possibilité d'ajouter des  acides volatils aux 
liquides qu'ils nianipulerit. 

I I .  Nutule drs sucres. - Dans ces derniers cas, l'étude des 
sucres doniie u n  appoint sérieux a u x  caractkres précédents, 
0 1 1  sait que,  d 'une f q o n  générale, les jus  de raisins parvenus à 
maturité rmferi i ient  des matic!res sucrées qu'on peut  considé- 
re r  corririie ; i~~~ir .oxi i i~; i t iverr ier i l  forinries d e  parties 6galcs de glu- 

( i )  Par suite dcl'envaliissciiient par les niicrolies qui produisent des sel? 
amrnoniacüux aux dhpens des matières protéiques. 
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case et  de lévulose. Pendant  la fcrnient;ition, la levure agit iné- 
galement sur  eux ,  a t taquant  de ~~i-r:fi ' i*~nce le glucose:. L'égalilé 
de ces deiix sucres est donc déliuite par la fernleritation, d'oU un 
troisikrne caractère. Difldreiites circonslniices limitent pourlant  
sa valeur. Voici les observations faites h ce sujet : 

u)  Influeilce du cejmge. - -  Sur  1 k C p a g e s  français étudiés, 
glucose 

MM. Gayon et  Dubourg ont  constaté un  rappor t  = 0,90 
ldvulose 

5 1,04. Ce rapport est descendu Ü. 0,7S ct nieme 0,67 pour d e  
nombreux cépages ariiéricains. 

1,'étude de 19 moûts d e  Tunisie a fourni à M. Ilocques (1) un 
rapport var iant  entre 0,88 et  1,15. 

b)  Influence de la mulurution. - Les expkriences de JIM. Gnyon 
e l  Dubourg e t  celles (le SI. Briiin'ürd 6t:iblissent que les jus  de (:es 
raisins renferment plus  de glucose que de lévulose. II ne semble 
pas, toutefois, qu'il y a i t  iritérkt à employer ces produits dans la 
prbparation des  rriistelles. 

cj Zqzfluence des nzoisissu~es et des bactéries. - Certains vins  ne 
sont prbparés qu'avec le jus  de raisins ciieillis s e ~ ~ l e n w n t  n p r h  
qu'ils ont &té envahis  p a r  certaines inoi-issures, et riotainiiient 
par le Iiofrylis cinweu, qui  produit la c pourriture noble 11 des 
cépages destinCs à la préparation des vins  (le Sauterne et d u  
Rhin. Les essais de RIM. Ga jon  et  Diibourg ont montré que le  
boivytis cinewa, aussi bien que le penici l l i t~m glrruczim, I 'as~~e~,gil l ics  
nigel- et l ' e u ~ d l ~ u m  ovyzae font disparaître le glucose plus ~ i t e  
que le lévulosi:. C'est exnctenicnt le contraire qui se produit 
sous I'irifluence d u  fermcnt miinnitique, lequel traduit,  d'ail- 
leurs, son action paf la productiori de mnniiite facilement carac- 
térisable. 

il) lnflxence de lagveffc .  - Elle est nulle. 
e )  T'ariatimz de l 'inkuence de  ln fermentation. - D'une façon 

gén6rale, la fcrnientatiori d'un moût, effectuée dans les condi- 
tions habitiielles, détruit,  au  début, beaucoup plus {le glucose que 
d e  Iévulose, coinnie l'ont vérifik les exp6riences de NJI. Gnyoii, 
Ill;irez, Ihihoiir-g et Rocqiies, mais  certaines levures, tellrs q u e  
le saccha~-omyces exigzius, produisent l'effet contraire. L n  serii- 
blable résultat a été aussi observé p a r  JIM. Gayon et Dubourg 
avec une levure apiculée, niais ce ne sont là que des exceptions. 

Il résulte des considérations précédentes que,  dans  un  certain 
nombre de cas, l 'expert ne pourra  se p~onoricer  qu'apri.s avo i r  
effectué u n  enserrible de  di:terrriinations corriprenant : 

( 1 )  ROCQUES, Kez'ue génerale de chimie pure et appliquee, avril 19uZ 
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1 0  I,e dosage de l'azote amrriorii;icnl ; 
20 - d e  l'aciditk volatile ; 
30 - d u  glucose et  du  lkvulose ; 

Pnriiiulen générden de correelious danrr les 
mii~lynes oii l'ou efïcctnc uiuc Oltriation particlle, 

Par hl. Juan FAGEÇ. 

Nous examinerons successivement les trois cas suivants qui 
peuvent se p r k e n t e r  : 

1'' aC. - Le C O I ~ ~ O S ~  h dosev est dissozrs dans un l i qu ide  w n f e ~ -  
nznnt un pl.icipztc', et l'ml se pvopose r t ' e fw t t i e r  le dosage sur une p w t i e  
alirjuoie du filtva!unz. - Le volume d u  précipité 6tant iriconnu, 
le rrioym le pliis sirriple, pour  oIit.enir u n  r@~iilt . i~I.  exact, coiisiste 
& faire deus  déteriiiinatiuris, eri airierinrit le liquide à. 2 volumes 
diffkents ,  niais ayant  entre t:ux tlcs rapports  simples. 

Dans ce cas, 13 formule k appliquer se calcule dt: ln façon sui- 
vante:  

Soient : V' le volume de  liquide primitif dans l a  premiére 
dktci.iniiiiitiori, V le voluiiie firial après  la. priicipitation et la 
dilution, 9 celui di1 pr icipi ts  prodiiit;  V - y est, p a r  consé- 
qucnt,  le voluriie d u  liquide. 

V ' Soient - , 1: et V - !' les volunies correspondant h la 
4 - 2 

seconde d6termirintion. Soit findemcrit p ct p. les poids d u  com- 
posé dktcrminé dans 1 cc. d u  filtratniii dans  chaque cas : 

p (V -- y) et p' F - - seraient les poids du  niéme corps ( t )  
existant dans les volumes V - y e t  V - .Y , ainsi que dans les 

2 

volunies V r  et  du liquide primitif. 
2 

v ' Le volume - étant ln iiioitié de V', le pciids d u  corps existant 
2 

en V' sera le douhle d e  celui existant en . Nous aurons 
2 

1, (" - ?A et  D'nu're  art, - 
V ' y,  représmtent  l'un et 
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l'autre lc poids du corps cuiitenu dans Z cc. du liquide primitif 
et que l'on se propose de déterminer. Yous aurons donc : 

En combinmt l'équation jl] avec l 'une ou l 'autre des équa- 
tions p:, on dBduit : 

formule qui  donrie le  poids d u  corps contenu dans  1 cc. de 
v solution primitive. Le rapport  , est,  dans la pratique, un  fac- 
V 

teur trEs simple et constant pour  chaque corps. 
Si le dosage d u  corps peut se faire au  moyen du  polarimktre, 

UF p - - et p. = 9 , u et é tant  les déviations observ6rs dans  les 
1 O0 100 

deux dkterminations et  F le facteur correspondant a u  corps en 
question E n  remplaçant p - 71' p a r  ccs valeiirs, nous voyons 
que la forrriiile 1 se  transforme de  la  iiianikre s~iivarite : 

suit toujours le rii$riie rrinde cipbriitoire, ~t Ir. c;il~:iil doririarit le 
poids du  corps est alors très simple ; le poiircentagc est donné 

0.u' PV 
par la forrnule x - K X ---, , K  Ctant Cgal h . 

a - u  V 
Exemple : V = 80 ; V' = 40 ; F = O gr .  2062. Nous voyons 

2uu' que K = 2 O gr. 2062 et x = -, X O gr .  2062, qui est In 
u - IL 

formule de Ucriigés pour la déterniination du  lactose dans  le 
lait (elle donne e n  r6alité le 1/ 10, car crlle de 1)enigès donne le 
lactose par litre e t  notre formule le donne pour 100 cc.) 

Si le dosage du  corps se fail  au rrioyrri d'un liqiiide titré 
nF n'F p - - et 11' = - , n et  n' étant  les cc. d u  liquidetitré employés 

a 
dans chacune des deuxtli.tcriliinntions avec les filtrcitum, dont les 
volumes sont dans les deux cas V etV', a e t  F les facteurs corres- 
pondant au  corps & déterminer e t  au liquide titré employé. E n  
substituant les valeurs de p et p' dans  la formule 1, nous avons 
la formule : 

III. V F n n' x = - x -  
V'a n - n' 
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qui  donne Ir, poids du  corps contenu dans  1 cc. de solution 
primitive en fonction dee cc. de liquide titré employés dans 

VF les deux déterminations, e t  d'un facteur , qui ,  d a n s  chaque 
\a 

cas, est constant, si l'on opere dans  des conditions identiques. Si 
ce facteur, r«rist.iiril poiir chi~qiie c t ~ s ,  es t  miiItiplit\ pa r  100, 1ii 
formule donne le poids contcnu dans 100 cc. de solution primi- 
tive. 

Ile CAS. - Dosnge d'un élément soluble en prisence d'élirne~its inso- 
l i tb les .  - Soit P le poids du  corps et Y le volume de solution. En 
filtrant e t  dosant dans le filtratiirn, le  resultat cist erroné par 

P excès. En rcipcitiint le diwige s u r  iir i  poids - , tniites choses 
2 

égalesd'ailleurs, et appliquant les forinules suivantes, a n  obtient 
un  dosage exact. 

P Soit l 'et -- Irs poids du corps primitif clans chaquc déterinina- 
2 

t ion, p et p' celui du corps contenu dans 1 cc. de chaque filtra- 
Y turn, V le volume total dans les deux cas ; V - 3 e t  V - - est 
2 

celui du  liqiiicle dans  chaque cas ; y e t  Ftant les volumes des 
2 

insoliilil~:s, p ( Y  - y) et p' Y - seront les poids de  corps ( 5) 

eri.;taiit dans les vriluiiies V - y et  Y - . 111 tliiris les poids 
4 

P primitifs 1' et - respectiveriient. I)e rn6nie que dans le cas pri - 
2 

mitif, nous aurons p ( V  - y) -= 2 p' ; c = PL- et 
1' 

x = IJ ; en r e i n p h p l n t  dans  l'une ou l 'autre des 

d e u s  rlernii.res tirpntions y p a r  sa  valeur déduite de la premiére, 
n o ~ i s  rilit~woris lit forriiiil~: : 

I V .  v PP' , x - - x -  
" P - P  

c p i  est le poids cix;ict.tiii i:tiinpos6 i: doser  existant d a n s  l gritinrrie 
Y d ~ i  corps primilif. De m&me que daris le cas p r k é d e n t ,  - sera 
t' 

iinc r:oristantr: pour chaqiir: corps détermin6 en opCr;int toiij ours 
de la ni&me façon. 

Si p e t  p' ont été déterminés polarimétriquement, nous voyons 
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uF quo p = - et pf = 9 et, eri substituant ces valeurs daris la 
100 100 ' 

formule (IV) nous obtenons : 

F V dans laquelle - - est une coristarite. Si nous nppdaris K la dite 
P 

constante, et si nous iiiultiplions In derniére formule par  100, 
nous aurons : 

qui donne ln proportion centésimale. d'un cornposant solii- - 
Ille i:ri fonction des deux ol)servat,ions polarirnétriques, ohteniies 
avec deux solutions préparée.,, l 'une avec le poids 1) e t  l'autre 

arec un poids du  corps primitif. 2 
Exemple : 

V = I O 0  ; P = 10 ; 17 = 0,732 ; K sera kgal k 1 0  x 0,7.ï?? 

C e t t ~  foriiiiile est cellr qui  a 6 t h  proposke p a r  AI. Leys (1) 
pour la déterniirintion du  sucre dans le chocolat, multipliée par  
10, car cellc [le 11. 1,eys donne la teneur en sucre pour f O  g r .  
de chocolat, et celle-ci la terieur pour 100 gr. 

n F  Si p e t  p' ont kt6 détermin6s volumktriquement, p = - et 
a 

. n'F p = - , ,IL, 91' et  F rkprésentarit les mémes valeurs q u e d a n s  le 
a 

cas précédent. En remplaçant  p et  p' par  ces valeurs dons la for. 
rniile (IV) nous aurons la forrnule : 

YI? a = x ""l 

P a  n - n '  

qui donne le  puids dii cnrriposi à tli.t.t:riniriw existiint dans un  
p m r n e  d u  corps primitif eri fonclion du  nombre de cc. de  
solution titrée eriiployée da  ris les deux dbterniinntions et du facteur 

VF qui, dans chaque cas d6teriniri6, est coristmt si l'on ophre 
1 a 
toqjours dans  les r n h e s  conditions. E n  rnultiplinnt ce facteur 
par  100, In forrriule donne ifnrnédiüternerit la proportion centé- 
simiile de  l'élthrierit cherché. 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1903, p .  49. 
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I I Ie  CA.. - h un volunie détermin6 d 'une solution liinpitle on 
rjoiit(: u n  voluine coriii ii d'unc liqueur t i t r l e  c ~ t t c  liqiieiir 
btnnt e n  excés. On obtient, dans  ce cas, u n  precipité. Ori filtre 
e t  l'on titre en retour s u r  une partie aliquote d u  filtrnturn. En rie 
corisidkrarit que les volurnes initiaux. le  chiffre trouvé daris ce 
C I Ç  est alors t rop fort. La foriniile suivante sert à déterniirier le 
chi fTrc exact 

Y' Soit, coinriie chns  le premier cas, Y' et - les voluiiies d e  In 
2 

snliil.iriri prirriilive, Y le voliirrie firiid d u i s  l m  deux cas. avant  In 

filtration, y et, celui des précipités respectifs, V - y et 
2 

V - celui de la partie Iiqiiitle, n le poids du r h c t i f  (en solu- 
d 

tion titrke) a,joutr! tlxn!: les tlciix cas, et p et p' 1'exci:s du r n h e  
rkictif que coulierit cliaqiie cc. de liquide fiIlri:. 1)nns les deiix 

déterrninatioris, p f,V -,y) r t  p' seront l'esci\s toinl tlc 

+actif clans chacun des essais ; n - y ( V  - y) e t  n-p' 

~u;prirnerorit 6vitlernnir:nt le poirls dii réactif utilisi  dans  chacuric 
des précipitations. O n  voit que : 

n (v - 19) 
1)'uutre part ,  n P  y )  e t  - 

V ' Y' 
expriment le 

poids du réactif nécessaire pour In p rk ip i ta t ion  exacte d u  com- 
posé qui se produit et corresponrlarit k 1 cc.  d e  solutiori prinii- 
t ive. 

Appelon? z ce poids, noiis a i i rons : 

En combinant l'une ou l'autre de  ces deux  égalittis avec l'égn- 
lit6 [ i l ,  nous éliminons y e t  nous aurons  : 

Pour ronnaitre x (poids par cc. de solutiori initiale), on niulti- 
plie z par le f a c t ~ u r  F, calculé pour  chaque cas rl6termin6, et 
l ' i l l l  it : 
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Pn F et  V. , dans chaque cas p:irtic:ulier, seraient constants, toutes 

choses bgales d'ailleurs. 
Les sept formules g h é r a l e s  q u i  prdchdent permettent de 

résoudre tous les prolil6ines se ratt,,zchniit a u x  erreurs des ana-  
lyses par  filCmtion parlielle, e x w p l é  celles qui résiilt,eril de 
I'ahsorption que la partie insoliihle ou le précipité exercent s u r  la 
solution et dorit les lois sont  encor(: iriconnues. Si cctte absorp-  
tion est notable, il est Bvident qu'on ne peut procéder p:ir filtra- 
tion partielle. 

Détermlnatlon rapide de l'acide sul~ureor 
llbre dans les vina, 

Par M.  E.  CHUARD 

Professeur à l'Université de Lausanne. 

On sait  que  la quantité d'acide sulfureux existant dans les 
vins est fixée, en Suisse, a u x  doses suivantes : 20 rnilligr. par 
litre pour l'acide sulfureux libre r:t 200 rliilligr. pour l'acidesiilfii- 
reux total. Il est rare  que ,  pour  les vins d'origine snisse, ce der- 
riier chiffre soit atteint,  sur tout  en ce qui  concerne les vins 
jeunes. 

Ce sont les vins vieux, souiriis de rionibreux soutirages e t  
rrir:c:kiages, qui arr ivent  i iitteinrlrc: et rritlrne diiliasscr cette tolk- 
rance. Ihi revmche ,  i l  peut arr iver  qu'un vin expédie ou livré à 
1s consmirrii~tion immédiatemerit apriis un soufrage renferme 
une proportion d'acide siilfiireiix libre supérieure à la to1t':rance ; 
aussi, est-il utile qu 'un producteur ou un intermédiaire a i t  le 
rririyeri de se rendre compte lui-~rir?rne de la proportion d'iicide 
sulfiireux et  puisse, sans avoir recours a u  chimiste, savoir s i  son 
produit répond ou non aux  prescriptions act~iellcment imposbes 
et,, du reste, toutes eonveritionnelles. 

Eous avons donc cherché à rendre II tilisahle par  le producteur, 
eri la si~iiplifiarit., In rrikl.tiotle d e  dosage d r  l'itcide sulfiireua 
libre eiiiployée dans les laboratoires. Cette methode est basCe sur  
la propriété de l'acide sulfureux de s'oxyder e n  prbscnce de  
l'iode, eri méiiie temps que celui-ci entre en cornhiriaison et perd 
sa propriété ciirnctéristiqiie de donner avec l'amidon sdiible 
une coloratiori bleu foncé. De la proportion d'iode ernployik, on 
di5duit la proportion d'acide sulfureux. 

Dans la méthode de laboratoire, on prend une quantité fixe d u  
vin k analyser, e t  la  quantité de liqueur d'iodeest alors d 'autant  
plus forte que la proportion d'aciclr: siilfureux coritenii dans le  
vin est plus 6lev6e. 
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Dans notre  procédé, pour  Pviter l'emploi de  la burette volu- 
métrique, nous preiions, a u  riioyen d'une pipette, 
spéciale ( 2 ) ,  portant des g rd i ia t io r i s  rri~irquéês 
25, 20 e t  23 mg.  qu i  correspondent a u x  volurnes 
d e  vin qu'il  faut employer pour  criractériscr des 
quantités de  15, 20 ou 23 milligr. d'acide sulfu- 
reux lihre p a r  litre. 

Le procedé que nous avons étudié avec M. F. 
Porchet, iissistant au  laboratoire, n6cessite, en 
plus de la pipette sp&ciale, les liqueurssuivarites: 

Une liqueur d'iode 'li50. L e  bouchon du flacori 
qu i  la renferme est  muni  d'une pipette de 3 cc.; 

Urie solution d'acide sulfurique dilué ; 
Uiie solution d'amidon (empois d'amidon filtré). 
Mode opératoire. - On mesure, au  rnoyen d e  la 

grande pipette, u n  volume du vin k essayer, le 
volunie correspondant a u  trait  de jauge portant 
s u r  l ' instrument la niarque 20 rng. On laisse 
couler le liquide dans un verre, en ayan t  soin de 
iiiainteriii. l'extrérriit6 de la  pipette prés du fond 
de  celui-ci. 

On ajoute ensuite u n  peu d 'empois  d'amidon, 
puis 20 cc. d'acide sulfurique dilué, rnesur6s 
approxirnativernent avec' la rnSrne pipette qui 
porte, A cet eifet, urie graduation A In partie i n f 6  
rieure; ori ajoute erifin, et cela aussi rapide- 
ment  q u e  possible, exactement 3 cc. de la solu- 
tion d'iode, et l'on agite avec une baguette de 
verre. 

Si le liquide devient I h i i  e t  conserve cet.t.c 
couleiir, cela iritlique que le vin contient moins 
d e  20 rnilligr. d'acide sulfureux par  litre. Si, au 
contraire, le liquide, a p r k  s 'ètre coloré en bleu,  
redevient rapidement jaune,  on a 1 ; ~  crrtitude 
qu'il contient, au  contraire, plus de 20 milligr. 
d'acide siilfiireux p a r  litre. 

Daris ce dernier cas, on  fera une deuxieme 
déterniination en prenant, cette fois, le volume 
de  vin correspondant au  trait de jauge -3s mg., 
et  en proc6dant de nouT7cau cornme il vient d'ètre 

indiqué ; si, cette fois encore, l'addition d'iode ne provoque pas 

(1) Construite par MX. Auer et CIE, B Zurich. 
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de coloration bleue pimistante, c'est que le vin renferme au delh 
de 25 milligr. d'acide sulfureux libre. 

Lorsque, dans In prerriic're opération! lacoloration hleue, iiprès 
addition d'iode, n iritliquci urie proportion d'acide sulfureux 
inférieure il la tolc!ra~ice, or1 peut, sil'on veut  se mriseigner plus 
exactenlent, faire une seconde opération avec une  quantitk de vin 
corresprinilarit k la marque iriftirieiire (15 nie.). Si l'on cilitient 
encore, dans ce ras, la coloration bleue inirnbdiate, la proporlion 
d':icirle siilfiireus est in fh ieurc  h 15 rriillipr. 

Tel est le procédtl rapide qiie nous tivoris corisc.il16 à quelques- 
uris de nos grnnds producteurs et nbgociarits r n  vins vaudois. 
Avc:c: uri p1:u d'h:il)il.i~tl~:, i l  est d'iirit: ;ipplic:ation facile et. sur~loiil. 
extri.~nerimit rapide, et,  siiiis ètre d 'un eiiiploi aussi gknéral que 
d'autres procédés d'ariiilyse (Iii délerrniriation tlc l'trlcool piir 
exerriple), il peut né;inirioins rendix: t l 'nssc:~ frciquerits services 
et contribuer entre autres & éviter les désagrtlrnents qu'occa- 
sion lie pirrfiiis la c:oristiit i~tiori tl'iiri suiifr;igc< iiii delh des liiriitm 
actiiellement tolérées 

Sur uiie Liilrrific~tion du cd&. 

Par M. JAULIN GONNET. 

O n  sait  qiie les cafés ~ e r d e n t ,  pendant la torréfaction, une 
piirtie de leur poids, constitiiCe en grande partie par de l 'eau. 

Pour coniperiser cette perle, des nigociarits peu scrupuleux 
ajoutent a u  café torrifié de la riiél;isse; d u  sucre, des rriatières 
grasses, etc. 

J'ai eu l'occasion rie corist;rter l'addition au  café torréfié d'un 
mélange de  sucre et d'un produit r i l i n h l  k forte densité. 

Ce produit rriinéral a p p t i e n t  à la fiirnille riiinéralogique des 
sesquioxydes de fer ihéinatites),  dont  l a  couleur varie du  rouge 
cuivre, rouse brun, au  rouge violet. 

La densité de ces sesquioxydes Fe203  est de 5 , 3  k 5,7; ils sont 
diffi~:ileiric:riL fusililes et tlevir:riiitirit iriagric(tiqiies au feu de 
rtd~iction, soliibles dans I'itcide chlorhydrique boiiillant. 

Lii dureté est de  5 . 5  ù 6,s ; ils cristallisent en rhomboèdres de  
8ii0 10, saris rriodification au feu. 

Voici coinnierit on constate cette atiult6ration, si, dans le do- 
siige des centlres, oii ohtient iiri rc'!siillitt trop élevi? : 

II s~iffit  de prendre 200 gr. de café an ynins  et  de le faire 
bouillir dans un récipicnt en porcelaine. L'eau désagrège l'oxyde 
de fer, e t  celui-ci se précipite nu fond du récipient. Après repos 
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d'urie 1/2 heure, on enliive le café; on lave: on dkcante. 11 ne 
reste plus  qu'à calciner. et l'on retrouve l'oxyde de fer, qu'un 
dose s'il y a lieu. 

- - - 
REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

Uoslige cles eorpn Iialogènes dans Icu catiilm~é* 
organiques. - MM. H .  H.AI:IIIGNY et G .  C1I;IVASTES. - 
( C o r n p t ~ s  rendus, mai  1903, p. 2197) - Les tiiitcui~s, ilyaiit 
observé Ics inconvénients des rnéthodcs habituelles einplo~-ét~s 
pour l'oxydation des matibres organiques, proposent la rni:tlioclr 
suivante, qui permet cl'effet~tucr la séparation des divers halo- 
,&"es Ils prennent le cas .le plus siriiple : celui des composés 
iodés. Dans uiie fiole conique dc i5O à 200 cc . ,  on prend 40 c c  
de  SOLI12 ( D  = 1,84), a w c  u n  lbger e x c k  d'azotate d'tirgr~it 
(1 gr .  à 1 gr .  5 )  ; on chauffe, afin de dissoudre, et l'on ajoute 
4 A 8 gr .  de 11ic:hrorriate rie pottisse pulv6risé ; apriis refroirlis- 
sernent, on fait glisser dans le mélanse la rincclle de  verre con- 
tenant la matière qu'on introtluit dans  le liquide par  :igit.;ilion. 
L'action peut  conlmencer à froid, niais, le  plus souvent, il faut 
ctiaui'fer, surtout B la fin, l'action d e  la chaleur étant indispon- 
sable pour  l a  destruction coiiiplète tlc la matikre. Dans aucun 
cas, il n'est nécessaire (le dripasser la température de 150 à 4 70 
degrés. 

Il faut éviter de dépasser 180 desrés, k cause de la  destruction 
de l'acide chromique par  SOiHL, destructiori intliqiii;t: par le 
dégagcrncnt d'oxygène. 

Ida masse étant refroidie, on ajoute 240 ù 230 cc. d'eau, et, 
à l'aide d'une solution concentrée d'acide sulfureux. on réduit 
les acides chromique et  iodique ; ce dernier  donni:, dans ces 
conditions, de l'iodure d'argent coinp1étt:irient insc~luble. 

Si l'on a employé u n  excPs de bichromate, il peut se formcr 
(les ~ r i b t i ~ ~ ~  de chrnnmtr: cl';irgent, mfrainnrit  de l'ioii;tte, qii'nri 
redissout p a r  :tiltlition de nitrate d'nirirnoninqiie ; cm prockic 
ensuite ?L la réduction. Si l'on a employé u n e  trop grande quan- 
titP d'acide siilfureux, l'iotliire olitcriu est gris, p a r  suite de la 
prtisrrice d'une petite quantité d'argent rnl'talliqiie provcriant tlr 
la réduction du SuIfilte tl 'arqcnt ; on dissout cet i i r .p i t  pr6cipiti: 
en  trititarit l'iodiirc:, IL ctiiiud, par  AzOYI au  113, soit dnnl le vasi: 
où il a btti précipité, suit su r  le filtrc; il suffit alors tlt: lavci 
l'iodure, de le  sécher et de le prser  L'aiiteur a obtenu de bons 
résultats en opérant s u r  des corps trks rlissrintiltililes. 

L. L. 
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Nalui-P: des sulî'urrs contenurr tlnas I'enu clc la 
source B q e n  n Bngncrrrr de Lueliori. - hl. GAIII\IC;OIi 
(Comptes rendus, avril 1903, p .  968). -- L'auteur :L recueilli de 
l'eau de  cette source dans un ballon, dans  lequcl il avait eu soin 
de faire levide k peu pres parfait ; il l 'a fait lmuillir et ii recueilli 
Irs gaz d a n s d e s  barhotteurs remplis de nitrato de  catiiriium ; la 
fosniation dc  sulfure de cadrniuni s'arri?te alorsilssez riipidemcirit. 
A ce moment. l 'auteur aioute à. l'eau d u  ballon u n  ricu de  sulfate 
d'alumine ; il se prtiduit alors urie vive r:i"îervi:sccrii:e, e l ,  iriiriié- 
dii~tcrnent,  u n  nouvenii précipité de siilfurc de catlniiurri. L':LU- 
teur conclut de  ces c:ss:iis : i O q u e  le prerriiw précipitk de sulfure 
s'est forme p a r  l'action de I'hydr~ogt?ne sii1fiii.C exis t i~nt  dans 
l'eau h l 'état libre ou b I'ctrtt (le sulf1iydr;~to; 2O npi,Ps I'expiilsion 
(le cet acide, il ne  s'en dégage que di:s tri~ces, r6sultnrit de la 
dScomposition d u  rrionosulfiire ; 3O ce rnonosulfurc, a été decorn- 
posé par  Ii: siill'iite d'aliiiriirie et ;i tlonnti de  l'acide sulfliyrli~iqiie, . . 

qui a produit un nouveau précipité. 
Uonc, l'eau Bayen renferirie d u  sulfliydrate rie sulfure, avant  

son contiict avec l 'a i r .  La niCrne conclusion ne s'applique pas 
nécessairement HI IX  autres eaux sulfureuses. 

h a ~ g e  da I'aclcle phosphorique cliins les vlns et 
dnnn les b i c i - e n .  - hl.  Cri .  AWIiAGOS ( R P I W P  ,qPnkole de 
chimie! 1903, p. 10). - L'auteur effect,iie ce dosage voluiriétri- 
queriierit au moyen d 'une soliition rriolybdique, mais ,  en raison 
de lit très faitile quant i té  d'acide phosphorique contenu d a n s  les 
vins, il :tjoutc h ceiix-ci une quantité connue de  solution titrck 
d'acide pliosphorique. 

II emploie les solutions suivantes: 

1. Solution de gélatine. - On laisse en contact pendantvinçt-  
quatre heures 200 gr. de g6lizline blourle du corriruerce avec 
4 litre 1/54 A 2 litres d'eau acidulée avec AzU3H (40 cc. d'acide 
coricerits6 suffisent); o n  décante et on lave jiisqu'à. disparition 
d e  la réx t ion  acide;  on ajoutt: alors ù la gélatine ainsi préparée 
2 litres d ' eau ;  on chauite aii bniri-marie jusqu ' i  dissolution com- 
p k t e  ; on laisse refroidir : on ajoute DO r:c. d'ammoniaque 
(il 8-10 p. 100) ; 50 cc. de mixture m a ~ n k s i e n n e ,  et, riprès avoir 
forterrient agité, on laisse reposer le tout pendant uric huitaine 
[Ir: Jours. L(:s pboçiili:ltes que 1ii gélatine p:lrt encoi,,: conteiiir 
sont iiiiisi p r k j p i t é s ;  on décitnte soigneuseirii:nt, e t  l'on neutra-  
lise par  AzO31I. Cette solution est conservée dans un flacon ordi- 
I I ~ L ~ I , ~ .  

2.  Solution molybdique. -- RI6langer 150 gr. de rnolybdate 
d'ammoniaque, 300 g r .  de nitrate d'ammoniaque, 1.600 cc. 
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d'eau et  400 cc. de In solution de $latine; cliiiiiff'er ail bain- 
marie jusqu'à dissolution; 1nisr;er refroidir e t  ajouter environ 
10 cc. d 'ammoniaque (8-10 p. 100). 

3. Solution de nitrate et  siilfate d'ammoniaque contenant 
400 gr.  de nitr;ite d'ammoniaque et 100 gr .  de  siilfatc d'aniuio- 
n i q u e  par  litre. 

4. Solution de phosphate double d e  sodium et d'ammonia 
que 6quiralente A 2 gr.  de Ph'05 p a r  litre. 

Ti t rq t :  dr ln. solution mo1,ybbdipe. - Dans un gobelet de verre 
d 'une contenance approxiiriative d'un quar t  de  litre. on verse 2.5 
cc. de  la solution de nitrate et de si il fi il^ d'aminoninque, 15 cc. 
d ' 1 2 z 0 ~ I  concentri; (1) = 1 ,  3),40 h 50 cc. d:eaii et! h l'aide d'iinp. 
pipette, 25 cc. de 1ii soliilion dr: phospliiile de sodium e t  d'irin- 
rnoninqiie (ce qni correspond à ~ C  gr .  03 d e  Ph20') ;  on porte B 
l'bhullition ; un verse encore 15 cc. de  la solution rie gblalirie, et 
l'on tit,re nu moyen de ln solution rnolytidique, qu'on fiiit 
couler d a n s  le liquide houillarit. Tant qu'il rcste de  l'acide phos- - 
phoriqiie en solution, il se forriie, h la swfacii du liguide, un volu- 
mineux précipité de phosphomolybrlnte d'ammoniaque et de 
gélatine. Lorsque l n  formation de ce prhcipitk n'est plus nette- 
ment  cnr:ictérisée, le point final est pr6s d'6tre at te int ;  on porte 
de  nouveau le liquide à I'ébiillition; on attend pendant  quelques 
secondes ,jusqu'& clarification cornpléte, et l'on fait tomber goutte 
kgoutte  la solution molybdiqiie; la prcsence d ' ~ i n  dixième de 
milligramme d'acide phosphorique provoque encore lit foi.iniition 
d 'un  p r k i p i t é  qni produit,  d a n s  le milieu du l iq~t ids .  cornine un 
16ger nuage ; on agite ; on laisse dP,poser, et l'on co~itiiiiie ;tirisi 
jiisqu'a ce qu'il ne se forme plus de précipité. 

On calcule le titre de  la solution molybdiquc en divis;int 50 
(qui expriment en milligr. 1;i qiinntitk tl'iicitle phosphùiiqiie 
contenue dans 25 cc. d e  la solulion d e  phosphate) par  Ir:  noriihre 
de  cc. de  l n  solution rnolybiliquc employés. 1 cc. de cette ,«III- 
tion ne doit pas  comprendre p l u s  de 2 ini l l i~rainnies  ri'acide 
phosphorique. 

DOSI ( ,~R  de l'acide phosphoriyur rtnw lrs uins. - On dissout les 
cendres de  50 cc. d e  vin dans 15 cc. d'Az03H concentré ( D  = 1,3) ; 
on  fait  passer cette solution daris un gobclet de verre d'une con- 
tenance d'un qiiart de litre; on lave la  capsi11eay;liit contenu les 
cendrr :~ à l'aide tlc 49 à 50 cc. d'eau. qu'on fait passer dans le 
gobelet; on ajoute 23 cc. de la solution d e  nitrate et  de sulfate 
d'aiiimoniiique, et, h l'aide d'urie pipell.e, 45 (x:. de  la s«liiiiori 
de  phosph:iLe; on porte h I'Fhllitiori ; on üjoute la gili~tirie, et 
l'on titre dans les iriêrnes conditions qiie ci-dessus 

On soustrait du volurne de lit liqiieur molylidiqiie eriiployée le 
nombre de cc. exigPs par  les 25 cc. dr solution (le phosphate; 
cette diflérence représente le volume de  solution de molylidate 
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néressaire pour e f k t i ~ e r  la prt!cipit;ition de  l'acide phoçphori- 
que contenu dans  le vin.  

L'auteur a fa i t  des  essais de  dosase coriipar;itifs e n  utilisant 
cette méthode e t  en l'appliquant soit au vin privé d e  son alcool 
par distillation (1), soit a u x  cendres du  vin.  II a consthte, corririle 
le rnontre le taLleau suivant,  que les résultats de  ces dcux dosa- 
ges concordent d 'une riiariikre suffisante tarit que la proportion 
d'extrait ne dépasse pas  2 p. 200. Au-dessus de  cette teneur, 
l'écart devient sensible, et il est très notahle pour les vins riches 
en sucre, tels que le vin de  B1;ilitg;t. 

Pour effectuer le dosase de l'acide phosphorique düris les 
kiiéres, il est inutile d'ajouter d e  la soliil.iori de ptiospliate en 
raison de la tencui  Elcvée des liiéres en acide phosphorique, 

Vin blanc. .  . . . .  
1) . . . . .  
* . . . . . .  
1) . . . . . .  

Vin rouge.. . . . .  
. . . . . .  

11 m . . . . .  

1) . . . . . .  
Malaga. . . . . . . .  
W r e .  ......... 

11 . . . . . .  

- 
Acide phosphorique pour 100 

Extrait Doîage voluni~tric~iicr 
v- 

pour surle vin prive 
100 d'alcool 

sur  les Dosage 
cendres pondéral 
- - 

0,0196 0,0196 
0,0085 0,0084 
0,0201 0,0403 
0,0147 0,0148 
0,0280 0,0300 
0,0156 0,0156 
0,0"0 0,0267 
0,0266 0,0267 
0,0592 0,0582 
0,0889 0,0890 
0,08 13 O ,08:10 

Rénction d'identité d u  pyrmnidon. - 11. 6. HODIL- 
LON (Jour,znl de pharmacie et de chimie du  1 5  fëvrier 1903). - 
La ditnéttiyl-amido-diinéthyloq-quiniï.iIie, désignée dans  le corn- 
irierce sous le riorri de pprarnidon, présente, en wlution aqueuse, 
la propriktk de  bleuir par  l'addition d'un solut6 d e  gonime 
arabique. 

L'étude de  cette réaction a montré qu'elle ne s'effectue bien 
qu'au contact de l'air et que,  d'autre part,  elle n'a pas lieu si la 
solution de gomme a été portée à une terripérature supérieure à 
85 rlegrés. M. DenigEs en a logiquement conclu B la présence 
d'une oxydase. 

De ces remarques, il ressort que le pyrarnidon, par  une oxg - 
dalion piissagkre, donne niiissuice à u n  corps qui se dissuut. 
daris l'eau en lui communiquant une coloration bleue. 

(1) Il faut chasser l'alcool à cause de l'action qu'exerce sur lui Az03U,  
et qui ernpéche le titrage. 
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On pourra donc identifier le pyrairiidon en t rai tant  sa  solu- 
tion aqueuse par  un  oxydant  iiicolore, tel que  1'e:tu oxygknec, 
les hypoch1oritc.s ;~lenliiis ou par  le bioxyde d e  ninnganèse. 
l'oxyde puce de ploiiib, etc.,  en prenant  soiri, toutefois, dc  1116- 
nager  l'action d e  cet oxydant. car  le coiiiposé bieu ainsi fuirné 
est dktruit si l'on puusse trop loin 1 oxyd it 1- 1 ~ 1 1 .  

On prend O gr. 10 de pyr;iniidori, qii'ori dissout. daris 5 IX:. (l ' tau ; 
on  ajout,e une soul te  de solution d'uii hypoçhiorile (extrait de 
Jnvel ou liqueur de  Labarraque) e t  l'on voit se t'orrner rapirleiiient 
une belle coloratioii bleue. Cin exc&s d'hypoclilorite est nuisible ; 
aussi peut-on le reinplacer p a r  quelques gouttes d'eau oxygénbe. 
11 est alors nécessaire d e  chiiutfer 60-70 degrés. Ori pourrait 
appliquer cette rkaction a u  dosage d u  pyrarnidon p a r  coloriiné- 
trie. 

Le perchlorure de fer donne, avec la solution d e  pyrarnidon, 
urie coloration violette 1.rès irit.erise, analogue à celle des phé-  
nols. 

Analyse rapide du lait au domicile des nourris- 
s o n ~  ; r~sulcats liratiques. - M. LE I N  (La Presse midi- 
cale) - En pratique, le lait doit etre au  moins bouilli, sinon sté- 
rilisé scientifiquement. Par  I'6bullition, le lait perd une partie de 
son oxygéne, qu'il récupère s i  on l'additionne de quelques 
gouttes d'eau oxyg8iiCe. Au contraire, le lait cru, n'ayant pas 
perdu d'oxygène par  le fait  de l'bliullition, contiendra un  excés 
d'oxygène, si l'on y verse de l'eau oxygénée. 

II suffit donc d'ajouter au  lait suspect quelques gouttes d'eau 
oxygént:,e, puis d'y verser quelques cc. de  l a  solution suivanle : 

Iodure de  potassium.. . . . . . . . . . .  2 gr. 
Amidon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - 
Eau distillée..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 cc. 

Si le lait n 'a  p:rs été bouilli, l 'oxygéne libre produira  une colo- 
ration bleuc d'autant plus  intense que la quantité de lait cru sera 
plus  considérable^ 

Si le lait a été bouilli, il ne contiendra pas d'oxygéne libre, et la 
rEaction n ' aura  pas lieu. 

Grnce à ce proc6d6, la surveillarice du  lait des biher~iris est 
facile, e t  1s  statistique particulière de la circonscription de 
M. LBdé ne  comporte que 3,63 de mortalité pour  100 enfants 
soumis B l 'inspection. 
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Flacons llrveoro pour lem gaz e t  tiihcn ahrrorbaiits 
peur les an~iïgacs kiénientairca. - hI. J .  WESZEL 
(%&.richte d .  deutschen chrm. Gesell., 1903, 24 ,I ,  p. 161). -L'auteur 
emploie les appareils figurks ci-dessous (1), qui ont pour  but  de 

multiplirr la surface de cuntnct entre  les gaz et les réactifs 
liquides sur  lesquels on veut les faire agir.  Ce sont dcs fl:~cons 
en verre soufflé, bourres de cuton de verre imbibé du réactif. 

Appmreil pour le dosage garornétrlqne du inittal 
dans les poiisniires de zlnc et  niiti-es tlnsnges mnalo 
sueu. - RI. 1'. DE KONIKCK (Bull .  de I'iissoc. bel!je des chitnis!es, 
1903, p. 112) .  - L'autcur eniploic, pour el'fectuer ce dosagi:, 
l'appareil représenté p. 967,  qui  est formé de  quatre  pxrties, 
A ,  B, C, D ; la prcrnibre, A ,  est celle dans laqiielle s'cfrectue 
la ri:,ar:t,iori ; ~111: r:st repr6s1:ritC.t: iirie plils grandi: ktictlle (fis. 2) ;  
Best  la hurette.U gaz, et C le tube ou plutcit l'ainpoiilc d'6quilil~i.e 
ou de n iveau.  A et R soiit réunis p a r  le tuhe mince, en spir;ile, 
-0; B et C le sont a u  moyen d'un tube de caoutchouc, résistimt, 
de 60 centimètrris de longueur environ Le joint entre A r t  il est 
légbrerrient conique, soigneuserrient rodé sur  une longueur de 
12  h 15 rriilliin. et rrinintcnu par  deux petits ressorts à houtlin en 
laiton ou p a r  des anneaux de caoutchouc ; il en est de  mêiiie du  
joint eriti-e B et L I .  

Le tulie en spirale D a pour hut  de donner q~ielque éIi~slicit6 à 
l'enserrible de l'appareil ; en outre, il peut servir d e  r i i f r i~érar i t  

(1) Ces appdri:ils sont conï t rui ts  par MM, Muencke fibres, a Berlin. 
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pour le gaz,  dans le cas oh il serait nkcessaire de  chniiflt:r le 
petit niatras A pour produire la rtiaction ; il suffirait, à cet eA'et, 
de faire plonger le lulie chris iir i  vase plein d'eau froide. 

La burette à. gaz est à renflement supkrieur ; clle porte en 
hau t  un tube capillaire e n  T, dont les I ~ r a n c h e s  horizontales 
sont munies chacune d 'un robinet ; l 'une d'elles porte le joint 
rodé qui  l'unit a u  tube en sp i ra le ;  l 'aiitre est libre et  permet 
d'établir une corninunimtion directe avec I'atinosphEre. Elle 
permettrait  éventuellement aussi, dans  le  cas d e  bris d'urie des 
11iitr:t.s A oii il p a r  exerriplt:, d'c:niployer la liiiret,te avec un auIr[: 
appareil ,  au  moyen d'un joint de caoutchouc, ou encore d'atlap- 
t e r  u n  cornpamteur de l'eltersson ou siinplement un  inanométre. 
Cette hranche n'est pas indispensable, non plus que  le second 
rohinet. Leur  suppression diminuerait le coilt dc l'appareil. 

lia partie reriflée de la  burette a ,  depuis le  zéro niarqué sur le 
tube capillaire jiisqii'au premier trait  de la graduation, iine 
capacité de 1% cc. ; In partie graduée coiupreiid 13 cc., divisés 
eri l / 5  ; elle a u n e  lorigucur d'environ GO0 milliin., de  inanifire 
que chaque division ultirrie a approxiiilativerrient 1 mm, 3 .  Ida  
burette ne  permet donc d e  mesurer que  dcs volumes compris 
entre 125 et 200 cc. ; l a  prise dlc)çsai à traiter doit ètre déter- 
n i i n k  en conséquence, au  besoin d'après le  résultat d'un essai 
préliminaire, exécuté r a ~ i d e r n e n t  B l 'aide d 'une burette A gaz 
siiriple. 

La burette est entourée d'une criveloppe d 'eau,  ntiri de m i n -  
tenir la température constante pendant la durée des essniç. 

La burette est mnintcnue en place, en hau t .  par  une pikce en 
laiton formie d'un anneau s u r  lequel repose s a  partie sphérique, 
et de trois braiiches qui  pénktrent dans  le tube externe, dads le 
bas duquel elle est fixée par  lin bouchon de caoutchouc. 

Pour  en'tcluer uri dosage, on introduit l a  rnntiEre h analyser 
(kt poussiim de zinc, par  exemple) dans  le pctit matras  a (fi;.. 2) 
avec de  l'eau et  quelque autre  réactif s'il y a lieu (1). La pikce 
6-f étant ensuite itdaptée au  col e t  le robinet d fermé, on verse 
en b,  pa r  l'eritonnoir c ,  le réactif nécessaire (HC1 d a n s  le cas du 
zinc] ; pour que le liquide puisse s ' icouler de l'entonnoir, i l  
est nécessaire que b cornmunique avec ~ 'a t rnosphèrc  ; si l'appareil 
est entièrement rnontti, cette coirirnuiiic;~tion s'kt;~lilit CI]  01ivri~11t 
les deux robinets des  branches de la burette. Cela füit, on ferme 
le  robinet P. 

Cetle partie de  l'appareil é tant  en état e t  rkunie par  Il à la 
burette, il faut, si ce n'est faitd'avarice, remplir  celle-ci d'eau jus- 
qu';lu zéro, c'est-R-dire jusqu'au repére tracé a u  niilieu d u  tube 
capillaire qui la surrnonte. A cet  eBet, l a  corninunication avec 

(1) Pour le dosage du  zinc métallique, on doit ajouter i l'eau un volu- 
ni0 mesuré d'une solution titree de chloroplatinate sodique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'atniosph&re étant  étalilie par  la branche libre d u  tube en T, ou 
encore par  le tuhe en spiraÏe D, le tube f e l  le ~ o l i i n c t  e ,  on &lève 
l'ainpoiile C, dans  laquelle on a u r a  versé envirori 230 cc. d'eau, 
jiisqu'au-dessus du  tube-horizontal portant les robinets et on la 
fixe dans cette position. Pendant  que la burette se remplit, 
on lieril entre les doigts l'extrémité infcrieure d u  tuyau de 
caoutchouc; eri le seriarit plus ou moins, on résle l a  rnontéc de 
I'eau, e t  il est aisé de l 'arrêter exactement a u  repi.rt: ; ori ferme 
alors l a  cornmuniciltion avec l 'atmosphère ; on abaisse l'airipoule, 
et l'ori peut alors abandonner  le tuyau d e  caoutchouc. Si l'on 
cessait de  le tenir  serré avan t  d'abaisser l'ampoule, I'eau péné- 
trerait  dans le tube spirale, ce qui  @nerait dans la suite. 

On s'assure (le l'étanchéité de  l'appareil en y produisant uiie 
dépression notnble et en constatant que le niveau de  l'eau dans 
la hurette ruLe corist:iiit, dans  ces conditions, pendant quelques 
minutes. 

11 rcste à laisser couler le réactif, mesure du besoin, de b en 
(1 ,  au  moyen du robinet d .  Gsâce à l a  disposition de l'appaicil, le 
8" dépliicé de  a par le liquide vient prendre la place de celui-ci 
en b ,  en pilssaiil. par  11: tube f .  On ii'a doiir, pils à tenir  coinpte du 
voluirie de  réactif emploÿ6, coinine on devrait le fairc si or: l'iri- 
troduisait au nioyen d 'un  siniple entorinoir à robinet.  

l>entlarit que ln rchctiori s'el'f'ectue, on a soin de maintenir 
dans l'ripparcil une dépression, plutdt qu 'une  surpression, en 
;~bnissitiit ii niesure l'anipoule d'équilibre. 

Lursque la rtliictiori est terminée, on arnEne le gaz à la pression 
atmosphérique, e t  l'on en lit le volume. 

Si la rtaction est de naturc à produire u n e  élévation de tem- 
ptrature appréciable ou si elle exige l'application de la chaleur, 
on peut y obvier en plongeant Ic petit inatrits dans  un gohelet 
plein d'eau, soit, daris le preiiiier cils, pendant  l'opération inêirie, 
soit, doiis lc seconil, à I i i  fin tle la r6act.ion sc:ul(~irierit. 

Reclieiwhe et closage da plomb, do oii1vi-e et du 
fer dans l'eau. - II. G .  FllERICllS (Aputhekrl- Z e i l . ,  i902, p. 
884). - L'autcur a constat6 que, si  l'on fait passer sur  du cotori 
de I'eau contenarit en solution des sels de plomb, de cuivre ou de 
fer ,  ces niétoux sorit fixés par  le coton ; l'(:au qui traverse le coton 
est conipl&Lement privée des inCtaux qu'elle contt:riait. L a  seule 
prkcaution h preridre consiste Cl obtenir une filtration lente sur 
une couche de coton assez épaisse. 

Pour  recliercher qunlitntivenierit le rn5tril fixé s u r  le coton, on 
prend ce dernier, qu'on traite p a r  u n  acide approprié;  on éva- 
1)ore à siccité In liqueur acide; on reprend par  I'eau bouillante 
ou par  I'eiiu acidulée, et, s u r  la liqueur suffisamment concentrée, 
on  caractérise le métal p a r  les réactifs ordinaires. 
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Si l'on veu t  opérer  quantitativernent,  il faut faire passer suc- 
cessivement l'eau essayée d a n s  cinq nllongrs en verre, placées 
les unes au-dessus des autros;  les deux premieres sorit garnies 
de 5 g r .  dc coton, e t  les dernii.res de 2 g r .  ; la filtration de  16 
litres d'eau doit dure r  environ deux heures ;  aprks filtration, le  
coton des cinq allonges est Ppuisé p a r  IlCl, puis p a r  l'eau bouil- 
lante; on dose le  plorrib dans  la solutiori B l'état de  sulfate;  le 
cuivre et le fer, s'ils sorit rri f;iil)le propurlion, soiil closks coln- 
rimétriqueriient. 

On doit se  servir de cotori ne  noirciss:int pils au  contact de  
I'hydroséne sulfuré. 

Ll'apreç I'auteur, on peut ,  p a r  ce procddé, déceler le plonih 
dans une eau qui  n'en contient que 1/10 de  rriilligr. par  litre. 

Cette propriété fixatrice du  cotori B l'égard de certains mtitaux 
pourrait être utilisée pour  purifier les eaux  airienées ditris des 
conduites de plomb, pour purificir les eaux  qui ont été distillCes 
daris des appareils eri cuivre rriiil k i i r i és  vt. pour ririlever le fer 
eritrafrié p a r  les riinchines hydrauliques Elévatoires. 

Uosmge de l'oxygène dissous dans l'eau. - M .  il. 
(;III~(;OIRE (Bull. de l 'dssoc. 6 e l p d e . s  chimisles, 1003. p. 220). - 
Pour le prélèvenic.nt des échnntillons, I'üiitcur eriiploie des fioles 
en verre rl'I/.iia de 200 cc. environ.  Urie caisse douze cotnpar- 
tiiiicnts sert B transporter les fioles dnns urie position verticale. 
Pour le prt'!léveinent, la fiole (fis. 1) est fermée p a r  un bouchon 
Jeux trous, dont  l'un reroit un tube en verre allant jusqu'au 
forid du flacon e t  débouchant la surface du  bouchon, etl'nutre 
ne dépassant S l ' intérieur le bouchon que d e  2 ou 3 centimètres 
et se p r o l o n p m t  à I'extcrieur s u r  30 ou 40 centimCtres. La fiole 
e,t Bxiic sur  ilne canne e t  ploiigée dans  l'eau ; elle se remplit  
jusqu'k I'oriiice du tube de 1'8chappemerit de l 'air;  a n  retire la 
fiole; on la remplit  avec du  pktrole e t  on la hoiiche ; si l'on veut 
h i t e r  tout contact de  I'eau avec l'air, on remplit la fiole de 
pétrole; on la ferme cornme ci-dessus rlt on ln plonge dans  l'eau ; 
celle-ci dépliice l'hydrocarbure et il reste sur  l'eau urie couche de 
pétrole qui empêche I'accCs de  l'air. 

II est bon d'alcaliniser irnniédiateriient et I+$r.einent l'eau avec 
quelques gouttes de lessive de potasse diluée. 

L'appareil dont se sert M. GrCgoire, pour  effectuer le dosage, 
comporte un  appareil de dkgageriient e t  uri appareil d'absoi7p- 
tion. 

L'appareil de dbgageinent (fia. 2) est forrnc': d'un rbfrigérant 
Lieliig. Le tube qui sert de  dégagement est taillé en biseau h la 
partie inférieure et, à la partiesupérieure, il porte un renflement 
et est termirie e n  pointe étirCe. Cette dernière s'engage daris un 
bouchon qu i  ferme une petite cuve. Le tube h dkaagement porte, 
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de dislance en distance, des petits cônes en toile rnétallique, dont 
la pointe est formée p a r  les extréiiiités libres des fils d e  la toile. 
L'extrémité inférieure d u  tube porte un bouchon en caoutchouc 
sc~uple et très peu conique, dont  l a  face inférieure est au  niveau 
du biseau. La c u r e  est remplie de  pétrole jusqu'à une certaine 
hauteur. Cn hout de  tuyau en caoutchouc épais,  monté sur  une 
haguette de verre ,  se fixe s u r  l e  bout étiré du  tiihe hdégagement 
c:t s w t  dt: soiipiipe. On éri1.e airisi que Iii cuve se r ide.  

L'appareil d'absorption (fia. 3)  est constitué p a r  une petite 
cuve seniblable k celle de  l'appareil précédent. Uans le bouchon 
qui e n  fernie le fond passe u n  tulie capi1li1ii.e soudé à un t u l x  
en C. L'autre extréiriité de ce tube est étirée et  reçoit un tuyau 
eri c:itoiitcliouc:, dont. l'i~iilxe lioiit p s t  fixk une lioul~: servant dl: 
vasecoiriinuniquant. Dans le tulie en U on placeune solution alcn- 
line d'acide pyrogallique ; daris la cuve et  la boule on introduit 
du p6trole ordinaire. I;n therrrionii:tre indique la tempéraLiire 
dans la cuvr:. 

Ori riutr:, d'aliorri, le riiveau de I'eau dans les fioles par  un trait  
sii crayon gras .  AprCs tl6gageineiit d e  l'air, les fioles sont jau- 
gées. On alcalinise l'eau, s i  ce n'est déjb fait. 

L'une de ces fioles est assujettie au  bouclion tle l'appareil H 
Lirigagenient, et l'on enfonce ce dernier demnnièreque tout le pé- 
ti-ole soit expulst! de la fiole et remonle d a n s  le tube de  dEgage- 
ment. Cela est  facile, s i  l'on a u n  bouchon peu conique. I k  cette 
façon, ce dernier n'est pas  attaqui: par  le  pétrole, qui  reste lim- 
pide, inêiiie nprEs plusieurs opérations. 

Cela fait, on remplit cornplbtement de pétrole le tube de dégü- 
geinent. I h s  ce but,  on enlbve la  soiipape qu i  le ferme B s a  
partie supéricure, e t ,  a u  moyen d'un tube capillaire introduit 
dans l'ouverture, on favorise l a  sortie de l'air. 

1,orsque l'cip(iriitirin est  terrriiri&e, or1 p law au-dessus d u  Lulie 
h dégagement une  Bprouvette graduée de  10 cc., remplie de  
pitrole. 

On chauffe erisiiite la fiole, e t  l'on résle la température de ma- 
nière que l'eau ne dépasse pas la boule. On abesoin de faire 
passer un courant  d'eau froide dans le  réfrigkrant. 

L'air privé d'acide carbonique p a r  la potasse ajoutée k l'eau 
se dégage, s'elève d a n s  le  pétrole e t  vient s'accumuler dans 
l'éprouvette. 

Lorsque le  dkgagernent est t e rminé ,  après  un  quar t  d 'heure 
d'ébullition environ, on portel'dprouvette dans la  cuve du  second 
appareil. Lorsque elle a pr is  la temperature de  la cuve, on fait la 
lecture, puis on la met Z1 cheval s u r  le  tube capillaire du même 
appareil. En rnariceuvrarit la boule de niveau d'une façon conve- 
nable, on expulse d u  tube en U le pétrole qui a p u  y pénétrer ;  
on aspire ensuite le gaz dans  ce dernier ;  on le  refoule dans 
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l 'éprouvette; on répkte cinq ou six fois cette opération, puis on 
fa i l  de  nouveau la Iocture (III volume. 

1.a difTi'rerice eritre los deiix chifYres ohtenus donne I'oxj-@.ne 
11 y a lieu, bien entendu, de  foire les corrections rclntives à ln 
pression atriiosphériqiie, h la températurc et  a u x  tensions des 
vapeurs  de  p6trole. Pour ohtenir des rCsnltats il'une exactitude 
:ilisolue, on reiiip1ni:e le pCtiole oi'diiiairepnrurie huile plus dense. 

L'opération ne deiiiande que trEs peu de teiiips, et, si l'on n soin 
de faire marcher l 'appareil  h dégagement pendant  qu'on ahsorbe 
I'oxygene et  qu 'on fait les Iecturcs, on  peut aisi:ment exkute r  
nne vingtaine de  dosages par  jour .  Coinirie l'acide pyrogallique 
est bien proténi: p a r  le pétrole contre l'air exti.rieiir, il peut scr- 
vil. à u n  grand nombre de dosages. 

Esseucc de CHW. - RI. EIlnllADiS (I'harrn. Zeit., 1902, 
p. 459). - L'auteur  a distillé 150kilogr. de  cafk Santos torrfifié, 
qu'il avai t  iriélangé avec de  l'eau ; il a recueilli un distillatuni 
qu'il a traite p a r  l 'é ther ;  ce liquide a dissous 8 5  gr .  d 'uneess~nce  
azotée, possédant l e  parfum du  café. La densité de cette 
essence = 0,846 ; elledistille entre  150 et 190 degrés;  elle a une 
renction acide. 

M. i h d m a n n  a ajouté i i  cette essence, dissoute dans  l'éther, 
une solutiori riqueuse d e  sunde caiistique ktendue; après  repos, 
i l  it séparé la partie aqueuse, qu'il a traitée par  l'éther, et il a 
extrait  ainsi de  l'acidevalérianique, en quantité correspondant à 
39 à 4.2 p. 100 de l'essence. 

II a souniis à la diçlillation fractionnée la portion non acide 
de l'essence, e t  il a obtenu de l'alcool furfurique (30 p, 100 envi- 
ron d u  poids de l'essence). 

Le rkir i i i  se  corripose de corps azotes a y a n t  l'odeur du café ; 
il renferme égalenient des  phénols. 

ileaecif d u  lait cru. - JI. ,J. E S.AI;L (Phni~rnctc~'t~tzcil1 
J o u m . ,  1903, p .  619). - E n  traitant 1 0  cc. ile lait cru par  1 cc. 
de solution à I p. 100 d e  sulfate d'orthoinéthylamirii>phénoi 
(OII.C~I~hzlI.CIIJHZSO~)et une goutte d'eau osygéntk,  on obtient 
une très belle coloration rouge foncé. L'atltlitiori à dli lait bouilli 
de I p. 100 de li~it. cru peut  être décelée p;w cette rh;iclion. 11 
faut éviter u n  ex& d'eau oxygénée, qui tliininue ou i1Struit la 
coloration. Les acides d i l u k  n'ont pas  d'influence sur  la rilaclion ; 
les alcalis l 'entravent.  L'acide borique, le borax,  l a  foriiînldéligde 
le carhonate ou le  bicarbonate de  soude n'einpc!chent pas la colo- 
ration. Cette rCacticin colorée parai t  due à une  oxydase, que 
détruit une te inpha ture  de 7 3  degrés. 

L'isomère para  d u  rjactif donne une'coloration café au lait;  
cet isornére est le produit einployé en photographie sous le nom 
de métol. A. D. 
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Moyen d e  recounriître I'aclillClen d'eau eC dc lait 
de eliévre nu lait ale V R C ~ C .  - hl, SCATjrl ALHEI1TO 
(Aiznali d'i,gicne spe~imentale, 1902, p i.45.) - LI parait qu'B 
Horne, on fraude le lait de  vache en l 'additionnantd'un nitlange 
d'eau et rie lait d e  chèvre. e t  I'on obtient, p a r  ce proci.,dé, un 
liquide qui a la tlerisitt d u  lait de vache p u r .  Poiir di$voiler celte 
fraude, 11. Scala All)ert,o utilise l a  propriCté qiie possi.de une dias- 
tase contenue dons le pnricréas de veau de  dissoudre In casCine 
du  lait de vache, alors qu'elle ne  dissoiit pas  la cashne d u  lait de  
chèvre. 

D'après l 'auteur, chaque espèce animale sécréterait ainsi, dans 
le pancréas d e  ses inrlivirius, u n e  casé,ise sp(.ciale, ne disso1v;int 
quc la cas6ine du lait des  an imaux n p p a r t ~ n a n t  à cctte rn6me 
esph: .  

Pour opBrer la rcchcrchc, on procide rlc 1:i. iii;~riiim! suiviiritc : 
on prend une  certaine quant i té  d u  lait de vache ou prktendu 
lait de vache à essayer ; on coagule la casrine au moycn de l'acide 
acdtique ; oii prend un fragment  du  caillot, qu'on place dans un 
tube à essai; on  ajoute 10 cc. d'eau, 3 gouttes d'une solution 
de carbonate de  soude et  1 ri 2 centisr.  de diastase pancréatiqiic ; 
on agit.e e t  I'on met  le tube k I'étiive à 37 degrrs  ; ;ILI L.io~it de 
rleux heures, le co;igiilum est entièrement. dissous, si le lait de  
vache est p u r ;  une partie du  cosgiilum reste ind~ssous,  si le 
lait Ptait additionné de lait d e  chévre.  

Solution citrr-aininoniaonle pour Ic dosage d e  
l'acide phosphorique. - b1. A VElL\?'EI.I ( Z d s  f .  auah- 
tischr Chemie, i!103, p.  167) - L'auteur. n rernarqurl que la rrié- 
thode au citr;ite,pour le dosage de l'acide phosphorique dans  les 
engrais! peut donner  des ri.sullnts trop élevés lorsqu'on emploie 
iine soliiticin citro-ainiiioriiacale préparée depuis plusieurs rriois. 
Ce fai t  serait dii B une s6pamtiori de  silice provenant  de l'attaque 
du verre des flacons dans l e q u e l s  on a conservé le réactif. 

E.  S .  - 
B I B L I O G R A P H I E  

Ti.mité de chlmie Intlnwti-ielle, B l'usage des chimistes, des 
ingénieurs, des mét;illiirgistes, dcs industriels, des fabricants de produits 
c!iiinii~iies. des agricullcurs. des Ecoles d'arts et rriariufaclurcs et d'arls et 
mbtiers, etc., par R WAGNER et F. FISCIIÇ.R. Qunlrième édilzon lrancaise 
enlièt.ement rrfonttzce, réilig6e d'après la quinziémc édition allemande, 
par le I l i  L G A U ~ I E H ,  2 vol. gr. in-80 tl'cnsemble 1.830 pages, illustrés d e  
1.033 fis. dans  le texle (\lawon et Cie, Cdileurs). Prix : 35 fr. (Le tome I l  
cst reiriis g ~ a t u i l e ) u r n l  a u x  çouscripleiirs de l'ouvrage en échange d 'u i i  
bon cunleriu dans le tome 1. Les voluiries ne se venderit pas séparéiiicnl). - Le second ct dernier vuluirie du Tralle de chimie i,t~iluslrtelle dc 
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W a g n e r ,  Fischer et Gautier, qu i  vient d e  paraitre, trouvera certainement 
auprès  des chimistes le meilleur accueil. Cet ouvrage est ,  en eflet, devenu 
classique ; c'est un d e  ceux dans lesqiiels on  peut trouver. présenté aussi 
cornpkleiiient que possible, l'ensemble des procédés employés en cliiniie 
industrielle. 

Voici quelles sont les matiéres traitées dans  l e  second volunie : 
Verre, poteries, mortiers e t  cimenls, produits organiques, rnatieres 

colorantes, textiles, teiiituie et  iinpression dcs lissus, papier ,  amidons et 
sucres ,  vin, bière, alcool, tannage des peaux acide stkarique, glyceririe, 
savons, industries diverses. 

E n  parcourant ce nouveau volume et  en le comparant  k l'édition pré- 
cédente. on peut se  rendre compte des progrés qui  ont et6 faits dans les 
industries chimiques. La 4~ édition françai5e e î t  ahçolurncrit au niveau 
de la scicrice actue!le. Pour qu'il en soit ainsi d u  tome F r ,  paru i l  y a 
cicja quelque terrips, l 'auteur  a eu l 'heureuse idée de placer, A la tir1 du 
tome 11: lin supplérnent renfermant. les faits les plus iritéressanls parvenus 
2 s a  connaissance depuis l'époque de 1'alip:irition du premier volunre. 
L'ouvrage tout entier s e  trouve donc ainsi A la hauteur des p r o g è s  reali- 
sés  jusqu'h ce jour dans  ie domaine d e  la technologie chimique. 

Lem indumtries chimiques et phariiiacentiyues, par 
A. H A L L E R ,  membre d e  l'Institut, professeur R la Faculté des scienres de 
Paris .  2 vol. grand in-80, ïorrniiiit 830 pages, avec 108 fig. (Gau- 
thier-Villars, éditeurs, 53,  quai des Grands-Aiigustins, Paris) .  Prix des 
2 volurnes : 20 fr. - IIallcr, qui ktait rapporteur  d u  jury d e  la  classe 8 i  
(a r t s  c:liirriiques et ptiarrriacie) à l'Exposition d e  1900, publie aujourd'liui 
ce rapport ,  qui fornie l e sdeux  volumes don t  nous signalons la publication. 

Nous devons savoir g ré  a u  savant  professeur, non seulement d'avoir 
donné ce travail une  telle ampleur  e t  d ' y  avoir consigné de nomtireux 
et intéressants docum?rits, mais aussi d'y avoir développé des idées g in& 
rales s u r  l'état de d6veloppemcnt des industries cliimi&es dans les prin- 
cipales nations qui ont participé à I'Exposilion. 

Voici, d'ailleurs, corriment I'anteur s 'exprime dans I'introduc!ion : 
N A peine érigée en science exacte, R l 'aurore d u  xixe si&cle, la chimie 

a progresse à pas d e  géant .  durant  cet intervalle qu i  nous séphre de 
I 'kpoq~ie d e  Iavoisier, et les nations qui ont coritrihue h en poscr les 
assises sont aussi celles qui  en ont  montre  les résultats les plus bril- 
lants .  

(( i>aralltlement i l'exposition des produits d e  leur inrliistrie, quel 
qiies pays ont montré, avec u n e  légitime Eiertb, sous la  forme d'appareils, 
d ' instruments  e t  de produits originaux ayan t  appartenu aux hommes qui 
o n t  illiistri: la scicnce par leurs  t l~couvertes ,  la part qui revient A leurs 
nationaux dans celte évolution rapide qu'a subie la chimie depuis u n  
siécle. 

K L'exposition rétrospeclive francaise était particulieretnent riche en 
objets historiques, véritables reliques qui évoquaient les noms de nos 
esprits les plus élevbs, d e  ceux auxquels la science chimique doit la plu- 
par1 d e  ses lois fontliir~ierilales. 

<( De son cdté, rnnis vous une  au t re  fornie, l'Allemagne a également 
tenu à montrer la contribution que  ses savants ont apportée h la  science, 
e t  elle a exposé, dans l'ordre clironologiqiie el sous dix rubriques diffi- 
rentes, des spécimens d e  produits dont la découverte marque une dale 
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importante dans  le développcinent d e  la chimie durant  le siécle qui 
vient d e  s'écouler. 

rc L'Autriche s'est aussi attachee R grouper ,  dans son exposition rétros- 
pective, une série de produits e t  d'appareils d e  quelques-uns, parmi les 
plus marquants, de ses hommes de science du passe. 

(( Située au centre mérne d e  la civilisation eiiropbenne, dans l e  pays 
qui, à tous égards,  a é té  R un moment à la tête de tous les progrès 
accomplis dans  l e  dom2iine intellectuel, comme dans  le domaine moral, il 
&tait naturel qiie cPt,te exposit,ion fîit siirtoiit u n e  ilt'rnonst,ralion vivante, 
tangible, d e  l'teuvre i m ~ e n s e  réalisée, au cours  du xixe sibclc, par  l e  
labeur ininterrompu des espri ts  les plus Clev6s et des intelligences les 
plus reiri;irqu;ibles des priricipales rialioris d e  l'ancien rriondc. 

(( Cornnie toutes les autres  expositions, celle des produits chimiques et  
pharmaceutiques a donc é té  surtout  une  exposition d e  produits fabriqués, 
h laquelle ont pris pa r t  toutes les nations oii l ' industrie chimique a pris 
racine, sous u n e  forme ou sous une  autre. 

R Tout en reconnaissant les dil'ticiilt8s inhérentes $ toute rlassification 
rigoureuse, quand i l  s 'agit d e  matikres aussi dissemh:ahles que les pro- 
duits qui font l'objet d e  ce travail,  nous essaierons cependant de les grou- 
per en un certain nombre de chapitres, auxqiiels nous assignerons les 
en-tCte suivants : 

a 1. Grande industrie chimique. - I I .  Produzts de la petite 
industrie chimique. - [ I I .  Muliéres rolornntps a?~ti/icielles et 
extraits de bois de teinture. - IV. Prodzrits de la distillation 
sèche. Pétrole. - V .  Parfums naturels et synthet iqu~s.  - VI. Cou- 
leurs minerules. Layires. Vernis. - VII. Snoons. - VIII. Colles et 
gelutines. I X .  Matièmv plastigues. Soies artificielles. - X .  Pro- 
duits coloniazrz. 

tr Chacun d e  ces chapitres comprend des considérations générales sui. 
l'industrie spéciale qui y est décrite, s u r  son développement et les niodi. 
fications plus oii moins profondes qu'elle a subies depuis une dizaine 
d'années. A la suite d e  ces considérations, nous avons fait figurer la 
plupart des maisons qui ont  pris part 2 l'Exposition. avec la nature et 
l'importance d e  leur fabricalion, les progres qu'elles y ont réalisés et les 
principaux articles qu'ellcs ont cxposCs. Enfin, pour terminer, nous 
s gnaloris, d'une façon sommaire, les &kouvertes ou les améliorations 
les plus importantes qui  ont  é té  efTectuées dans le doniaine de l'industrie 
à laquelle le chapitre est consacré. u 

Kous ne pouvons que  recommander aux  industriels et aux chimistes 
la lecture d e  cet ouvrage fort important  ; elle les instruira et leur  inspi- 
rera d'utiles réflexions. 

Technallogie der H o l z v e r k o h l a n ~ ,  par K L A R .  1 vol. d e  
290 pages (Springer ,  éditeur, 3, Monbijoiiplalz, Berlin). Prix : 8 marcs.  
- Après un historique court,  mais  e x t r h e m e n t  documenté, dans lequel 
l'auteur passe en revue les essais successifs faits en Allemagne, en Autri- 
clle, en France, etc , pour I'obtentioii des produits de disli1l;ition séclie 
(III hois et di] charbon d e  hois, l 'auteur étudie les conditions économiques 
de cette industrie dans les diffbrents pays. 

Le chapitre 11 est consacré R l'étude des nintièi~es premiéres : clnssifi- 
cation des hois, Icur anatomie ; comparaison des produits ohtenus dans 
la distillatioii lente et  la distillation rapide des diffkrentes essences 
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ligneuses ; la composition chimique des hoiq p est étudiée avec beaucoup 
d e  soin : la densité, I'humiditd, le séchage h l'air sont autan1 l e  questions 
trbs approfondies. Puis l 'auteur  expose les modes d'achat des hois et dit 
u n  mot des matikres premibres secondaires : chaux vive, acide sulfuri- 
que, etc. 

Le chapitre II[ est consacré ti l'étude chimique d e  la distillation skctie; 
deux tahlesiix indiquent les éléments ohtenus a r e c  leurs proportions auu 
différentes tempéraiures : carbone. hvtlrog(.ne, azote. cendres ; les pro- 
dui ts  obtenus en fonction du temps d e  chaiifTe ; puis Ic chapitre se lcr- 
ruirie par une bibliographie d ~ s  r r c h c r c h ~ s  cliiniiqiies faites 3 ce sujet. 

Le chapitre I V  est le plus important d e  ce t  ouvrage:  i l  est consacré 
exclusivement 2 la distillation proprement di te  : 4 0  des bois fciiillus ; 
' 2 O  des bois résineux ; 30 des sciiirm. 

Chaciine de ces parties est extrememcnt détaillée ; I'anteur y dorine des 
plans d'usine, des prix d e  revient, des descriptions d'appareils, et i l  exfi- 
rnirie la fabrication de l'acide acétique, de l'acétate iic chaux. la  rertfica- 
tion des eaux, la  disiillation des r P s i n ~ s ,  des  liniles. I'utilication de la c h -  
l eur ;  i l  donne la  description des brevets Ihïliler et Hergrnann, relatifs aux 
appareils tlcstinés aux sciures. 

Les chapitres siiivants sont courts et sont consarrés  aux appareils secon- 
daires et 3i l'étude d e  I 'étahlissrment d'une usine.  

Le chapitre VI1 s'occupe d e  la  purification des  produits d e  distillation: 
poix, créosote, gaïacol, huiles Iégéres, acétate de cliaiix, acide acCtiqiie, 
acétate de soude,  acétone, etc. L'aiiteiir y donne les procédés allemands 
et  anglais employés ti l'obtention d e  l'alcool mtthyl ique exempt d'aci- 
tone. 

Le chapitre VI11 contient la partie analytique d e  l'ouvrage ; l'auteur y 
donne les méthodes d'analvse employées h la véritication : 1 0  des matié- 
res premibres ; des produits manufacturés. On  peut y signaler particu- 
liérenient les nornbreiix tableaux d e  densitb, d'alealimétrie, etc.. qui y 
sont  intercalBs, e t  les conditions que  doivent remplir les alcools dénatiirks 
selon les régies allemanile, autrichienne et anglaise ,  le dosage de l'alcool 
allylique et l'analyse de l'alcool methplique pur i à  0.1 p 1011 d'acltone). 
L'auteur termine par  iine liste des brevets allemands pris dans cette 
industrie jusqu'au commencement de l'année 1902. 

En ri:sumé, voliime trés complet et fort interessant. 
1,. L. . 

a len  Noovenatés eliiniiquea paar 1903. par  C. POIJLENC, 
doctciir bs sciences. 1 vol. in-8 d e  3% pages avec 186 figures (J. B. Bail- 
liére et  fils éditeurs, 19, rue Ilautereuille, ti Paris) .  P r ix  : 4 fr. -- Le 
volume d e  JI. C. Poulenc. où sont niéthodiquenient passPs en revue les 
nouveaux appareils de laboratoire et les méthodes nouvelles de recherches 
appliqiiées la science el ti I'intliiitrie, rendra d e  grands services aux 
chimistes, en raison de l'extension tonjours croissante que prennent les 
pulilications françaises et étrangbres [le chimie pure e t  appliqiiée. 

L'auteur a rangé. d a n s  un premier chapitre, les nouveaux appareils de  
physique s'appliqiiant ti la chimie : détermination des densités, deshaute< 
températures, des poiriis de fusion, etc 

Le 2e chapitre cnmprcntl les appareils d e  iriariipu:ation cliirriique : hrii- 
leurs  ti gaz, étuves h dessiccation, rr'giilatenrs de tempiiraliirr, appareils 
d'extraction, appareils ti production de gaz, etc. 
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Le 30 chapitre passe en revue les appareils d'électricité se  rattactinnt 
aux opérations cliirniques, régulateurs, interriipteurs, trarisbrrnateurs, 
voltm&tres, etc. 

L'électricité, aussi bien p a r  les plienomènes électrolgliqiies qu'elle pro- 
duit qiie par ses actions iherrniques, a pe rmis  & la  c,hiinie (l 'entrer r h n s  
une voie nouvelle, fecoiide e n  résultats En rriéri-ie temps qii'ellc a doté 
l'industrie d e  rnethodcs nouvelles! elle a apporlé  dans les laboratoires 
des muyens d'investigation d 'une h a u k  valeur : c'est ainsi que d e  rioiri- 
breux appareils aussi sim1)Ies qu'ingénieux viennent de faire eritrer le 
cliaufiage clectrique dans  le tioniaine de la pratique, ce qui permet d'ahor- 
der les plus hautes teiiipératures a i e c  la pliis graride rapidité cl avec une 
régularisation précise et facile. 

Le 4.' chapitre est destiné à l'analyse en général, à l'analyse des gaz, 
à I'analyse metallurgiqiie, aux  analyses d'industrie chimique, à l 'analyse 
des substances al i rnei i~aires  et a I'analyse médicale (ureom;:tres, disposi- 
tifs cryoscopiques, e tc . ) .  

Enfin, dans  le 3 chapitre ,  ont  kté rassernl~lés tous les appareils inté- 
ressant la bactériologie. 

Les usageo  iiidustviels de l'alcool, par  D. S I D E N S K Y ,  ingé- 
nieur-chimiste, secrétaire du Syndicat de la distillerie agricole (J-B. Bail- 
liere, éditeur, 1 Y, rue IIai~kfeni l le ,  t 'ans) .  - 1 vol. d e  408 pages, avcc 
9.L fig. Prix di1 vol. cartonné : 5 francs. - La crise traversee pa r  la dis- 
tillerie agricole, par siiite de la rriévente d e  l'alcool e t  a cause d e  l'impos- 
sibilité d'cri augmenter  la  coiisommatiori d e  tiouclie, a doririé riaissarice 
aux emplois industriels d e  l'alcool. 

II était intéressant de résunier e n  un volume. I'eriscnitiic de rios con- 
naissances techniques et économiques s u r  l'utilisation industrielle de l'al- 
cool, en lraitant snccessivernent I éclairage. le cliauilagc, la lorce rnotrice, 
I'automobilisrne, les industries cliimiqurs, la deriaturation et  les questions 
économiques. C'est cc qu'a faitM. Sidersky dans un livre auquel la Societé 
(les agriculteiirs de France vieril de décerner son g r a n d  prix agruriorniqiie. 
I I  se compose d e  sept chapitres. 

1. - L'éclairage. D e w i p t i o n  d e  toutes Ics lampes brûlant soit d e  
l'alcool liquide, soit d e  I'aicool préalablement gazéifié, soit au rrioyen d e  
veilleuses pernianentej: soit sans veilleuse; larripes d'eclairage extérieur 
et 1:irripes d e  grande puissance lumineuse. 

11. - Le chaulfage. Description des brûleurs simples, des fburneaux, 
des pobles d'appartement et des appareils divers .  

II[. - L u  Jorce motrice. Carburateurs, differents types d e  moteurs 
et locomobiles, coriiparaison entre les moteurs alcool et  ceux utilisant 
d'autres conihuslibles, résultais pratiques obleiius avec la locorriobile à 
alcool. 

IV. - Les uutomobiles.  Epreuves d e  vitesse, épreuves d e  consotizmrllion, 
véhicules industriels, bateaux, voitures à alcool. 

Y. - Ces industr ies  c h i i n q l ~ a s  emplo?yant d e  l'nlcoril. 
VI .  - Ladéna luru t ion  de l'nlcool. Liste cornplète des produits hénéii- 

ciant de la loi d e  détaxe. 1)ispositioris constituant l e  régime dcs alcools 
dénaturés. Tableau des iridustries aulorisées h employer des alcools deria- 
turés. Fabrication de produils A hase d'alcool dénaturb: Fabrication des 
éthers. 
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VII. - Les questions économiques. i'rociuction et consornrnalion de 
l'alcool cri Praiice et h I'tltrariger Prix d e  verite d e  l'alcool dériaturé c ~ i  

France et h L'etrançer. Llénaturation obligatoire. Organisation coiiirner- 
ciale. 

1,'cicIdc mlicylique j propri&t&s, reclierelie eZ do- 
Mage. IBe la pimi.k;enee noiminnle de  l'ncldc w~iliagliqiie 
daus le règue vég6tal. Lm queo,ioii des vius purtu- 
gels, p a r  H. P ~ L L E T .  - 1 volume d e  Id0  pages (en vente aux bureaux 
d e  la sucrerie iritlig2rie e l  coloniale, 24.3, h u l e v a r r l  Jlageiiia, Paris). 
M. LJellet a résurrie, dans cet ouvrage, tous les travaux qui ont éte faits 
su r  l'acide salicylique. Kos lecteurs on t  pu suivre, daris ce Iiecueil, la dis- 
cussion à laqiielle a donné  lieu la présence d e  l'acide salicylique à l'état 
de traces dans certains vins  naturels. Al. Pellet, qui a joué dans cetle 
discussion, un rOle t r ù ~  actif, et qui avait,  ii ce  sujet,  réuni un graiid 
nombre d e  tlocuments s u r  l a  quest ion,  a cru,  avec juste raison, qu'il y 
aiirait intérkl. les prksenter-aux analysles. 

A i .  IJellet a place, à la tin de son ouvrage, u n  index bibliographique 
relataiit tous les t ravaux qui on t  été publies s u r  la question. 

La chiiiiie daiis I'iudustrle, dann lu ~ i e  et dans le 
nnture, par A .  k ' t i ~ n t i ~ ,  Iicericié és  sciences, prépal.aleur à la PacullC 
d e  niédecine, 1 vol. d e  904 pages (Sctileiclier frères et C'e, ixiiteiirs, 15, 
rue des Saint-I'Cres, Par i s ) .  P r ix  i f'r. 50. - Dans ce volume, qui fait 
partie de la petite Encyclopédie scientitique du xxe siècle, l'auteur fait 
déliler sous les yeux des lectcurs une s k i e  d e  chapitres dans  lesquels i l  
donne une  idée gérikrale des progrès que  la ekiiinie a permis de réaliser 
dans diverses voies. La leclure en est fort agréahle : c'est là un hon 
ouvrage d e  vulgarisation scientifique. 

Peti.oles del Neuquen, Sierra Leone, par  Dr I I E R R E H ~  
D u c ~ o u x ;  Nutu sobre dwtoai hidratiiiiétricow, par Ur HER- 
nçno L)iic~oux. - Kous avons reçu d e  Y. Uucloux ces deux travaux, qui 
ont  été publiés dans  les>nales  de la Sociedad Gientifica dvgentina. 

NOUVELLES ET KENSEIGNEMENTS 

Lettre i-elalive R l'analyse da lait. - Nous recevons de 
M .  Rufiin, l 'un d e  nos collFgues d u  Syndicat des chimistes de France, la 
copie de In lettre suivante, qu'il  vienl d adresser  h JI. le Président ae la 
Société ch imique  du S o r d  et que  nous nous ernpressoris d e  reproduire: 

Tourcoing,  le 26 juin 1903. 
rc Monsieur le Président, 

il Cn arrhté municipal, en date  du 30 avril dernier, approuvé le 3 mai 
par  Al. l e  préfet du Nord, a é té  mis e n  vigueur  le %i jiiiii a Lille. 
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ri dans entrer dans les [ l k t ~ i l ~  de ce1 arrêté ,  relatif h l a  verite du lait, 
disons seulerneiit que, r a p p o r t m l  les précbdenls, i l  n'aiitorisc? que la vente 
du lait naturel e t  pur ,  tel qu'il provient direclerneril de la Lraite norrnale. 

II Or, il est de toule évidence q u e  des rninirria seront  adoptés  pour  l 'ap. 
préciatinn, 2 l'analyse, des laits purs. 

a Kous serons, sans doute, bieritot fixés s u r  ce  que  seront ces minima, 
et peul-&lre aussi aurons-nous a nous e n  occuper p a r l a  suite. Donc, é tant  
donrik son aciualité, la question interessarile en cc i~iorrient pour les chi- 
iiiistes est celle d e  l a n a l y s e  d u  lait ou plut61 celle des niodes opbratoires 
à employer pour l 'analyse d u  lait. 

r Elle est le sujet de la  lettre que  nous avoris aujourd'tiui l 'honneur d e  
vous adresser. 

(( Dès 1888 ( l ) ,  nous réclarnioiis l a  necessité d'iinitier e t  d e  réunir en u n  
code Irs méthodes d'analyses des substaiices alimeiitaires. e t  nous le fai- 
sioris à la siiitk d e  I ; P . U X  scandales reteniissaiits, c.aiis6s pa r  des expertises 
sur lesquelles i l  n 'y a pas lieu d e  revenir. 

(1 F a u k  d e  l 'adoption d 'une  rnktliode of'liciclie e l  unique, nous estimons 
que la 13clie du chiriiisle est r e ~ i d u e  des plus difficiles. Ne voyous-nous 
pas l'analyse dcs beurres, corisaoée p a r  une  méthode otficielie, donner  
lieu pourtant ctiaque jour h des contcstatioris 9 

II II y a lieu d e  rejeter, pour l'arialyse du lait en particiilier, toutes les 
rnkthodes empiriques ou hasées seulerrierit su r  lies données pliysiques. 

11 11 est indispensable ensui te  de surveiller les  opérations de l 'analyse 
de façon coriscicncieuse et scientitique, comme nous l 'écrivions encore 
dernibremcint ( d ) ,  afin d'éviter dcs mécornptes et des cnnséqur:nces 
graves. 

1, Qu'il nous soit permis d e  donner ici un exemple récerit : 
II D e ~ a i i l  térrioiris, ori recueille, dans Urie niaisoii particuliére, la traite 

du soir d e  deux vaches d e  race Jersiaise ; après rnélarige intime d u  lait 
de toute la traile, on prélève, avec toutes les précautions voulues, trois 
écliaritillons moyens, qui  sonl rxiriis, sans aucune indication, i [rois chi-  
mistes diffkrents, avec prii:re d e  doser le heurre: 

II I'remier résultat : 70 g r .  d e  beurre par  litre ; 
II DeiixiCrne résullat : 62 gr. de beurre par  litre ; 
(( Troisièine rési i lkt  : 33 gr. 20 dc beurre par  litre. 
n IIui t jours  après ,  mêrrie prélèvement, d e ~ a r i t  memes témoins, en s'en- 

tourant des rnernes précaut ions : 
tr Première arialyse : 67 gr .  ; 
(I Deuxiérne analyse : 57 gr .  ; 
11 Troisierne analyse : 52  gr. 

Le cliirniste chargé d e  l 'analyse no 3 prétendait q u e  le lait contenait 
du formol. Ecartons les cornineritaires 1 

« Cu troisieme prelbvernenl, tait encore dans les r n h e s  circonstances 
et avec des soins aussi minutieux, est divisé e n  deux éciiantilions, q u i ,  
pour ne pas éiei l ler  l'alterition du cliirriiste, soril expédiés par. des voies 
bien diff'erentes, à six heures d'intervalle, au meme opérateur. 

(( Le premier dosage accuse 67 gr.< 5 de heurre  par  litre. 
II Le deuxième dosage accuse 58 gr. de beurre par litre. 
(1 1)ans le cas  act.iiel, cela n'avait qu 'une importance relative, mais, 

( I )  Kevue internationale des falsifications. 
(2) Bulletin de la  Societe industrielle d u  nord de la France, 1902. 
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s'il s 'agissait,  dans l 'avenir, d'un lait A teneur voisine d e  la quantiti. 
minima admise, quelles conséquences peut-on redouter ? De pareils 
Ccarts n e  sont dus qu'A la divernité des procétiL's opératoires, la horinc 
foi iles cliirriistes ne Iüisant, pour noiis, aucun tloule. 

u Nous rkclamons donc desé r ieuses  m~l l iodes ,  expliquées serieirsement, 
(1 Notre regrette niaitre et ami,  le docteur Zune, dont  nous nous Iiono- 

rons d'avoir suivi les précieuses leçons, e t  à qni  noiis reridons. dans cette 
nieme circoiistance, un Iiommage reconnaissant et respectueux, écri\.ait 
dans son 'l'raite magistral de l'analyse des heurres : - 

u R e  leurroris jamais personne, et surtout n e  nous leurrons pas noiis- 
menies s u r  lavalciir prétendiiment infaillible des procédés et  des nppa 
reils qu'on voit joiirnellemerit su rg i r  et, non moins journelle!nent, ren- 
trer daris l 'omhre.  
<( Acciiinulons les renseignernerits et les documents en nombre aiissi 
coiisidérable que  nous le pourrons Comparons-les surtoul  entre eux, n e  
nniis prononçons qu'avec la plus extrérne circonspection et lnrsqiic la 
convictioii l a  plus entiitre est entrée dans xotre esprit.  
tr h'oublions jamais, enfin, qu'il vaut mieux laisser cent coupaliles 
impunis q u e  (le fairecondamner un innocent. il 

Nous pensons avec lui qu 'une iniUiode officielle, avec modus  opel3andi 
niiniitieiisernent dktaillé, p ~ u l  seule répondre a u  hisoin qui se  fait  sentir 
de I'uriitk dans  les procédés d,arialyse. Nous voudrions, Monsieur le I'rl- 
sident, attirer sur  ce point votre dtterilion hienveillante. 

I DkjR nous avons laconvicliorique hien des fraudeurs  échappeiit, tiüidis 
que  beauroup d'lionnétes gens >ont  frappés 

u Le nouvel arrélé relatif à la  vente du lait prépare, pour l 'avenir, des 
fraudes d e  cc genre ;  le cliiinistc, quel que soit son consciencieux labeur ,  
est exposé lui-meme à bien des niécornpteï, qu'on peut, jusqu'k un cei.- 
tain point. kviter. 3 e  devra-1-il pas, a u  surplus,  ineine ariiie d'un pro- 
cédé sérieux, n 'agir  qu'avec la plus extr&rrie prudence ? 

Agréez, etc. P I  

Cours de I'liislitiit Pnstcur. - Le cours  et  les marii~iila- 
tions tiii service d'analyses et tif? ch imie  appiiqiiCe 2 1'iiggii:ne (ke année) 
corrirnenceront en novembre prochain. 

Ce cours  s'xtlresse spécialement aux piiarmaciens, a u x  médecins et aux 
cliimistes indiisirieis. 

S'adresser, pour renseignements, k l ' inst i tut  Pasteur ,  ZG, rue Dutot 
(service d'analyses). 

DEMANDES E T  O F F R E S  D ' E M P L O I S .  
S o u s  iiiforrrions nos lecteurs qu'en qualit6 d e  secrétaire générai du Spn- 

dicat des cliirnistes, nous nous cliargeons, lorsque les ùeninndes et les 
offres le permettent, d e  procurer des  cliimistes aiix industriels qui en on\ 
besoin et des places aiix cliimisies qui  sont  à la recherclie d'un emploi 
Les insertions que  nous Faisons dans  les Annales  sont  abso:ument gra- 
tuites. S'adresser h M. Crinon,  43, rue  Turenne,  Paris  3 0 .  

Le Gérant : C. CKISOJ. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Séparation et dosage d e  I'antimolne par voie 
&lectrolytique, 

Par M. A. I I o ~ u n .  

Le dosage électrolytique de  l'antimoine en soliitii~n daris le 
sulfhydrate de  sodium, qui a été indiqué p a r  Classen comme 
particulière~nent prat ique en prSsence d c  l'étain et de l'arsenic, 
puisque ces bléments ne  se  déposent pas  avec l'antimoine s u r  
la cathode, préte e n  réalité à quelques critiques formulées déjà 
par Ost e t  Klapproth (1) et p a r  nous-niènre (2). 

Kous résumerons ces critiques et  indiquerons u n e  modification 
que nous avons apportée a u  procédé de  Classen, modification 
qui constitue u n  procédé excellent de  dosage et de  séparation. 

Nous avons déjü. démontré  q u e  l'emploi d u  sulfhydrate de 
sodium concentré, tel que le preconise Classen, offre u n  grave 
inconvénient : il dissout, en méme temps que l'antimoine, des  
quantités appréciables d e  cuivre (3 à 4 milligr. par  100 cc.), 
métal qui  accompagne trEs fréquemment l'antimoine ; ce cuivre 
se dépose en méme temps que l 'antimoine s u r  la cathode.  

Nous avons tourné la  difficulté en faisant passer le  cuivre A 
l'état d'ions complex~s de cyanure non susceptibles de se déposer 
sur la cathode ; il nous a suffi, cet effet, d'ajouter du cyanure 
de potassium la solution de  sulfhydrate de  sodium. 

D'autre part ,  Ost et Klapproth ont  fait remarquer que la quan- 
tité croissante de polysulfures qui  se forme autour  de l'anode, 
au cours de 1'8lectrolyse, p a r  l'emploi du  sulfhgdrate concentré 
de Classen, passe par  diffusion jusqu'à la cathode, où elle peu t  
dissoudre l'antimoine dbposé. Ils ont propose d'arrèter cette dif- 
fusion au moyen d'un diaphragme. L'addition de cyanure de 
potassium, dont nous avons parlé tout 2 l'heure, bivite ces incon- 
vénients et rend superflu l'usage du  diaphragme. 

Voici comment il convient d'opérer : 
L'antimoine, à I'élat de sulfure, ou à l 'état d'oxyde rendu 

légèrement alcalin par  addition de soude, est dissous dans un  
mélange de  200 cc. de sulfhydrate de sodium saturé (densité = 

( i )  Zei t .  f. a n g m . ,  Chemie 1900 ,  p. 827. 
( 2 )  Annales de chimie analylique, 1897, p. 242. 

Aom 1903. 
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1.220 à 1,225) et de 40 cc. d'une solution aqueuse de cyanure de 
potassium A 20 p .  100. 

Dans la  solution, qui occupe ainsi u n  volume de 840 cc., on 
plonge corripl6tement les électrodes. Ce sont  les électrodes que 
nous avons décrites ici même (i), B cela près que l'électrode 
tronconique qui sert de cathode est  e n  toile de platine aulieu 
d'ètre en feuille de platine. Le courant doit etre de  0,01 ampère. 

La présence de l'étain n'est pas nuisiblc,à condition qu'il n'y en 
ait  pas plus  de  1 gr. 

La présence d u  cuivre ne nui t  pas davantage, s'il n'y en a pas plus 
de O gr .  03. II est, d'ailleurs, toujours facile de  se maintenir au- 
dessous de  cette teneur  : il suffit de reprendre les composés de 
cuivre el d'antimoine par  d u  sulfhydrate de  sodium sans cya- 
nure et  d'ajouter le cyanure ;Z la solution de  sulfhydrate filtrbe. 

La présence de l'arsenic ne géne pas,  à. la condition qu'il soit ii 
l 'état d'acide arsénique ; c'est, d'ailleurs, ce qu'avait indiqué 
Classen. 

Pripuration du sulfhgdrate de sodium colcentré. - Cette prépnra- 
tion présentant quelques difficultés, nous entrerons dans quel- 
ques details k son sujet : 

Or1 pr6pir.e une solution de soude de densiLé1,3,bieri exempte 
d'arsenic (2). On en introduit 500 cc. dans u n  flacon d'une capa- 
cité de 1 litre 1 j4  au  moins, dans lequel plonge un tube de gros 
diamètre. P a r  cc tube, on envoie d a n s  la soude un violent courant 
d'hydrogène sulfuré,qu'on n e  doit pas  interrompre pendant tout 
le lernps de la  saluratiori , dans ces conditions, la réaction est 
assez vive pour  provoquer u n  léger dégagement de  chaleur, qui 
s'oppose à la cristallisation du  sulfure d e  sodium neutre, qui est 
peu soluble et qui boucherail le tube en se préeipitant.On arrête 
le courant d'hgdrogene sulfuré lorsque le niveau du  liquide, qui 
ne cesse d e  monter pendant  la saturation, ne  monte plus. On 
ajoute alors 500 cc. de  soude (densitk 1,3) a u  sulfhydrate formé; 
il se  produit irnmédiaterrient un  abondant  précipité cristül- 
lis6 de sulfure de sodium, qu'on rcdissout à la faveur d'un 
courant  énergique d'hydrogène sulfuré, courant qu'on maintient 
jusqu'k ce que le volume d u  liquide ne nionte plus. 

On transvase la solution d e  sulfhydrate de sodium dans une 
grande capsule de porcelaine ; on la fait bouillir, su r  une toile 

(1) Annales de chimie analytique, 1900,  p.  248.  
(2) I I  faut dorir: se garder de prendre de la soude 8. la chaux provenant 

du sulfate de soude. ce sel étant prépar8 avec de  l'acide sulfurique géné- 
ralement trch riche en arsenic. La soude à 1'a.lcool ou mhms la lessive de 
soude 5 l'ammoniaque du cornmerce convient bien. 
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~nktallique, pendant 20 minutes, A moins qu'il ne se forme a u p a .  
ravant une pellicule cristallisée à la surface d u  liquide, auquel 
cas on retirerait immédiatement la capsule d u  feu. 

On filtre le liquide chaud t ravers  un double filtre k plis, qui 
retient les impuretés insolubles; on  refroidit et l'on ajoute au 
besoin de  l'eau pour  arr iver  à, la densité de 1,220 à 1,225. 

Le liquide doit Ctrc conservi: à l 'abri de la lurnit?re dans de 
petits flacons bien remplis e t  bien bouchés. 017 évite ainsi la for- 
mation de polysulfures. 

On peut Cgalement prkparer ce sulfhydratc de  sodium p a r  une  
seule saturation,au lieu de deux,niais alors il ne faut  pas  opérer 
sur plus de  500 cc. d e  soude h la fois, sous peine de  produire des 
cristaux de sulfure de  sodium qui  bouchent letube. La saturation 
par I'hydrogéne sulfuré en deux ternps - qui, d'ailleurs, a été 
ret:orrirnandér p a r  Classen - est  plus avantageuse, car elle per- 
met d'obtenir, dans  un  ternps relativement court, de  grandes 
quantitbs de  sulfhydrale de sodium. 

Ilaris la pratique courante des  essais d'or, d'argent cl de pin- 
tine, lorsqu'aprés avoir coupellé, pour  élirniner les rnbtaux oxy- 
dables, on attaque les cornets p a r  i'ücidc azotique oii l'acide 
sulfurique bouillants, on rencontre, dans ces oph-ations, oii les 
liquides sont chaufrés s u r  des brûleurs de  Riinsen nioditiés p a r  
Debray, plusieurs difficultés d'ordre pratique. 

le Dans les essais d'or et d'argent, on fait bouillir le  cornet, 
d'abord avec l'acide azotique de  densité 1,280, puis, après  l a  
décantation, avec le méme acide de  densité 1,286; c'est ce qu'on 
appelle la reprise. 

Dans cette opération, 1'6hullition se fait mal;  pour  l a  régula- 
riser, on est obligk d e  mettre, d a n s  le  rnalras, uri g a i n  de char-  
bon poreux, obtenu en calcinant en vase clos des graines ?e 
vesce. 

Lorsque l'or est en petite quant i té  p a r  rapport  à l 'argent, 
notamment lorsque l'alliage est à moins de 200 milliènies d'or, 
celui-ci s e  divise eri poudre iériue, a u  fur  et à rriesnre que I'iir- 
gent se dissout, et,  s 'attachant a u x  parois des  rnatras, provoque 
des soubresauts qui  peuvent amener  des pertes par  projec- 
tions. 

(1) Modble dAposé, qu'on peut se procurer chez M. Neveu, 186. rue 
St-Martin. 
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90 b a n s  les essais de platine et or, od 
gent d'inquartation par l'acide sulfuriqu 

il faut dissoudre l'ar- 
e concentré bouillant, 

il se produit Cgale- 
ment, lors de l'éhul- 
lition de ce liquide, 
des soubresauts qui 
amènent souvent la 
rupture des matras. 

Le nouveau brûleur 
reprksenté par la fi- 
gure ci-contre remé- 
die tous ces incon- 
vénients. Le gaz sort 
par des trous disposés 
k l'intkrieur d'une 
couronne, de sorte 
que le chauffage est 
annulaire et que l'é- 
bullition se produit, 
non plus sur le fond 
du matras, mais sur 
ses parois latérales. 
Les projections sont 
ainsi supprimées. 

Ile plus, suivant les 
usages auxquels est 
destiné ce brûleur, il 
faut que le chauffage 
puisse avoir lieu à, 

des hauteurs variables. Pour réaliser cette condition, Ir: fond du 
matras est supporté par un dispositif en cuivre rouge ayant la 
forme d'une tulipe dentelée ; ce dispositif est soudé à la partie 
supérieure d'une vis qui peut monter et descendre dans l'axe 
de la couronne de chauffage; la queue de  cette vis se meut dans 
untube ,  pour ernpecher toute déperdition de gaz. 

Avec ce brûleur, il n'est plus nécessaire, pour les essais d'or, 
d'employer le grain de charbon dont llemploi était quelquefois 
gênant. 

Dans les essais de platine, le départ pa r  l'acide sulfurique, 
dont I'kfiiillition s'olitient en cinq h sept rniriutes, se fait avec la 
plus grande facilité. 

Ce brtîleur a aussi son emploi tout indiqué dans le dosage de 
l'azote par le procédé Kjeldahl ; celui-ci est beaucoup plus pra- 
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tique à effectuer dans des matras dits d'essayeurs, en raison de 
la longueur de leur col, qui est plus grande que celle des cols 
des ballons ordinaires de chimie, ayant la mFme capacité. 

Analyse de poailres de pyrèthre, 
Par M. FERDISAND JEAN. 

Ayant eu à analyser plusieurs échantillons de poudre de 
pyréthre, nous avons déterminé l'humidité, les cendres, 
l'acidité, l'extrait daas  l'alcool-éther, les matières résineuses, les 
riiatihres solubles dans l'eau et. l'iode absorbé en solution rendue 
alcaline par le bicarbonate de soude. 

Nous avons opéré comparativement avec une poudre de fleurs 
de pyrèthre prépnrke par nous. La solution type a fourni les 
réactions suivantes : 

Chlorure ferrique coloration noir-verdâtre ; 
Albumine salée pas de précipité ; 
Eau de chaux coloration jaune d'or ; 
Sulfate de cuivre précipité ocreux ; . 
Bichromate de potasse coloration légèrement brune li. chaud ; 
Acétate de plomb précipité jaune ; 
Sulfate ferreux précipité noir8lre. 

Nous donnons ci-dessous les r6sultats analytiques, rapportés 
& 100 grammes de poudre dcsskch6e à 100 degrés. 

TYPO A B C D - - - - 
Cendres. ................... 8,9 7.473 10,04 8,695 9,02 
Acidité (en S03IIO) ......... 1,00 0,992 1,087 0,639 1,029 
Extrait itlcool-bther.. ....... 24,025 24.94 30,466 21,913 2Ç.40 
Matihres r t s i n e i i ~ e s . .  ....... 9.30 8,013 13,762 9,413 11,142 
MatiCres solubles d a n s  l'eau. 14,725 1fi,927 16,704 42,900 i2,957 
Iode absorbe..  ............. 3,M 7,651 5,216 3,152 5.8 - --- 
Humidité de la poudre . .  .... 11,s 9 3  8 l 2 , 5  

Les cendres de l'échantillon ii contenaient du  chromate de 
potasse, et l'exarnen au  microscope a indiqué la présence de 
poudre de bois. 

L'examen au microscope doit compléter l'analyse chimique. La 
poudre de fleurs est caractérisée par des grains de pollen parti- 
culiers et des débris d'organes de la fleur, qui sont bien repro- 
duits dans la dernière édition du Dictionmire de Baudrimont et 
Chevalier. 

L'examen au  rnicroscopc de la poudre traitée par une solution 
chlorhydrique de phloroglucine permet d'apprécier la quantité 
de fibres ligneuses provenant des pédoncules. 
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Dosage de la matière grasse dans les ehocalats, 
chocolats au lait, fourrés, pdtisserie~. eaillPs et 
fromages, 

Par M .  A. h y s .  

Pour la détermination de  la matiEre grasse dans  certains pro- 
dui ts  alimentaires, on emploie généralement l'un des deux pro- 
cédés suivants : le déplacement avec un  volume de  solvant indé- 
termin6 ou la  lixiviation continue a u  moyen d'uni: qiiantitA 
limitee de solvant.  

Le b u t  à atteindre ne  varie pas : séparer  nssez compléternent 
la matikre grasse des autres corps avec lesquels elle était rnélan- 
gi:e pour obtenir, à la fin de l'opération, d'une p:irt ,une certaine 
quantité de liquide chargé de  corps gras ,  de l'autre, un résidu 
imprégné de solvant presque pur, ou dont l a  richesse puisse ktre 
négligée. 

II n'y a donc de  viiri:iblc que le procédé, encore qu'à première 
vue  la methode p a r  lixiviation continue paraisse revenir B un 
déplacement prolongé. On sait  que cette mkthode consiste k 
par t i r  d'un voluirie iiiv;ir.i;~t)le de so1v;iiit qu'ori chauffe jiisqii'k 
1'él)ullition. Les vapeurs  montent vers  un serpentin où elles se 
condensent en un  liquide complèhment  purifid, qui vient tomher 
s u r  l a  matière A dcgraisser contenue d a n s  une allonge. Le liquide 
y circule de  hau t  en bas, en se chargeant  de  matiPre grasse,poiir 
rejiiinrlre finalement le récipient où le solvant est  port6 h I'éhiilli- 
t ion e t  oh il se  vaporise de nouveau, en abandonnant les corps 
dissous. Grâce à I'amux continucl d u  liquide distillé, la subs- 
tance renfcrriifie dans l'allonge serait  donc soumise B un dépln- 
cernent continu. E n  rknlité, il n'en est pas ainsi, du  moins dans 
la  majeure partie des cas, e t ,par  suite d e l a  rapidité de  la distilla- 
tion des stilvarils volat,ils dont  on se ser t ,  corrirne iiiissi par  le pru 
de  pénktrabilité d e  la masse à épuiser, le liquide qui arrive dans 
l'allonge ne tarde pas B déborder, transformant I'opkration en 
dilutions égales dc quanti tés  de matière grasse progressivement 
décroissantes. 

Les inconvénients d'un tel mode opératoire sont nornhreux : 
eritrniriernerit d'une partie de  la masse [i Ppuiser par  suite du 
débordement, tassemeht de cette rnnsse dans  l'allonge empéchant 
toute circulation d u  liqiiidc, diffusion lente par manque de circu- 
lation de  la matière grasse des couclies inférieures dans la partie 
sup6rieure oh a m u e  le liquide distillé. 

Pour  y remédier,  on  emploie un ktui de papier filtre,@ sert a 
conlenir la masse A épuiser. Ce sachet est iri traduit dans l'allonge, 
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qui se termine par  u n  siphon qui  e n  assure l a  vidange aotoma- 
tique. On permet ainsi au  liquide distillé d c  baigner le tout 
pendant un certain temps e t  on laisse a u x  échanges le temps de 
se produire. Ce procédé modifié revient encore k une  suite de 
dilutioris égales d'uii iiiéuie vuliinie d e  liquide, dorit l a  ric:licsse i:ri 

matière grasse varie  suivant  une loi spéciale. 
Si ]'on admet qu'il y a di thsion immédiate de la matière grasse 

dans le solvant, aussitbt s p r h  lecontact,  ces richesses successives 
peuvent étre représentées p a r  les difyérents termes d'une pro- 
gression giornétrique décroissante. dont  la qiiantitb de  matiere 
grasse renfermée d a n s  l'étui au début  d e  l'opération constitue le 
jminier terme, tandis que la  fraction comprise dans le volume 
total de  liquide renferme d a n s  l'étui e t  l'allonge a u  moment où 
le siphon v a  couler, représente la raison. On ro i t  que,  rnc'me en 
admettant une dissolution plus ou moins lente p a r  suite d'obs- 
tacles physiques, le liquide qui se trouve dans  l'intérieur de 
l'&lui approche rapidement de  la  pureté cornplète. 

En théorie, ce prockdé de  lixiviation est donc parfait, hien que. 
dans la pratique, le fonctionnement d'uri appareil  plus  ou moins 
compliqué n'aille pas  sans certains inconvénients. De plus, il 
arrive parfois que les couches extérieures se  gonflerit ou se géli- 
fient sous l'influence du solvant, surtout lorsque la température 
monte dans l'intérieur de certains appareils,  e t  l'on obtient alors 
u n  épuisement imparfait de la partie centrale. 

La méthode p a r  déplacement offre d'autres inconvhients .  
Elle corisiste, corurne or1 le sail, dans  la circu1;ition continue et  
plus ou .moins  rapide d'un solvant quelconque dans' toute la 
longueur d'unc colonne chargée de la rnntiCre 5 épuiser. Le 
liquide, en progressant, s'enrichit, e t ,  l'afflux étant continuel. une 
tranche quelconque de la colonne en charge est parcourue par  
un liquide doril. la coricentration en corps dissous diminue sans 
cesse. 11 se produit ainsi, dans  toute la longueur de  la colonne, 
une variation coctinue d e  l a  richesse, et, si  i'on considère l'image 
de cette variation B des intervalles de temps égaux, celle-ci peut 
i t re  représentée p a r  une droite plus ou rnoins inclinée sur l'axe 
des x et  qui sedéplace para1li:leinent B elle-m6me le long dei'axe 
des y. On conçoit qu'au bout d'un certain temps, lorsqu'un 
volurne suffisant de solvant sera passé, In substance sera compIE- 
tcnient privée de sa matiPre grasse. Cependant, si l a  circulation 
est lente, et s i  l 'on fait usage de  la pesanteur pour assurer l'écou- 
lement du  liquide tombant dans l'allonge goutte goutte et d'une 
certaine hauteur ,  la méthode tend à se transforrner et revient 
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alors à une  suite de  dilutions de  quantités progressivement 
décroissantes. 

Dans ce dernier cas, l 'erreur qu'on commet réside dans la 
petite quantité d e  matiére grasse dissoute dans  le volume de 
solvarit qui  irriprrigrie le rcisitiu N la fin de  l'opération. Ct:lte 
quantité est d'autant plus minime que la dilution est plus forte 
et, pa r  conséquent, le volurne de solvant employé lt l'opération 
plus considérable. Ce procédé, pour être précis, exige donc une 
dépense de  liquide assez importante ; on  peut encore craindre la 
formation, dansl 'allonge, de lignes de moindre résistance, où le 
liquide circule de préférence ou bien, lorsque la substance n'est 
pas  absolument séche, de certaines régions oh la masse ne soit 
pas  compl5ternent pénétrée par  le solvant. 

Ces divers inconvénients, su r  lesquels nous venons de nous 
ktendre, peuvent être évités en employant le procédé que nous 
allons d6crire.Dans celui-ci, on ne cherche plus S séparer entié- 
remerit la rnaliére grasse pour  enprer idre le poids, rriais, en rrict- 
t an t  profit la solution plus ou moins rapide à la température 
ordinaire d u  corps gras  dissémin6 d a n s  une masse que le solvant 
entoure et pénètre de toute part, on  mesure l'augmentation de 
volume que subit un voluine exactement déterminé du solvant 
quand il a dissous la matiére grasse. Pour  dissoudre Ic corps 
gras ,  rious employoris la herizine cristallisable, qui a l'avantage 
de dissoudre rapidement les matiéres grasses les plus diverses 
à l a  température ordinaire. 

On met dans  un  ballon de 125 cc. la substance à Epuiscr, 
r;2pée ou pulvérisée, si  elle est séche, malaxée, si'elle est 
humide ou pâteuse, avec d e  l'alun calciné jusqu'h l'obtention 
d'une poudre hornogéne et séchc, e t  l'on y verse rapidement un 
voliirrie exactement rriesiiré de benzine cristallisable. Ori tioiiche 
herinétiquement, et on laisse en contact pendant 24 heures, 
en agitant d e  temps à. autre, afin de mettre la masse pulvéru- 
lente en suspension. Au bout d e  ce tcmps, on décante la partic 
claire du mélange s u r  un  filtre spécial. Celui-ci est formé d'une 
allonge cylindrique, dont  la partie étroite est  bouchée par u n  
tampon d e  coton. Au-dessus de  ce tampon d e  coton, on verse 
une liiiuleur d'un cent.irri21.re d 'un  rrii:larige B parties bgales 
de talc pulvérisé et  d'amidon bien sec. Cette premiére couche 
est suivie d'une autre  fo rmie  d e  sable purifié, qui occupe 
une hauteur  de  1 & 2 centimhtres e t  l'on termine p a r  une mince 
feuille de coton. Nous at t i rons tout spEcialement l'attention des 
chimistes s u r  les mérites, coinrne matiEre filtrante, pour les solu- 
tions benzéniques, de  notre mélange de talc et d'amidon. Les 
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solutions benztiniques le traversent rapidcinent et s'écoulent avec: 
une liinpiditk parf'aitc. L'allonge prdcédentc est fixee sur  une  
fiole conique et ferniée p a r  uri bouchon. Pour permettre a u x  
pressions de  s'égaliser, les bouchons se trouvent percés d'ouvcr- 
tures excessiverrient 6troii .e~. 

Le liquide, légèrement trouble lorsqu'on l'introduit d a n s  I'al- 
longe, filtre rapiclernent e t  s'écoule de  la masse avec u n e  lirnpi- 
dité absolue. Cette filtration rapide est nécessaire a u  succks de 
l'opération, car la benzine, bien que bouillant à 80 degrés, émet à 
la température ordinaire une  quantité de vapeur  qu i  n'est pas  
négligeable. 

Aussitôt qu'il s'est rassemblé une  certaine quantité de  liquide, 
on eri mesure u n  volume dbterniiné, qu 'on rnr:t évaporer au  
bain-marie dans  une capsule de porcelaine plate, préalablement 
tarée. Au bout d'une heure et  deniie à deux heures, l'opération 
est terrnini.,e,ct il nc' reste plus trace de berizirie. On met a u  tles- 
siccateur et l 'on pése après  refroidissement. 

Supposuns que, dans la solution du  corps gras  dans la ben- 
zine, son volurne vierine s'+jouter au volume de benzirie sans 
contractiori appréciable, on a ,  en comparant les volurries de 
solution a u x  poids des rnatihres fixes dissoutes et en appelarit 
V le volume de benzine ajoutée à la prise d'essai ; 
I' la quantité totale de  matière grasse contenue dans la prise 

d'essai ; 
a le volume de cette quantité totale à la température ordinaire ; 
A le volu~rie de  solution du  corps gras  constituarit l a  fraction 

~i i ise à kvaporer ; 
Q la quantité de  riiatière grasse contenue dans cette fraction : 

P Y + ? . ,  
V = A .  

Xais, si l 'on appelle d la densité d u  corps gras  dissous, on a : 

AL> Q (1' + $) ou P (Ad - 0) = QVd ,  

d'où l'on tire : ' 
UVd P z -  

Ad - Q 

ou, en divisant les deux termes par  d : 

en désignant p a r  a =!le volume spécifique du  corps gras. 
d 
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Ce volume spécifique varie très peu ,  comme on le  sait, pour les 
diverses matières grasses, e t  l'on peut,  sans  commettre d'erreur 
appréciable, admettre qu'il est constant.  

1 1  On posera donc - - -- - s, 0,950 étant  la densité du bcurrc 
d - 0,950 - 

de cacao et cette substance é tan t  l'une de  celles que  nous dosons 
le plus fréquemment par  cette méthode ;  mais  on pourrait tout 
aussi hieri prendre 0,900. On s 'arrange pour que la niiltière 
grasse qui  restera dans l a  capsule de porcelaine, aprPs l'évnpo- 
ration d u  voluriie A de  solution Lienzénique,varie entre O gr,. 500 
et  1 gr. a u  miiximum, e t ,pour  cela,on peut  à volonté faire varier 
le po ids  d e  la prise d'essai ou le  volume de  benzine employée, 
qu'on fait, suivant  les circonstances, égal à 75 ou A 100 cc. 

Si,  par exemple, on apere  s u r  un chocolat, on le r&pe ; on en 
pEse 10 gr . ,  auxquels on ajoute 73cc. de benzine. AprEs 24 heures 
rie c:orit.iir:t,, ciri filtre ci. l'on mesure 25 cc., qu'or1 kvapore. Soit Q 
le poids trouv6,on a : 

Voici le résultat d 'exphiences comparatives faites en em- 
ployant la méthode par  déplacement et la niéthode ci.dessus. 

E n  mesurant i in  second volurrie d e  soluliori her1zEnique filtrée, 

S u m e r 0  

du 

qu'on évapore, e t  dont  il est superflu de  prendre le poids, qu'on 
possède dkjijà, on n deux échantillons d e  la matière grasse qui  
pourront servir & l a  prise des indices d'iode et de saponification. 

Ce procédé, qui  n'exige ni materiel compliqué, ni opération 
délicate, est particuliitrement corninode p o u r  le dosage de la 
rnntière grasse daris les frorriilges secs ou mous. II s'applique 
également bien a u x  tourteaux et autres déchets industriels. 

MQthude 

par déplacenient 

au sulfure de carhone 

avec q i i n n t i t é  
limitke de solvant. 

Méthode 

au 
sans l i m i t a t i o n  

l a  qiiui i t i té  de 
ou niethode 

par épuisement. 

Méthode 

par augmentation 

de volume 

d'une solutioo 

henzbnique. 
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Analyse et diah-enciation des mistelles et  des vins 
de liqueur, 

Par Ri. G. HALPIIBII. 

(Suite et  fin) (1).  

D o s a g e  d e  l 'azote ammoniacal.  

300 cc. de vin sont  additionnés d'acide sulfurique au  115, en 
quantité suffisante pour  qu 'une goutte de  ce liquide fasse virer 
au vert une solution trks étendue de  violet de méthylaniline, 
c'est-à-dire pour  qu'il existe de  l'acide minéral libre ; on les 
réduit ensuite k 150-200 cc. p a r  évaporation au  bain-marie;  
aprés refroiclissenient, on raméne au volume primitif par  acldi- 
tion d 'eau,  puis,  au  moyen d 'une eprouvette graduée, on y verse 
de l'acétate ncutre de  plomb & 1 0  p .  100, tarit qu'il se forme u n  

' 

précipité (environ 10 à 1 5  p. 100). L e  volurne lotal d u  liquide est, 
à ce monient, 300 cc., plus le volurne de  l'acétate de plomb em- 
ployé ; soit V ce total. Ori jette sur  un griirid 1ill.re B plis, e l  l'on 
recueille, dans une  éprouvette graduée, le plus possible de  

300 x V, 
liquide limpide ; soit V, ce voluine ; il représente en cc. - v 
du liquide primitif;  on le verse dans un  ballon d e  1.500 cc.; 
or1 y ajoute autant  de soluticiri de  ~iilfi1t.e de soude ?L 10 p .  100 
qu'on a employé d'acétate de  plomb, pu is ,  aprés addition d'une 
bonne pincée de pierre ponce calciniie et pulvérisée (destinte h 
favoriser l'ébullition) et de  1 0  g r .  de miignésie calcinée, on 
distille a u  réfrigkrant ascendant d'Aubin ou de Schluesing ; on 
recueille le distillaturri daris de l'eau corit,enanl environ 5 cc. 
d'lICl h 20 ou 41" B., tel qu'on le fournit a u x  laboratoires ; 
lorsque le liquide distillts n'est plus d u  tout alcalin, on arréte 
l'opération, et on l'évapore à siccité au  bain-marie, en cessant 
l'action de  la chaleur dés que ce résultat es t  atteint ; le rckidu 
est repris p a r  trés peu d'eau e t  ;iddilioririé d'une qu;trilité de chlo- 
rure de platine neutre suffisante pour  que le liquide surnageant 
soit ncttemcnt jnune; on évapore presque coinplètemcnt s u r  
un bain-marie chauff'é, de telle façon que l'ébullition n e  soit 
pas tout à fait atteinte, puis on reprend p a r  l'alcool k 80" ; on 
laisse digérer pendant 112 heure ; on lave le précipité S l'alcool 
à 800 ; on le  recueille sur  un filtre, et, aprés dessiccation, on 
l'incinhre, en chauffant d'aliord doucement. Le poids du platine 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1903, p .  246. 
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trouvé, niultiplié par  0,14257,  donne la teneur en azote amrno- 
niacal de  la prise d'essai. On ramène  par  le calcul à 2 litre. 
L ) i ~ ~ i s  les déterminations précires, le poids trouvé devra Ptrr 
corrigé en tenant  compte qu 'une partic d e  chloroplütinate sc 
dissout dans  environ 15.000 parties d'alcool à 80". 

Dosage de l'acidité volatile. 
(Procédé Magnier de la Source). 

Daris uri golielet de verre, on place 200 cc. d'eau dislillée et 8 i 
10 gouttes d'une solution concentrée de phtaléine du phénol dans 
l'alcool à 60-ion, puis on  ajoute avec précaution de la soude 
décinormale jusqu'à virage a u  rouge ; dans ce liquide, on verse 
10 cc. du  vin B essayer, puis on y laisse couler de  la  soude décime 
en quantité suffisante pour produire le virage au  rouge ; on note 
le volurne 1' de liqueur sodique employée ; en le multipliant par  
0,49, on obtient l'acidité totale exprimée en SO'H2. 

D'autre part ,  10 cc. du  même vin sont placés dans un  viise en 
verre  cylindrique et plat,  ayan t  environ 1 centimètre ou I centi- 
rnhtre e t  demi de  hauteur ,  s u r  7 h 8 centiniétres de diamètre, et 
abandonnks soiis une cloche, en présence d'acide sulfurique 660, 
j usqu'iddessiccation complète, ce qui est obtcinu en 4 à 5 jours, si 
Io cloche est bien fermée et  si le  liquide se trouve en présence 
d 'une griinde surface d'acide sulfurique. Ce résultat étant 
a t te int ,  on prend 200 cc. d'eau distillée préalablement neu- 
tralisée p a r  la soude, en présence de  la phtaléine du phénol, et 
on les emploie B dissoudre le rCsidu sec et à le faire passer 
d a n s  un gobelet de  verre, oii l'on titre son acidité au  moyen de  
la soude décinorniale, cornirie il a été dit  plus liaut.  Cette fois il 
ne fau t  plus employer qu'un volunie Vi d'alcali. L a  ditTSrencc 
V -V, représente l a  quantith correspondant a u x  acides volatils, 
lesquels, exprimés en g a m i n e s  d'acide sulfurique par  litre, ont 
pour  valeur : 

(V - VI) X O,@ 

Dosage de la glycérine. 

On l'effectuera selon le procBdé Laborde (1). 

Dosage des sucres. 

On le pratique selon le procédé indiqué par  11. Rocques (2). Il 
y a lieu, toutefois, de  faire une  remarque au  sujet des forinules 

( 1 )  Annaier de chimie analytiyue, 1899,  p. 76 ct 110. 
(21 Annales de chimie analytzque, f 900, p .  218. 
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employées par  cet au teur :  il est plus exact de leur substituer 
cclles proposées p a r  Kizczkowski (i), parcc quc ,  dans  la pre- 
miEre, on a pr is  comme pouvoir rotatoire d u  siirre interverti 
celui d'un mélange à parties &aies de glucose p u r  et de 1Cviilose 
pur, t;mtlis que,  tlims la swontie, on fait intervenir le pouvoir 
rotatoire yrai du  sucre interverti .  Les diffrrences obtenues p a r  
l'emploi des deux  formules sont ,  d'ailleurs, minimes. Ainsi, j'ai 
trouvé les écarts suivants s u r  trois &chantillons : 

Caractbres des motits, des vins de liqueur et des vins faits. 

G u c o s e p r ,  , Ti%- 
Pour tirer une  conclusion utile des  r h l t a t s  obtenus prkcé- 

dernment, il convient d'ètre fixe sur  les ef'f'cts de la ferinentation. 
Pour les déterminer, avec M. A .  Gautier, nous avons prbpari: trois 
moûts obtenus en exprimant  séparément des raisins des chpa- 
ges Clairette, Carigrian e t  Arnrriori. Chaque rrioîil a 61.6 divis6 
en trois portions, dont chacune a servi ?i constituer : 

i0 Une mistelle, par addition d'une suffisante quantité d'alcool 
de vin pour porter son titre alcoolique à .1Ei0; 

2O Un vin de liqueur, en abandonnant  Lla fermentation jusqu'à 
cc: que la  1noiti6 du  sucre ait  dispiirii (110 g r .  5 pour la Clai- 
re t te ;  93 gr .  8 pour le Carignan ; 78  gr.  pour  l'Aramon), puis 
ajoutant assez d'alcool de vin pour amener le titre alcoolique 
total ü. l j O  et assurer ainsi la conservation des sucres dans ces 
liquides qui ont p u  voyager de Karbonne à Par i s  e t  y être con- 
servés sans subir  aucune modification ; 

3O Un vin füit en laissant la fermentation s'accomplir norma- 
lement d'une façon complète e t  additionniint d'assez d'alcool de  
vin pour amener  à l a u  le  titre alcoolique final. 

Lévulose.. . . . . .. 

(1) Moniteur scientifique Quesneville, i836, p .  19. 

78.4 79.6 100.7  70 .7  78.8 
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- 294 - 
Soumis B l'analyse, ces liquides ont fourni les résultats sui- 

van ts  : 

Azote total . .  . . .. . . 0.155 

Aciditk volatile (en 
SO(II3) .... . ... . . 0.000 0.260 - 0.030 0.210 - 

Comme on le  voit, la fermentation a pour  efïet d e  diminuer la 
tc:rir:iir r:n azote du  moût. C c t k  tlirriinution n'est pas  due à la pré- 
cipitation ries matières azotées par  l'ülcool formé, puisque, dans 
tous nos liquides, il existe une méme quantité d'alcool. 

On peut constater que l'azote alhuminoïde a peu varié d u  com- 
mencement à ln fin de  la fermentation. L'azote volatil est plus 
akteint, rnais l'azote ainrnoniacal est le plus entamé. Sur 39 milli- 
granimes que contenait la inistelle d'Aramon, on n'en retrouvc 
que 1 milligr. 6 dans le vin de  liqueur et  1 inilligr. 8 dans  le 
vin fait. Pour  le Carignan, les 22 riiilligrarnmes existant au 
début  tombent il 4 dans le  vin de  liqueur et à 2,2 dans le vin 
fait. Enfin, dans la  Clairette, les 2 miIligr. 4 disparaissent et 
nt: laissent plus dans le vin tic. liiliic:ur et dans le  vin fait que 
O milligr.  3. 

L'acidité volatile dans  le vide n'a jarnais atteint O gr.  1 pour 
les mistelles ; elle s'est élcv4e progressivement à O gr .  270- 
O g r .  180-0 gr. 223 pour les vins  de liqueur ; en nieme temps, 
l'acidité totale s'est accrue dans  des proportions un  peu plus 
élev&es, &cause de  la forinntiori d'iicide succiriique, qui est fixe. 

La glycérine s'est produite d'une fnyon à peu près proporlion- 
nelle ?i la quantité d'alcool formé ; on en a toujours trouve de  
petites quantitks dans  les moîits. 

E n  r6sumE, dans u n  moût pnrtiellement et normalement fer- 
menté (vin de liqueur), ne contenant pas plus  de 0 gr .  2 à O gr .  3 
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d'acidité volatile, l'azote ammoniacal n'a pas  excédé O g r .  01 0. 
Une quant i té  supérieure attesterait ,  si la proportion d'acides 
volatils etait inférieure B O g r .  1, qu'il s'agit de  moût alcoolisé 
dit t( mistelle D. Elle tendrait L prouver  qu'il y aurai t  eu inau- 
mise fermentation, si  I'acitlité volatile était supérieure S 2 gr.,  ce 
qui serait confirmk ou infirmé piir l'étude des sucres et,  a u  
besoin, p a r  le dosage d e  la glycérine. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANQAISES 

Sur ln darse de sulfntc de potunse contenu dans le@ 
v l n ~  d e  liqneor. - M .  L. hIArL'IIL1I:U ( B u l l .  de L'Office des i w -  

seigneme~zts ayl-icelles d u  MinisGl-i: de 1'8gric1dt7rw). - M. Mathieu, 
dans ce travail é tendu,  examine d'abord Ics législatioris française 
et étrangéres a u  point de  vue  des doses maxima de sulfates 
dont elles tolèrent 1 ; ~  présence dans les vins. 

Dans le second chapi tre ,  il ktudie somrriairement les modes de 
préparation des vins de  liqueurs, en recherchant  plus spéciiile- 
ment les causes qui font var ier  la dose des sulfates Les princi- 
pales de ces causes sont ,  en dehors, bien entendu, du plâtrage, 
la concentration plus ou  moins g rande  que le moût a pu sulyir, 
la conceritratiori d u  vin p a r  consurrie, le soufrage, etc. 

Le troisième chapitre est une discussion s u r  l'application d'une 
i,églernentütion de la  dose de sulfates dans les vins de liqueur. 
M. Mathieu montre  quelles difficult6s présente l'application de  
la loi du 11 iuillet 1892. fixant laliniite de  sulfate de ~ o t a s s e  à 
2 grainmes par  litre,si l'on tient compte des causes qui peuvent, 
en dehors d u  plâtrage, üugmeriter la teneur en sulfates des vins - 
dc liqueur. 

Aussi propose-t-il, pour conclure, d'apporter S la réglernenta- 
tiori actuelle les rnot1ific:i~tions suiverites : 

i0 Pour les vins ordiriaires ou pour  les viris d e  liqueur médici- 
naux, limiter B 2 g r .  par litre In dose de sulfate d e  potasse en 
puissance, les sulfates en puissance étant la somme des sulfates 
existaot dans le vin et des-sulfates pouvant provenir de l'oxydn- 
tion de l'acide sulfureux contenu dans  le vin. 

20 Pour les vins de  liqueur proprement dits,  limiter à 5 gr. 
par litre les sulfates en puissance. 41. Jlnthieu propose aussi de 
limiter la dose à 4 s r . ,  e n  exceptant les viris ayant  plus de hui t  
ans, pour 1r:sqiiels ori ac:r:order;iit une tcilhïtrice th: 1 g r .  

Pour  les vins blancs léghrcment doux, qui  proviennent 
exclusivernent d e  l a  fermentation de  mohts non concentrés et 
qui peuvent Stre assirriilés aux  vins de consornrnation courante, 
limiter à 3 gr. la teneur en s~i l fates  e n  puissance par litre. 
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Réaction, mierochimiqiie de  la ntryelininc. - 
M .  Cr. IIEXIGES ( B u l l .  de ln Soc. de phal-macic de Bordeaux, 1903, 
p. 97). - Lorsqu'on traite une solution pas t rop  étendue (1 p .  
100 au moins) d'un sel d'alcaloïde pàr des solutions de  sels alcn- 
lins th60riquement neutres, inais présentant une alcalinité mnr- 
quée vis-A-vis dutournesol ou de  la phtaléine du  phCnol,tels que 
les borates, les phosphates, les mfit,hylnrsinates, etc.,  on ohtient 
presque toujours un précipi16 qui ,  lc plus souvent amorphe au 
cti:hut, prend fréquemment la forme cristnlliiée au bout d'un 
temps gbriCralerrieril court et s'on're sous l'aspect de groupe- 
ments cristallins, caractéristiques pour  un alcaloïde donné. 

La brucine se  prdsente ainsi en faisceaux angulaires, forrnbs 
de fines aiguilles souvent incurvées et  dont les extrémités diver- 
gent d'un centre commun ; la strychnine cristallise en l o n ~ s  priç- 
mes étroits, enchev&trés;  l a  nnrcéirie en  gerbes ou faisceaux 
rappelant la tyrosine ; la narcotine, la cinchonine et  la cinchoni- 
dine en sph6rules radiées, en oursins, comme certains cristaux 
d 'urate  d'ammoniaque. 

Ces précipités dispar;iissent lorsqu'on acidifie légi:rerric:ril, le  
milieu. 

Les précipités ainsi obtenus sont uniquement conslitués par 
les alcaloïdes eux-mémcs; a y a n t  pr is  naissance à la faveur de 
l'alcalinité du milieu. 

Ces faits peuvent etre utilisés pour  reconnaître, a u  microscope, 
un  certain nombre d'alcaloïdes : en elïet, une goutte d'une solu- 
tion de ces produits r? 1 p .  100 a u  moins, mise s u r  une lame de 
verre  avec une goutte de borax, en solution saturée h froid, 
donne rapidement les cristaux spécifiques, qui peuvent &tre 
ohservés k un grossissement assez faible pour qu'on n'ait pas 
besoin de recouvrir d'une Ianlelle In prtiparation. 

L'auteur a cherché si, en modifiant Ie mode opératoire, on ne 
pourrait  pas rendre cette réaction plus sensilile, notamment 
p011r la s1ryi:hninc:. 

II a constaté que,  si une solution d 'un  sel d e  strychnine, ?i un 
titre tel que l'addition de réactifs alcalins n 'y  fasse pas nppn- 
raître de précipiti:, quel que soit le  temps de contact, estiivaporée 
k siccité, e t  si le résidu est additionné d 'une  petite quantité de 
ces réactifs, des cristaux apparaî t ront  bien vite si l'on examine 
In préparation au  microscope. 

On prend une  solution aqueuse de sulfate de strychnine à 
0,1 p.  100. Une gouttelette de  ce liquide (reprksentant .1/200 de  
milligramme de  principe actif),  prélevée avec l'extrémité d'une 
baguette de verre, est portée sur  une lame de w r r e ,  en s'arran- 
geant  d e  f a p n  que  le dinmc\tre de  la goul te  n'excZde pas 2 mil- 
lirnétres. En dvilant que la goutte s'fitnle, on I'hapori: & iirie très 
douce chaleur d a n s  l'air chaud d'une petite f l a i n ~ e ,  sans d6pns- 
ser 40 à 50 degrés, afin de  ne p a s  résinifier le r6sidu. 
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. -bn faisse refroidir compl8tement; puis, avec l'extrémité la 
baguette de verre, on préléve une goutelette de soude normale, 
et on la dépose sur le résidu, en débordant très légèrement ce 
dernier et le divisant dans le liquide avec la pointe tr8s effilée 
d'une baguette de 
verre. Sans couvrir -.%- 
d'une lamelle, on 
examine au micros- 
cope aprés quelques 
instants de contact, 
et l'on ne tarde pas h 
apercevoir des cris- 
taux prismatiques. 

M. Denigés a pu 
ainsi déceler jusqu'à. 
un dix-milliéme de 
milligr. de strych- 
nine. 

Les ptomaïnes ne 
donnent rien de sem- 
blable, ainsi que I'au- 
teur s'en est assuré. 

11 a pu, g r h e  à. cette réaction, mettre la strychnine en évidence 
dans la teinture de noix vomique. 

Pour cela, 4 cc. de cette teinture a été additionné de 4 cc. d'eau, 
de 5 à 6 gouttes de lessive des savonniers et de 10 cc. de chloro- 
forme ; on agite ; on décante et l'on filtre le chloroforme ; on 
agite ce dissolvant avec 1 cc. d'HG1 normal ; on dvapore sur une 
lamelle une goutte de cette solution, et l'on continue comme il a 
6t6 dit cidessus ; les cristaux caractéristiques s'observent au 
microscope, sans qu'on ait besoin de recouvrir la préparatipn 
d'une lamelle. 

Lorsque, dans le mode de recherche de la strychnine qui vient 
d'étre indiqué, la préparation se desséche spontanément, les 
prismes que forme cet alcalolde sont masqués par les gros cris- 
taux de carbonate de soude qui ont pris naissance dans la 

. dessiccation. Une goutelette d'eau, ajoutée au résidu, dissout 
instantanément ces derniers et permet de.voir très nettement la 
strychnine cristallisée. 

Dosage de la digitaline dans les pre5parations 
otncina1es.- M. ECALLE (Résumé d'une communication faite 
B la SociCté de pharmacie de Paris dans sa séance du 4 fdvrier 
1903). - M. Ecalle emploie le procédé Keller, auquel il a fait 
subir quelques modifications. 

Tout d'abord, s'il s'agit de préparations liquides de digitale, 
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h1. Ëcailc les évapore, e t  le dosage est pratiqué s u r  le résidu 
redissous d a n s  l'eiiu; il obtient ainsi une liqueur, dont  le volume 
est  porté  h 450 cc. ; il ajoute à cette liqueur 2 5  cc. d'une solu- 
tion d'acétate neutre  d e  plomb a u  1/10 et il complète 200 cc. ; 
il filtre e t  prélève 100  cc. de  filtratuni, qu'il additionne de 
1 0  ce. d 'une solution d e  sulfate d e  soude à parties égales, afin 
de  précipiter l 'escés  de  plomb; après  virigt-quatre heures de 

90 
repos, il décante 90 cc. d u  liquide, qui  représentent- di1 

200 
liquide total et qu'il introdui t  dans  une  boule à décantation; il 
ajoute à ce l iquide2 cc. d'ammoniaque à 10 pour  100 e t  30 cc. 
de chloroforme; il agite rnodérkment; il décante l a  liqueur 
chloroformique, qu'il filtre s u r  un filtre mouillé de chloroforme; 
à cinq reprises dilf'érentes, il ajoute d u  chloroforme d a n s  la boule, 
et, chaque fois, il agite et d k a r i t e  (si, piir l 'agitation, il se  produit 
u n  commencement d'éniulsion, il laisse reposer pendant  quarante- 
hui t  heures) ; il réuni t  les liqueurs chloroforrniques ; il les évapore 
et il redissout le rksidu dans  3 cc. environ d e  chloroforme; cette 
solution chloroformique est placée dans  u n  vase en verre  de Uo- 
hSme taré ,  d a n s  lequel hl.Ecalle ajoute 10 cc. d'kther sulfurique 
(O = 0,720, e t  ?O cc. d 'é ther  de  pétrole ; il agi te  e t  laisse depo- 
scr pendant. vingt-quatre heures, en recouvrant l e  vase d 'un  verre 
de montre ,  afin d'éviter une t rop grande évaporation du liquide; 
il décante aussi loin que  possible, et il évapore le liquide res- 
tant,  d'abord au-dessus de lavapeur  d'eau, puis  au bain-marie; 
enfin, il achèvel 'évaporation au  moyen d'un courant  d'air chaud;  
il met ensuite le vase dans  u n  dessiccüteur, e t  il pèse aprés  refroi- 
disçeirient. 

Pour  cont,rhler l'exactitude de  c e  prot:Edk, M. Ecalle a m&lé 
un poids déterminé d e  digitaline cristallisée à une  certaine 
quriritité d'extrait  de  chiendent, e t ,  après avoir fait subir au  
~né l i~r ige  les opérations ci-dessus indiquées, il a trouvé une dose 
de digil;iline correspondant, à trks peu de  chose près, à la prise 
d'essai. 

Cui-crctétwinalion $e la strychnine par le rkuctif de 
\Tenzell. - M. GUElllh' ( Joz ima l  de phamc ic ie  et de chimie du 
1 5  juin 1903). - I,e réactif de Wenzell (1 partie de  permanga- 
nate  d e  potasse avec 100 parties de  S0'112) est employé pour 
identifier la strychnine, mais la coloration violette qu'il donne se 
produit aussi avec les tar t rates ,  les citrates, les sulfocyanures 
et avec les matifires organiques. 

11 est pr6fërnhle de  recourir a u x  réactifs de Mandelin ou de 
Kundrnt (vüriadate d'arnrrioniaque e t  acide sulfurique) ou encore 
5 la solution sulfurique d'oxyde de  cérium, préconisée par 
Sonnenschein. 
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Quant au bichromate d e  potasse additionné de SOIIP, il ne 
donne rien avec les siilfocyanures ; a u  contact des citrates e t  des  
tartrates, il donne u n e  coloration verte, qu i  ne  peut étre cori- 
fondue avec la colorütio~i violette Lrès intense (que produit la 
strychnine. 

Diff6renaietion des mistelles e t  des vins de li-  
queur. - M. C H .  BLAREZ (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences d u  6 juillet 1903). - M. Ifalphen a propos6 de d i f î h n -  
cier les mistelles et  les vins doux  e n  se basant s u r  les varia- 
tions de l'acidité voli~tile e t  tntitle, s u r  les v;ir.iatinris des corripo- 
sés azotés, s u r  l a  nature des sucres et  sur  les variations dans  ln 
teneur en glycérine, variations qui  sont corrélatives de la fer- 
mentation des jus  sucrés (1). M. Blarez appelle l'attention des 
chimistes s u r  les déductions qu'on peut  tirer deladéterni in a t' ion 
des acides solubles dans l'éther. Ces acides sont l'acide malique, 
qui se trouve en petite quantite dans  les raisins bien mûrs avec 
lesquels on fait les mistelles, e t  l'acide succinique, qui se forme 
pendant la fermentation alcoolique d u  moût. Donc, un moût de  
raisin étant donn6, qu'il soi1 alcoolisé par  addiliori d';ilcool ou 
non, si l'on dose les acides solubles dans l'éther qii'il renferme, 
on ne trouve g i i h  que l'acide malique. Si r:e in&t a sulii une 
fermentation plus ou moins avancée, on trouve, en plus de 
l'acide maliqiie préexistant, de l'acide malique engendré pen- 
dant la fermentation, plus quelques autres  acides partiellement 
solubles dans l'éther. 

Pour déterminer l'acidité soluble dans  l 'éther, M. nlarez &?re 
de la maniiire suivante : il prend 29 cc. d u  liquide B essayer 
(vin ou mistellel, qii'il réduit B 10 cc. par  évaporation au  bain- 
marie ; il épuise à cinq reprises différentes p a r  23 cc. d'éther ; 
les liqueurs étherées sont réunies et évaporées ; le résidu, dis- 
sous dans u n  peu d'eau distillée, est titré avec la soude décinor- 
mal? en prksence de  la phholph tn lé ine .  

Par  ce procédé, 11. 13larez a dosé les Iiqcides suivants, dans  
lesouels il a. trouvé les nunntités d'acides soluliles dans l'éther 
ci-dessous indiquées, ces quantités &tant  exprimées en acide 
sulfurique monohydraté : 

. . . . . . . . . . . . . . .  Mistelle (1900). 
- (1901). ............... 
- (1902). . . . . . . . . . . . . . .  

Vin blanc d'Algérie sec (1902). . 
- de la Gironde (1900). 
- - (1902) . 

Vin de Xérès  très vieux.. . . . . . .  
Vin d'Alicante trks doux.. ..... 

O gr. 264 par litre 
O  gr. 333 - 
O g r . 2 1 5  - 
O gr .  9996 - 
O gr.  888 - 
t g r . 1 0 0  - 
O gr. 820 - 
O g r . 9 2 0  - 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1 9 0 3 ,  p. 246 et  291. 
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Ces chiffres montrent que  les mistelles renferment des pro- 
portions d'acides solubles dans  l'éther trois fois moins consid& 
rables que celles contenues dans  les autres  vins. 

Souveau procédé de dosage de la glycérine. - 
M. RUISISE (Comptes rendus de 1'8cadirniedes sciences du 48 mai 
1903). - Lorsqu'on chauffe à 230 degrés un  mélange de glycé- 
rine, d'hydrate de potasse et  de chaux  potassée, il se forme de 
l'acétate de potasse, du formiate de potasse et de I'hydrogPrie ; 
à 280 degrés, le m&me mélange donne de l'acétate de  potasse, 
d e  l'oxalate de  potasse et de  l 'hydrogène;  à 320 degrés, de 
l'acétate de potasse, d u  cark~oriiite de pol.;isse et  de 11hydrog2.ne ; 
à 350 degrSs, du  carbonate de  potasse, de  l'hydrogène et du  
rnbthane. 

Cette dernière réaction peut se  formuler de la manibre sui- 
van te  : 

C311803 + 4 (KOII) = '2 (C03K2) + 611 + CHb 
Cette formule montre  que ,  pour  1 gr .  de  glycérine, on ohticnt 

725 cc. dlhydrogP,ne et S i 2  cc. de  méthane,  soit un  voluine 
gazeux tolal de 967 cc. h O degr6 et à Iü pression O métre 76. 

C'est cette réiic:tion qu'utilise M. Buisine pour  doser la glycé- 
r ine ; il prcnd O gr. 20 ou O gr .  50 d e  glyc6rine, qu'il rnkl:ingci 
intirnement a v e c 3  à 5 gr. d'hydrate de  potasse; il a,joute de 15 
B 20 gr. de chaux potassée en p o u d r e ;  il introduit le mélange 
d a n s  un ballon qui  est rnis en coriiinunication avec un réservoir 
à gb; il chauffe le ballon au  bain de  mercure jusqii'b 3,10 
degrés ; la réaction est terminée a u  bout d'une heure ; il ne reste 
plus qu'k lire le volume de  gaz obtenu e t  h faire le calcul, 
sachant  que 1 gr.  d e  glyctirine donne 967 cc. de  gaz.  

3f. nuisine a dos6 I;L glyr:hine d;iris qiii~l.re khant i l lons ,  et i l  
a obtenu les risiillats suivants. qiii dif'i'crent peu de ceuxque lui 
a dorinbs le  dosage de la  triacétine : 

Dosage Dosagü 
à la triacktinc k la chaux potassée. 

- - 
Glycérine cristallisût~le . . . 99.48 p .  100 99.85 p. 100 
GlycCrineblonde. . . . . 98.24 - 98.80 - 
Glycirine de stéarinerie à 2 P .  89 10 - 89.62 - 
Glycérine de savonnerie. . . 67.38 - 68.24 - 

RéacCian tl'idenilié de IR cryogénine. - M. hlhNSEhU 
(Bul lel inde la S u c i d é  deph.nrnaizcii: de Horde~mc dr. rnars 1903). - Orii~ 
d t j 5  indiqué plusicursrkiictions d'itlcntiti: dcla  crgogénine ou ben- 
zamido semicarbnzide (réduction de  la liqueur de Fehling, forina. 
tion d u  miroir d'argent avec le nitrate d'argent ammoniacal, 
précipité d'or métacique e t  coloration bleue avec une solution de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chlorure d'or, coloration rouge, puis  verte avec le sulfate de  
çuivrc, coloration o r  avec le sulfate acide de mercure de  
M.  Denigbs). M .  Manseau a trouvf: une  réaction nouvelle : si 
l'on prend une parcelle de  c r y o g h i n c  e t  qu'on la chauffe dans 
uu tube avec 1 ou 2 cc. d'eau oxygénée, il se produit m e  colora- 
tion bouton d'or, qui  passe au  jaune-rougeitre et nidrne a u  
rouge, suivant la quantité de cryog6nine mise e n  exphience .  

Cette réaction permet d e  carocti:r.iser la r:ryogénine en solu- 
tion aqueuse, bien qu'elle soit à peine soluble dans  l'eau. 

Soovellas 1-é~etinnci cnlnrfeii tla la eryngfuinc. - 
hl.  lL\LLHAI, !Bulletin de pharmacie de Lyon dc mai 1903). - 
M. Bnrriil a ohservé les réaction., suivantes, que donne la cryo- 
génine avec certains riactifs : a u  contact d e  SOLW formolé, il 
se produit une coloration rouge violacé, avec fluorescence verte 
plus ou moins prononcée. 

Az0311 fumant  dissout la cryogénine; en a.joutant de l'eau, on 
obtient une coloration roiige foncé, avec pr&pité brun. 

Avec l'eau oxysénée et quelques gouttes d e  SO*IIZ, il se pro- 
duit une  coloriition jiiune-orangé, qui  passe au  brun .  

Le bioxyde de  sodium donne une coloration jaune, qui passe 
a u  rouge avec: 1ICI. 

Avec le  persulfiite de  soude. on obtient une coloration roune- 
orangé, qiii devient rouge-sang. 

Le réactif Jlandclin (solution sulfurique de  vanadnte d'arnrno- 
niaqud donne iine coloration rouge-orangé, qui  devient rouge- 
groseille, puis rouge-carmin. 

L'eau brornke et l 'hypohromite de soude produisent un préci- 
pité jaune-ortmgk. 

Avec k?r~ac l i f  Froehde (sulfomolyhdate de  soude), la cryogé- 
nine d m n e  une  coloriition rose, qui devient rouge ; en chiiuf- 
fant, la coloration rouge pisse a u  vert-olivc ou a u  vert-éme- 
ra ide .  

Le réactif de diazotation d'Ehrlich, chaufrE avec une solution 
de cryogénine, produit une  ccilîiration r o u p o r a n g 8 .  

dnalyne  d ' u m  liquide prnvenmnt d'un kyste da 
pancréas. - NJI. ALAY el RlSl'AL (Jowncd de pknl-nincie et de 
cbirnie du  .icr avril 1903). - Le liquide examiné par  JIM. Alap 
et Rispal provenqit d'un kyste dtheloppé a u x  dépens de la 
queue di1 pancréas d'une femriie de trente-cinq ans .  Ce kyste 
contenait plus de  deux litres d'un liquide trouble, visqueux, 
jaiinc-verdAtre. sans odeur, trioussant par  agitation et ne se 
coagulant pas :  densité = l .O11 ; réaction ;tlcaline. 

L'analyse de ce liquide a donné les r6sultiits siiivarits. qu i  
montrent, qii'il diffi:re dii sui: paric:réat.ique n o m a l  ; ce liquide 
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est pauvre e n  albumine et en urée. mais  il contient une forte 
proportion d'albumine acéto-soluble qui  ne se trouve pas ordi- 
nairement dans les sérosités ; enfin, il renferme une quantité 
appréciable d'aci:t,one. 

................... Matikres serine 
. . . . . . . . . . . . . . .  albuminoides globuline 

.. totales i albumine acéto-solutile. 
............... 8 gr. 7 peptone.. 

...... Chlorures (en chlorure de sodium). 
.................... Acide phosphorique 

Sulfates. .............................. 
Chaux et magnr;sic.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ur& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Graisse et cholestérine.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Glucose.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide urique .......................... 

........................... Acétone. 

5 gr. 1 
O gr. 6 
3 gr. O 
néant 
3 gr. 8 
O gr. 26 
traces 
O gr. 05 
O gr. 1 4  
O gr. 16 
néant 
traces 
O gr. 05 

Les cendres contiennent d u  fer et des traces de cuivre. 

Donage de l'acide nzotiquc par In inéfhoilc de 
Schlnesitig en préncnee de inatièimes oi*gnnlrliier~. - 
MM. P.  LIECII'I'I e t  E. RLTTER (Zczts. fiir ~ n a l y t i s c l ~ e  Chmie, 
1903, p. 205). - Les aiiteiirs utilisent, comme flacon de rkactiori, 
un ballon de 200 cc , et,  si les quantités d'azote nitriil& h doser 
sont trEs rninirnes, cette contenance est  encore diiniriuée ; le 
tube & dégagement a 2 à 3 milliruétres de d iamèt re ;  le tube 
entonnoir est ferrné par une pince. 

Le gaz est recueilli su r  le niercure, parce que la Iessivr: de 
soude proposée dans  le mdrrie but est très difficile ù priver con- 
venablement d'air et qu'elle dissout toujours aussi une petite 
quantité de  bioxyde d'azote. 

P o u r  vkrifier la composition d u  gaz mesuré. on l'absorbe par 
le sulfite de soude en solution alcaline, mais, niéme en opérant 
avec du  nitrate pur, il y a toujours une faible quantité de gaz 
qui n'est pas i ~ b ~ o r b k ;  ce résidu est, d u  reste, i n f h r i ~ ~ i r  à O C C .  1 
et peut étre négligk, car l'erreur correspondante est insignifiante. 
Au lieu de  mesurer le volurne d e  gaz dkgagé, on peul oxyder 
celui-ci e t  prendre le titre de la solution obtenue ; pour cette 
opération, les auteurs  donnent ,  comme Schlcesing du reste, la 
préférence à l 'oxygène, mais la détermination titriinétrique 
fourni t ,  en gknéral, des résultats un  peu faihles ; cela tient i~ ce 
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due, dans le procédé Schlcesing, on ne  peut,  maigrk toutes les 
précautions, chasser  l 'air cornpl&teriient. En outre, Kreusler a 
constaté que l'oxydation p a r  I'oxygéne libre n'est jamais absolu- 
ment parfaite ; il se forme toiijours un peu d'acide nitreux ; les 
nitrites normaux ayant  une  réaction alcaline, on emploie moins 
de liqueur titrée, ce qui  correspond a u n  résultat plus faible en 
Az03fI .  Pour at te indre u n e  plus grande exactitude, il faut faire, 
avec les réactifs contenus dans le ballon. une opération avec trks 
peu de solution d e  nitrate ; de  cette façon, l'appareil est entik- 
remcnt purgé d'air.  

La présence de  sels amrnuriiacnux n 'a  pas d'inflnence s u r  le 
résultat, e t  les auteurs  n'ont pas  pu constater, dans les condi- 
tions du  dosage, la réaction indiquée p a r  Pfeif'f'er et 'i'hurrnann : 

ShzH" 311~0 = 311'0 + 5 .k .  
La présence de l'urée est égnlenient sans influence. 
Pour doser les nitrates d a n s  la  terre, on épuise celle-ci par  

I'eau ; le filtraturn est rendu alcalin et concentid pour  servir  au 
dosage. 

Le dosage des  nitrates dans  l'urine ne  peul  se faire directe- 
ment sur  celle-ci, pa r  suite des mousses qui  se  produisent quand 
on chauffe l'urine avec les réactifs. Lorsqu'il s'agit d'urine 
humaine, oii peut opérer comme suit : on évapore ?I consistance 
de  sirop; on épuise celui-ci p a r  l'alcool i1 60 degrés, et l'on dose 
l'azote nitrique s u r  l'extrait. On peut encore Eviter la formation 
des mousses en Bvaporant au  bain-marie une quantité détermi- 
née d'urine, adilililionnée d 'un  peu de potasse caustique ; le 
résidu est chauffS pendant  deux heures à 150-160 degr-és. puis  
repris par I'eau pour servir au dosage. Lorsqu'il s'agit d'urine de 
vache, il faut procédrr de  la nianière suivante, en raison de  la 
prksence de  l'acide hippurique, qui  gkne la  réaction cn produi- 
sant des soubresauts violents ; une assez grande quantité d'urine 
est concentrée au  bain-marie, après  addition de potasse ; lorsque 
le volume est diminué de moitié, on ajoute d u  sous-acétate de  
plomb jusqu'k cessation du  précipiti: ; on filtre; on lave le pré- 
cipité, et, dans le filtratum, on sépare le  ploinb p a r  I'arnmo- 
niaque ; on filtre; on lave, e t  le nouveau filtratum est évaporé 
e l  c,oriceril.ré. I,e rriCrrie procédé sert pour  l'analyse d u  jus  de 
fumier et est 6giilernent applicable à l 'urine huriiainc. 

Pour &tre certain de chasser tout le bioxyde d'azote, il faut, 
dans le cas des urines, pousser la concentration beaucoup plus 
loin que pour les autres substances ; il fant chauffer le ballon 
jusqu'à l'apparition de fumées blanches. 

Les auteurs concluent que la méthode d e  Schlcesing donne des 
résultats très exacts, mème en présence de substances orga- 
niques ; c'est, du reste, pour  le dosage de  l'azote nitrique dans 
ces conditions que son auteur  l'avait instituée, puisqu'il I'appli- 
quait ti ses recherches s u r  l a  composition des tabacs. E. S, 
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Anafyse des ebiornres de chaux. - Pi. 1). DE PAEPE. 
(Cornmz~nication fade a la séance de la seclion de Uruxellrs de 
l ' i lssoc~ation belge des chimistes d u  22 jmviei .  1903). - L'auteur 
a fait des essais pour s e  rendre compte de la valeur des nié- 
thodes de dosage des diverses forrnes sous lesquelles le  chlore 
se prhennte daris les chlorures décolorants: 

II a constaté qiic le dosage d u  chlore act i l  d 'un chlorure déco- 
lorant ne peut pratiquernent se faire p a r  l'emploi direcl de la 
liqueur d'hyposulfite. La rnéthode Bunsen (consistant à déplacer 
le chlore par  IlCl et à recueillir ce chlorc dans  une  solution 
d'iodure de potassium, dans  laquelle on titre ult6rieurenient 
l'iode par  la liqueur d'hyposulfite) est exacte, qz~oiqu'~1le dose 
aussi le chlorate. Mais le titre l'hyposulfile sur  le lail de chlorure 
de chaux lui-rrihiie, préalalilenlent additionné d'iodure de potas- 
siurii el acidifié, doririe toujours des résul1;tts t rop fori.s. I k  plus, 
cette erreur  varie considérablement suivant les conditions (aci- 
dite, concentration, etc.). 

Uosageduch1oreactif.-L'auteurçonseille d'eniployerla méthode 
de Pénot, p a r  la liqueur d'arçénite de soude alcaline, qui donne 
des résultnts extr imenient  précis e t  concordants. ~ e - p l u s  sùr 
moyen est d'ajouter à l a  priae d'cichantillon d u  lait de chlorure 
de chaux (50 cc. d ' un  lait homogene obteilu etl delayant 7,qr. 1 de 
C ~ I O ~ U V L '  de chauz dans 1 litre) un  excés de liqueur arsenicale, 
puis de  titrer en retour avec la liqueur d'iode. 

On filit un  premier essai b la touche, en einployant du  papier 
ioduré, e t  l'on ajoute la liqueurarsenicale cc. par  cc.; on a ainsi 
la teneur approximative en chlore actif. On fait  alors u n  second 
essai, en a,joutant d'abord un excès de  liqueur arsenicale et en 
revenant &-la coloration jaune  paille faible p a r  la liqueur d'iode. 

L'auteur a constaté qu'il était important  que  ce titre tût exüct 
pour I'obtentiori d'urie exactitude iirialogut: tliiris le dosase du 
Cl tota l  (CI actif, CI du  chlorure) e t  d u  CI du  chlorale; en efkt,  
l'ébullition, rrierrie très prolongée, avec u n  excès d'airirnoniaque 
est absolumerit inefficace pour  chasser les dernières traces de 
CI actif, q u i  viennent géner, sinon erripScher, les deux  autres 
dosages. 

Dosage du chlore lotnl. - On prélève 50  cc. du  lait homogène de 
chlorure B 7 g r .  1 par  litre ; on ajoute exactement le nombre 
de cc. de liqueur arsenicale nécessaire pour  saturer  CI actif; 
après  agitation, on rend la liqueur léaérerrierit acide par  AzOJH; 
on neutralise par  le carbonate d e  c h a u x ;  on ajoute quelques trés 
petits cristaux d e  bichromate de potasse, et l 'on titre au  moyen 
de la liqueur argcntique décinomale.  L e  noriilire de  cc. de 
liqueur crnployéc repr6sentcnt directemerit la quantité de Cl total 
p .  100. 

Bosage du chlore du chlorate. - On pr i lève50  cc. d u  lait de chlo- 
rure de  chaux kî 7 gr.  1 p. 1000 ; on neutralise exactement le chlore 
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actif comme ci-dessus ; aprés  agitation, on ajoute 1 0  cc. d'une 
solution contenant 50 gr. de sulfate de fer et 30 gr .  d e  SO"11s par  
litre ; on fait bouillir pendant  cinq minutes, et l 'on titre en 
retour à l'aide [l'une solution d k i n o ~ m r ~ l e  de pi:rrnnngariüte de  
potasse. Soit '1' le nornbro de cc. d e  permanganate employés. 

On établit erisuite exactemerit le titre d e  la solution ferreuse. 
Soit T le nombre de cc de permanganate qii'exigcril 10 cc. de  
cette solution. Chaque cc. de solution N / i 0  dc pcsmringannte 
correspond à O gr .  0003917 de chlore à l'dtat de chlorate, 
el, par coriséquent, la quantité de  chlore contenue b l'état de 
i:hlorale dnris l a  prise d'écliantillon sera Pgale T - S' X 
0,0005917. 

Appn~cll poui-In distillfltion dans le v1rle.- E.  
1~'JSClll:R et C .  f1AHI1IES (LES -Vouoeautis chimiques de 1903, par 
Poulenc, suivaii t L'henzisches Rqwrtorium, no  22, p. 193, 1904. 
Supplhier i t  il la Chenziker Zeituiig, no  64;. - Les dif'licultés nom- 
)muses  que  Fischer el flarries ont eues avec los appareils à dis- 

tillcr dans le \-ide de  KrafTt e t  Knllinum ont conduit les auteurs  à 
eriiployei le dispositif ri:préserité par  la figure ci-dessus. Ils em- 
ploicrit : 1 0  pour  faire le viilr:, une po i r ipLr?s  forte, cnpnlile de  
frtire le vidr: dans uri cspacc d c  plusieurs litres en dix minutes c l  
sous Oriim. i5 de  pscsçiori ; 2O l'air liquide corriirie moyen d e  
réfrigération pour  un  rkcipient où viennent se condenser la ma- 
jeure partie des gaz, l'arnnioninque, l'acide carbonique, l 'éthy- 
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lene, etc. On a p u  distiller ainsi, sansdifficulté, de grandes quan- 
tités de  liauitle e t  m&ine des substances solirlcs sous une nression 
de  1 millimétre. Les diverses partic? d c  l'appareil sont comme 
suit : n est le ballon à distiller, chaufï6 a u  bain d'huile ; les va- 
peurs  qui sedégagent  de  celui-ci se rendent d a n s  u n  tube latéral 
contenant le thermomètre t e t  des perles de verre  ; ce tube, pen- 
dan t  l'opération, est entouré d e  coton ou d'amiante, pour éviter 
le refroidissement par  l'air amhinnt. Un réfrigérant b fait suite 
a u  ballon ; de  l'eau froide y circule, lorsqu'on distille des sub- 
stances à point d'ébullition 6lev6; on  emploie u n e  solution de 
chlorure de- calciiirri refroidie, lorsqu'itu contrain: les substances 
houillent k basse teinliérature. L. dispositif c à quatre robinets 
de verre permet d'rnlevcir le vase d, sans  qu'il soit rikcessiiire 
d ' a r rêkr  le vide ; le tube e ,  qui  est lrès large, afin d'évilcr les 
obstructioris, ser t  condenser les vapeurs  et les gaz légers; il 
es t  plongé dans un  récipient d e  Dewar f ,  rempli d'air liquide g. 
L e  systérrie Ic, h quatre  robinets, permet  de relier le tout avec 
la  pompe à air  ou avec le manoniètre rn et  n;  le quatrième 
robinet 1 permet la rentrée de  l'air. 

Reclierche et donnge d e  l'acide suiP~irlqoe dans le 
cuir .  - JI .  1':~. NIITOCL, directeur de l'Lcole de tanrierie de 
Likge (D'aprés le Bulletin de ln Soc. chiln di1 Nord de  la France). 
- 11 est utile de doser principalement S04H2 libre, qui est em- 
p lo lé  pour obtenir un  gonflement forcé de la peau pendant la 
basserie. 

Parmi les méthodes d'analyse employées, on peut citer celles 
d e  Balland e t  Maljeari e t  celle de Procter e t  Searle. 

La niéthode de  Ballaiid et Maljean consiste à faire deux essais. 
Dans le premier, on dose SOY12 total ; dans  Ir, second, on dose 
SOL112 cornhiné ; par  diffkrence, on obtient S W H t  libre. On pro- 
céde cornine suit : 

Ln première prise d 'khant i l lon est arrosée d'une solution de 
carbonate de  soude L 1 p .  100 ; le tout est évaporé, séché et cal- 
ciné ; les cendres sont reprises par  Az0311, et. dans la solution 
filtrée. on dose SO'II2 tol:il par  la inét,hode ordinaire. 

La seconde prise d'essili est simplement calcinée, sans addition 
de carbonate de soude; le résidu est e ~ u i t e  trait6 absolument de 
l a  rnhrne fa!;oii q u e  dnns le cas précédent ; on obtient ainsi SOIIJ2  
corribirié. 

La méthode serait  excellente, quoique longue, s'il fitait exact 
que l'acide sulfurique ou plut13 les coinposés sulfurés qui 
s'échappent pendant la calcination d u  produit proviennent urii- 
quement de SOqP libre. Or il n'y a pas que SOLI12 libre qui dis- 
paraisse dans cette opGration, mais aussi les composés oxygénés 
du soufre qui proviennent de la combustion des niatiéres orga- 
niques sulfurées que renferme le cuir.  Des cuirs absolument 
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exempts de  SO'IIg l ibre, analysés p a r  cette méthode, ont donné 
des teneurs e n  acide anhydre  variant  d e  0,1 ?i 0,2 p. 200. 

Ce proc6d6, qui est  encore le plus exact des  procédés connus, 
est donc défectueux. Il est vrai  que Paessler e t  Sluyter ont cher- 
ché à remédier à ce défaut e n  calculnnt un coefficient de correç- 
tion bits6 s u r  uri cerlain norribre d'analyses de cuirs qu'on 
savait préparés sans SO'+H2. I ls  donnent, comme cocfficicnt moyen 
de correction, le chiffre de 0,17 p .  200 d'acide libre, ciilculé s u r  le 
cuir sec. Suivant  M. Eihoul, ce coefficient est  encore t rop  faihle, 
car il ne tient pas assez compte de la réduction partielle de SObI12 
par les m a t i h e s  organiques, pendant  la calcinatiori. Le travail 
de Wünsch signale également cette cause d'erreur. Enfin, au  
dernier Cnngri's de  I'tissocialion inleiuiatioriale des ctiirriistes des 
industries du  cuir,  tenu k Licige a u  mois d'aoilt 1!)0i, on a 
décidé, a p r k  discussion de la  question, dc souinet,tre les méthodes 
& un nouvel examen avant  d e  se  prononcer s u r  leurvaleur  de l le .  

Parmi les autres méthodes employkes pour  la recherche d e  
SO'IIVibre, celle qu i  semble la plus  simple est la niéthode de 
Procter e t  Searle. Les auteiirs opèrent  comme suit : 

On pése 3 gr .  d e  cuir,  qu'ori introduil tiaris u n e  r:apsuIe t:11 

platine d'environ 100 cc. de  capacité; on lcs imbibe d 'un excès 
de solution normale décime de carbonate de soude, soit 20 cc ; o n  
évapore le  liquide; on dessèche le rLsidu: puis  on le calcine sur  l a  
lampe de l h n s e n  à l a  température du rouge naissant,  en prenant  
toutes les précautions pour  ernpèchcr l'introduction d u  soufre 
provenant d u  gaz de  I ' éc la i rap  ou bien en calcinant à 1?i lampe 
rie Bartliel; lorsque les produits orgn~iiques son1 tlétruits, on 
laisse refroidir, puis  on %joute 30 cc. de  solution normale décime 
d'HC1, et l'on chauffe jusqii'h dissolution aiissi coniplbte q u e  
possible d u  produit,  ce qui  dure d e  5 ?I 10 rninutes. La solution 
filtrée, si c'est nécessaire, est titrbe a u  moyen d e  la solution 
normale décime de  carbonate de soude, en employant le mé- 
thylorange comme indicateur. P a r  diffCrence, on connaît la 
qunntiti: de  soude employée i la saluration d e  S0'112 libre. 

Jlalheiireuseinerit, ici encore il existe une cause d 'erreur  pro- 
venant d e  I'al~:;iliriit.é des ceiitires du  cuir.  Fail bizarre, en effeL, 
le Dr Paessler a trouvi: de l'alcalinité ü des cendres de  cuirs ren-  
fermant manifeslemerit SO'+IIP l i t m ,  ce qui, d'après cet auteur ,  
serait d û  h des compos6s orgnniqucis de chaux qui ne  seraient pas 
dtlconiposés par S04H2. Toutefois, le défaut semble f;icile tL faire 
disparaître : il suffirait de  doser cette alcalinité s u r  une prise 
d'essai scparée. iiéanrnoiris, le D* Pacssler a trouvé, au  moyen 
de ce procédii, des ri.sultats assez discordants, sans parvenir 
S distinguer 1:i cause des erreurs  produiles. 

Corrirric on  le  voit,  il serait  difficile, daris 1'Stat actuel des  
choses, de  procétlcr h. la recherche dc SO'+IIIS avec chance de  
réussite cornpl&. C'est pour cette raison qu'il serait prudent ,  
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dans  les .cahiers des  charges, de  donner une certaine latit,iide 
concernant la teneur  en SOiIIt. Il est,, d'ailleurs, prouvé par 1:i 

pratique que de petites qii;irilités de SOCHP n'ont aucune 
influence sur  la conservation du cuir. 

11. Ferdinand Jean avait fait  quelques essais dans une autre 
voie. 11 avait essayé d'extraire SOAH' libre absorbé par  le cuir en 
se servant  de l'alcool. ?ulalheureusement l'extraction est loin 
d'ètre comp1i:te. Toutefois, il y aurai t  peut-être lieu de  faire de 
nouveaux essais dans cette direction, qui  semblerait éliminer la 
question du  soufre organique renfermé dans le cuir .  

IBéterininetion Clectrolptlqne de petites quantités 
d'arsenic: principalenient dans les proclnits de 
~~iwssei.Ie. - M .  S. E. TlfOllPE (Cherniml h7euis, 1903, 11, 
p. 7 ) .  - Une methode électrolytique pour la recherche de l'ar- 
senic paraît avoir Çté imaginée en premier lieu par  feu le pro- 
fesseur Bloxarn ( Q z m f .  Journ. Ckem. Soc., 1861, X111, p. 12 et 
3381, mais, dans sa  forme originale, elle prksentait plusieurs 
inconvénients, qui  ont empêché qu'elle fiît employée par  les clii- 
mistes. Ce procédé B ét6 soigneusement examiné dans le Gouer- 
m,errl Labo7 ,nhy .  et la descriplion qui est  donnée dans la pré- 
sente cominunicntion est d'une application aisec et  peut donner 
des résultats dignes de confiance. 

L'essai peut être appliqué au  malt  e t  à ses succi.danés, aux 
n ~ o ~ l t s ,  à la IiEre, a u x  levîires etc. 

Les avantages de la méthode électxolytique sont les suivants : 
1"l supprime l'emploi du  zinc. 
2@ 11 est sirriple dtiiis sori exécution et  d'un coritrblr parfirit; 

employé dans lcs in&ines conditions, les résultats obtenus par 
divers opérateurs sont strictement identiques, l'emploi d'un fort 
courant de lionne régularité donnant  u n  dégagement de gaz pra- 
t iquement conslant et uniforme. 

3" Ida totalité de la solution à essayer au  point de vue de I'ar- 
senic peut être ajouttie B l 'appareil en une seule fois ; de cette 
fitçori, pcr~"lant  toute la durée de l'essai, l'iirseriic es1 sous l'in- 
fluence de l'hydrogène naissant.  

4.O 11 a été établi que la  totalité de l 'arsenic  prksent dans le 
liquide cssnyC. est dégng6e i l'état d'hydrogène arsénié pendant 
les trente minutes que doit dure r  l'essni. Ln nature des suh- 
stances auxquelles l'arsenic est  associi: n'excrce aucune iiifliienre 
sur  la formation ou le d6pgenienL de 1'hydrogEne arsénié. lm 
extraits aqueux d e  malt  e t  de houblon peuvent etre ajout& 
directement l'appareil électrolytique, sans destrliction préa- 
h b l e  de la matière organique, destruction qui est nécessaire 
avec le procédé. au zinc et  à l'acide. 

5 0  Les dép0ts obtenus sont  plus uniformes comme caractères 
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que ceux fournis p a r  la mhthode a u  zinc et l'acide et perÎnel- 
tcnt, e n  outre, une comparaison quantitative plus exacte. 

6 O  Le procéd6 permet une exécution siniultünée d'un certain 
nombre d'essais d'arsenic. 

Les inconvénients de la méthode sont : 
i0 Le prix initial de l'appareil, s i  on le  compare avec le pr ix 

de l'appareil employé pour le procédé au  zinc et b l'acide. 
20 Le procédi  ne  peu t  ètre appliqué que  lorsqu'on posshde u n  

courant electrique d'une intensité suffisante. 
H. C. 

Esbai den molutions de cyanures. - Al. A .  CHIDDEY 
(E't ig.  and itlirz. Jour. 1903, p 473). - L'auteur préconise le 
moyen suivant  pour  faire l'essai rapide des solutions de cyanure 
de potassiuin pour  u r  et argent.  Ces solutions provieri~icril du 
traitenient des minerais iiurii'&res par  le cyanure de  potnssiurn. 

On met dans u n e  capsule de  porcelaine 150 à 200 cc. dc l a  
sol~ition h essayer; on ajoute 10 cc. d'une solution à 10 p .  100 
d'acétate de  plomb, puis  4 gr .  de  zinc en tournure ; on fait 
bouillir pendant  une  minute, puis on ajoute 20 cc. d'HC1. 

Lorsque la réaction est terminke, on lave à, l 'eau distillée l e  
plnnili spongieiix oblenii, qu'on place daris un morceau de 
papier h filtrer, on  l'i:crase, de façon h en former un  culot corri- 
pnct et on l'introduit dans une coupelle chaude ; a l'entrée d e  
la rrioufle, on  place un  morceau de bois sec, qu'un enflüiiiiiie 
au  moment où l'on introduit l'éponge de ploinb. L a  flainme doit 
remplir la moufle. L'opération dure  25 minutes. 

Pour  les solutions ne contenant que trEs peu d 'or ,  il sera bon 
d'ajouter, a u  préalable, une quantité connue de nitrate d'argent 
dissoute dans  du cynanure de  potassium, de façon 2 englober 
Ics petites quantités d'or contenues dans la prise d'essai. 

P. T. 

Appareil pour le dosage de la glycérine. - MM. S. 
ZEISEL et R.  FANTO (Çhemiker Centi.nlDlntt, 1902, p. 1424 ; sui- 
vant Les Nouaeautés cl~imiques de Poulet~j .  - Xous avons dCjà 
décrit ici (1) le  principe s u r  lequel MM. Zeisel et k'anto ont basé 
leur prockrlé de  dosage. 

L'appareil imaginé p a r  les auteurs, pour  effectuer celle opéra- 
tion, est représenté ci-contre ; il se compose des parties suivan- 
tes : a est un petit ballon de 40 cc. de  capacité, possédant un tube 
latéral servant à amener un  courant de  CO" b est un manchon 
d'eau tiéde, mis en coinmunication, p a r  son tube d'écoulement 
inférieur, avec le tube recourbé de l'appareil chaufkur  d'Ehr- 

jl) Voir Annales de chimie analytique, 1903, p .  35. 
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miinn g,  et par  son njutage siipkrieiir avec l'autre ouverture de 
ce dernier appareil ; c est un compteur d c  gouttes, rcmpli ilü 

tiers avec de l'eau tenant en suspension du  phosphore rouge 
ou une  solution d'arsknite de potasse.Ce dernier récipient repose 
d a n s  u n  becherghss rempli d'eau ; e e t  f sont deux petites fioles 
d'Erlenrneyer, portant  un  trait de jauge, la première 45 cc., la 
seconde à 5 cc. 

lie manchon h eau tiride est rempli d'eau par  son extrémité 
supkrieure, après  qu'il a éti: réuni 
avec l 'appareil  ch:~uffeur d'Erh- 
marin ; le  niveau de I'eau doit 
recouvrir 1ü courbure du tube 
intérieur ; sous l'appareil chauf- 
feur, or1 place une flainrnc, réglke 
de  telle sorte que la terripérature 
de I'eau d u  manchon soit d'en- 
viron 60 degri!s ; on plii(:(: uric: 
seconde flümaie sous le  rkcipierit 
dans leqiiel est placé le flacon c, 
dnns lequel l a  température doit 
&tre égalernent maintenue vers 
60 degrés;  les deux  fioles e et f 
sont remplies jusqu'au trait de 
jauge avec une  solution d'azotate 
d'argent ; le courant de CO2 qui 
traverse l'appareil est fourni par 
u n  appareil de Kipp et passe 

prthlablernent, Ü raison de trois bulles par seconde, dans un 
laveur contenant di1 carbonate de  sotliiirn. 

Le poids de glycérine ernployé ou la solution conteriant cc 
corps doit ê t re  pr is  de  façon à ne pas obtenir plus de O gr.  40 
d'iodure d'argent. 

On place ensuite, dnns le rnéme petit ballon a, un morceau de 
pierre ponce, puis 13  cc. d'une solution titréed'acide iodhy- 
dr ique;  on réunit ce ballon avec le tuhe  intérieur du manchon b 
e l  avec: 1'i~ppi~ri:il à CC)? Si 1ii sulist;i.iice à ari;dgst:r est ariliytlrt:, 
l'acide iodhytirique ernployé doit avoir une  densité de 1,7 ; dans 
le  cas contraire, i l  faut  erriployer u n  acide de densité 1,9. LE 
petit ballon est chautfé avec u n  biiin de glycdrine, dont  le niveau 
doit etre le rriéme que celui du  liquide contenu dans le ballon, et 
l a  lempc!raturc doit Etre assez élevée pour faire bouillir faible- 
ment  le mélange. 

Peu d e  teirips aprés  le corrirriericerrir:rit de I'éfiullitiiin, il se 
forme, à l1extrtimit& inférieure du  tube d e  dégagement, un dkpôt 
jaunâtre  à l 'extérieur, brunatre à l 'intérieur. Un peu plus tard, 
la solution d'argent se  trouble dans le premier récipient, et 
il se  précipite une  combinaisun blanche e t  cristalline d'iodure 
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d'argent e t  de  nitrate d'argent. Cette conlbinaison se colore sou- 
vent en jaune,  par  suite d'une transforniation partielle en iodure 
d'argent, surtout s i  le dégagenient d'iodure d'isopropyle est 
asscz irliportarit. A la  firi, le lirpidr. s'éi:laircit au-dcssus du pré- 
cipitir, malgrd le courant de CO1 qu i  le traverse, 

Lorsque l'opération est terminée, on fait passer le précipité et 
la solution dans  u n  bécher de 600 cc.; on ajoutedel 'eau,  de  façon 
à. avoir u n  volume de 450 cc., puis  20 à l a  gouttes d'Az0311 
étendu ; on chauffe au bain-marie, et, aprés  refroidissement, on 
opére par  les méthodes habituelles la détermination de  l'iodure 
d'argent formé. 

Recherche de l'huile de coton daiis l'huile d'olive 
mn moyen de In  ~ É ~ c t i o n  de Becclil. - 11. TOIAlAS 
(Journ. of' amer. ctiern. Soc.). - L'auteur, ayan t  examiné un 
grand nombre d'échantillons d'huile d'olive, a constitt6 que la 
plupart donnaient une  coloratiori h u n e  lorsqu'on les souiiietlait 

l'essai de Becchi. 
. On sait que  Pearman et Bloor, pu is  Wesson, ont, pour éviter 
cette cause d'erreur, conseille d e  rnotiificr cet essai de  la maniére 
suivante : on  dissout 2 gr. de nitrate d 'argent  dans 200 cc. d'al- 
cool ?i 950 ; on  ajoute 40 cc. d'éther et  d e u s  gouttes d'AzO"1; on 
mélange dans  u n  tube à essais 10 cc. d'huile, 13 cc. d'alcool 
amylique et  3 cc. d u  réactif, e t  l'on chauff'e pendant 1 0  minutes 
au bain-marie bouillant; on observe une coloration brune et un  
rlkpht d'argent réduit, s'il y ii de l 'huilede cotori. 

L'auteur a traité ainsi quelques huiles particulièremcnt rances, 
et il a obtenu une coloration, sans  que  les caractères physiques 
ou chimiques, p a s  plus  que la réaction de  Halphen, aient dénoté 
la présence d e  l'huile de  coton. 

L'auteur a aussi essayé, comme cela a été recommandé, de 
chauffer l'huile pendant  une heure à 100 degrés, rnais cela affai- 
blit lit réaction de  l'huile d e  coton; aussi ce mode opératoire n'a 
pas paru satisfaisant. 

Wesso~i  ;I coriseilli: de  traiter p a r  2 p. 200 d'AzOSIT pour épurer  
l'huile, mais cc procédé n'a pas  paru  efficace h l 'auteur, car un  
certain rionihrc d'huiles, bien qu'exemptes d'huile de  coton, ont,  
malgré ce traitement, donné la  réaction de  Recchi. 

L'emploi d'une solution alcaline étendue est  bon, mais présente 
l'inconvénient d'érnulsionrier l'huile et  d'en rendre la séparation 
trtk lente. 

Le procédé suivaril, facile et rapide, a doriné d'exr:ellerits 
résultats: ajouter, h25  cc. d'huile, 25 cc. d'alcool k 950; chaulfer 
légh-ement ; ag i te r ;  laisser les couches se & p a r e r ;  décanter 
autant que  possible la solution alcoolique ; laver le résidu avec 
une solution à 2 p. 100 d'Az0311 et enfin avec de  l'eau. L'huile 
de coton, traitée de cette manière, donne l a  réaction sans  le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moindre aff'aihIisscrnen.t, tandis que les huiles d'olive qui, avant 
ce traitenlent, donnaient une colurat im brune  foncée, ne se colo- 
raient plus, et ne réduisaient plus les solutions d'argent.  Les 
acirles gras  libres et autres produits d u  rancissenierit,, cause de 
la coloration brune avec le réactif de Becchi, sont séparCs par le 
traitement & l'alcool, tandis que le principe réducteur de l'huile 
de  coton n'est pas altaqué. Ce procEdti peut égalerrient etre 
appliqué au lard et aux  autres corps qu'on doit soumettre à la 
réaction de Becchi. 

La  re~ction d'Halplien pour les huiles de coton. - 
RI. USZ ( H e u .  Frtt Hrrrz Industl-., 1902, p. 125). - On a déjk 
signalé que l'huile de  coton perd, par  le chauff'age, la proprikté 
d e  réagir  s u r  le riaclif d'l1alphen. 

D'aprbs les essais de  l'auteur, ce n'est pas  à 200-5250 degrts,  
comme il ii kt.& dit ,  IrliLls d k j i  ;L lii 1eriipérilLu~e ( 1 ~  ii0-180 de- 
gr&, maintcnuc pendant plusieurs heures ,  que  l'huile de coton 
perd peu k peu la propriété d'étre décelée p a r  la réaction 
d 'Halphen.  De rrihne, le réactif de  Uaudoin perd la proprikté de 
dcceler l'huile de  sésame lorsque celle-ci a été chauffée très lon- 
guement  au  bain-marie. L'huile d e  coton, chautfke au bain- 
marie, rnêiiie pendant  8 jours, e t  traitée par  le noir iiniiiial, ne 
perd pas  la propriété d'ctre décelée p a r  le rkactif d'lIalphen. La 
substance qui  détermine cette réaction est donc détruite uiiique- 
ment  par  une  ternpkrature assez elevée. 

Dosage volritnétrlqiie de l'acide nriqiie dans 
I'urlne. - hl. le Ur A. JOL1,ES (Pit,armitcelltisct~ l'ost., 1903, 
p .  186). - Dans u n  vase de  BohSnie de 500 h 600 cc . ,  on verse 
100 cc. d'urine, si l a  derisil8 de celle-ci ne dépasse pas 1,028 ou 
50  cc. si l 'urine est plus dense. On ajoute 10 gr. environ d'acé- 
ta te  d':mmoriiurn solide ; on  agite avec une  baguette de verre, et 
l 'on ajoute goutte k goutte de I'arnrrioniitque concentrée, jusqu'à 
ce que le liquide en dégage netternent l'odeur (on peut remplacer 
l'acétate d'ammoniaque et l 'ammoniaque p a r  1 0  gr .  de  sulfate 
d'ammoniaque) ; on  laisse déposer pendant  environ 4 heures, et 
l 'on filtre & t r a v e r s  un filtre d e  Schleicher ; le résidu qui se 
t rouve dans le  becherglas est lavé. p a r  une  solution à 10 p. 200 
de  carbonate arnrnoriique, e t  la solution est  égalernent filtrée; on 
lave le  précipite qui se trouve sur  le filtreavec la solution d e  car- 
bonate aminonique, eri employant chaque fois environ 10 cc. et 
jusqu'à ce que  le filtratum ne renferme plus de  chlore ; on étend 
alors le précipité avec le filtre s u r  un  verre de montre, et on le 
chasse avec d e  l'eau distillée chaude d a n s  le vase qui a servi à 
la précipitation; »ri iijoiite 20 à 20 ceritigr. de iriagriésie calcinée 
pure,  e t  l'on fait bouillir jusqu'h ce qu'il ne se  dégage plus d'am - 
moniaque (1/2 à 314 d'heure) ; on ajoute de  l'eau distillée, en 
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lavant les parois du vase, de  maoiErc h obtenir 250 300 cc. de 
liquide, e t  l'on y verse 10 cc. de  S04112 (il = 1,4); on  chauffe S 
l'ébullition e t  l'on oxyde avec une solution à 0!8 p. 100 de per- 
manganate d e  potasse, qu'on ajoute p a r  cc. A la fin de l'oxyda- 
tion, il se précipite du  bioxyde de manganèse, qui  se redissoiit 
par l'6bullition, e t  l'on ne peut  considérer l'oxydation comme 
terminée que  lorsqu'après 20 à SCi minutes d'éliullition, il reste 
du bioxyde non dissous. 

Lorsque l'oxydation est terniinfe, on  concentre le contenu d u  
vase à environ 25 cc.;  on élimine le bioxyde avec un  peu d'acide 
oxalique ; on lave les parois du  vase avec 25 à 30 cc. d'eau dis- 
tillée, et l'on refroidit dans un courant d'eau ; on place alors u n  
papier de tournesol rouge dans  le vase, et l'on ajoute en agi tant  
de la lessive de soude à 32O h u m é  pitr cc. à la fois et en atten- 
dant, aprèschaque addition, que le liquide ait repris la tempéra- 
ture rinrrriiili:. Aussitdt que le papier de tciurnesol indique u n e  
rcaction alcaline, on introduit le contenu (d'un volume d'envi- 
ron 60 cc.) d u  becherglas dans le vase 8 agiter (contenance 450 H 
a00 CC.) de l'azotornètre (1j ; on rince le becherglas 2 ou 3 fois avec 
chaque fois 8 à 1 0  cc. d'eau distillée, d e  sorte que le liquide total 
occupe un volume de 90 100 cc. 

Dans le second viise e n  guttü percha, d'une contenance d'envi- 
rori 60 cc., on verse 23 cc. rit: soliitio~i fraîche d'hypio1ir.orriil.e 
de soude (80 g r  de soude cnustiquc, 26 gr .  de brome, esii 
distillbe Q. S. pour  un litre), et I'on dose l'azote. 

On calcule d'après la formule suivante la quantité d'acide 
urique : 

3 ( b  - w) l : 2540 
.T = v - 

760 (1 + 0,00366 t )  

dans laquelle x = la quantité d'acide urique en milligr. ; v = Ic 
nornhre de cc. d'azote; b - l a  pression barométrique ; t - la 
ternpérnture ; w = la tension de  la  vapeur  d'eau à cette tempé- 
rature. 

Caractérinatfoii d o  l n i t  s t k r i l i d .  - M M .  DU ROI, 
KOEH LER et STOHCII (Biedermanns Centralblatt, 1903, 4 ,  p. 261). 
- Piirir rerriplacer l a  paraphc:riyl?rie- cliiirriirit:, qui est d'un pr ix 
assez élevé et  d'une conservation lirnittk, les deux premiers 
aut.[:iir.s priiposerit l'iodure d e  pot;issium. On dissout dani; un  peu 
d'eau 2 à 3 gr.  d'iodure, et l'on ajoute cette solution à un  empois 
d'amidon préparé avec 2 à 3 g r .  d'amidon dans 100 cc. d'eau 
bouillante. Pour  faire l'essai, on additionne 50 cc. de lnit de 1 cc. 
d'une solution de peroxyde d'hydrogène à. I p. 100, e t  I'on verse 
envirori3 cc de ce m6lange dans la même quantité de réactif, 

(1 )  On peut. se  prflcuccr l'azotombtrn chcz Kitrl Reichert, Vienne, VI11 
Bennogasse, ou chez Paul IIüak, Vienne, I X ,  Garelligasse. 
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contenu dans  un  tube essais. Après agitation, il se produit, 
avec le lait cru,  une coloration bleu fonce. tandis  que le lait 
chauffé reste blanc. 

Si l'on opère s u r  une plus faihle quantité de lait ,  il faut dimi- 
nuer  la quantité d'eau oxygknée et  n'ajouter p a r  eiernple que 
1 cc. de la solution 90,45 p. 100 pour 10 cc. de lait. 

La réaction est si nette, qu'en prCsencc d c  2 p .  100 de lait cru, 
la coloration bleue est encore nettement percrptible. On peut l 'u t i~ 
liser de la même maniére pour le lait enticr ou maigre, d'e niême 
que pour le petit lait e t  l ac rème;  elle n'est pas  influencée par les 
substances oxydantes et réductrices ajoutcks au  lait comme agents 
conservateurs L a  coloration bleue apparai t  encore iiprés addition 
à 50 cc. de lait de  10 gouttes de  solution de bichromate de  potasse 
ou d e  20 gouttes de  forrnaldéhyde. Le lait devenu acide donne 
encore la réaction lorsqu'il a été chauffd, mais  cette cause d'er- 
r e u r  est élirnir16e en ramenant  l'acidité de  l'écharitillon à 7 0  

Soxhlet. 
Lorsqu'on ne constate pas de réaction, o n  peut conclure que 

le lait a étS chauffé à 80 degrés au  minimum. 
Le travail précédent a 6th critiqué p a r  Storch, qui a fait remar- 

quer  qu'il avai t  aussi indiqué l'iodure d e  potassiuni concurrern- 
ment  avec la pnraphsnylène-[liamine; I'iodiire de polassiurn 
amidonné peut aussi btre ernployk, B condition d'ohservcr quel- 
ques précautions; il ne  faut pas  oublier, en effet, que la solution 
aqneuse d'iodure de pat:issium, simple ou amidonnée, peut con- 
tenir de  l'iode libre. par  suite d'une d~compos i t ion  spontanée, et 
devient par  suite inutilisablr, On peut, il es t  vrai, éviter cet in- 
convénicnt en ajoutant trés peu d'une solution d'hyposulfite de 
sodium N/iO, mais ce tour  dr, main n'est pas  pratique dans les 
laiteries; aussi Storch rejette-t-il l'emploi [le cc rctactif. 

P a r  contre. on peut, d'nprés lui, conserver pendant au moins 
un mois en bon état la solution de paraphényléne.diamine en la 
logeant clans des cornpk-goiittes en verre brun.  Ce prockdé est 
utilise en Danemark dPpuis 2 ans 112 avec suc:cCs, et les procluc- 
teurs stérilisent leur lait en dépassant ltigèrement la ternpéra- 
tu re  de  80 degrés, d e  maniEre que celui-ci ne donne pas la 
coloration bleue. 

Parmi les produits essayés pour remplacer l'iodure de potas- 
sium amidonné et l a  pnrnphényl6ne-diarnine, l 'auteur n'en a 
trouvC qu'un qui puisse les égaler, c'est la d iméthy lparaphhp  
Iène-diamine; ce corps donne au lait une belle coloration vio- 
lel.te ; il est encore plus sensible que la paraphCnylérie, triais il a 
d h  Ctrc abandonné par  suite de son prix élevé et de sa  conserva- 
tion défectueuse. 6 .  S. 

Dosage de la tliéohrominc daun le cacao. - M le Dr 
J. DECKER (The Analys t . ) .  - Dans une thése trés bien étudiée, 
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sur le cacao et le dosage d e  quelques-unes des substances qu'il 
renferme, M.  Decker, pharmacien militaire de  l'armée des Indes 
néerlandaises, a repris plusieurs poirits d e  l'analyse des choco- 
lats et notamment le dosage de  la théobromine. 

Voici comment il procède : 
50 gr .  de  matière, finenient pulv&risée, sont  mélangés 25 g r .  

de mainésie et 500 cc. d'eau ; on  fait bouillir pendant  une  heure ; 
on filtre chaud ; on lave le résidu;  on évapore le liltraturn à siccité, 
et I'on épuise le résidil sec avec l'alcool k 93" Cet épuisement 
si: fait en faisarit tioiiillir à plusieurs reprisi:s i:t fill.ri~rii, les par- 
tions successives d'alcool. Le liquide alcoolique total est ensuite 
évaporé h un  faible volume, e t  la thbobromine crisliillise p a r  
refroidissement. On  eut aussi traiter le résidu sec Dar le chlo- 
roforme, filtrer et évaporer i siccité. Le résidu est alors de la 
thk~hromine ,  de couleur blnnchc et  ne laissant pas de cendres 
B la calciriation. La quantité qu'on obtient, p a r  cette seconde 
faç.on d'opérer, es t  plus graride que d a n s  le* premier cas, car il 
reste tou.jours d e  l'alcaloïde dissous d a n s  l'alcool. Des dosages 
effectu6s cornparativerrierit ont donné, par  la rnéthode de ~c l i rn id t -  
l'resslcr ou  de  I)ragcndorff, 0,43 p .  200 dc thkobromine, et,  pa r  
la méthode de  Decker, 0,58 p.  100. 

D o q e  dcins le chocolut et les prépal-ations à base de cacao. - On 
prend 10 gr. de rristikre, fi gr.  de magnesie calcinée et 300 cc. 
d'eaii ; on fait  bouillir pendant  une heure  dans un ballon murii 
d'un réfrigérant à ref lux;  on filtre $. chaud et I'on exprime la 
rnasst:; on  fait Iiniiillir. il rioiiveaii le r6sidii avec 150 cc. d'eaii 
pendant un q u a r t  d'heure, e t  I'on filtre comme ci-dessus; le filtra- 
tum est évaporé a u  bain-marie, a p r h  avoir été additionné de sable 
lavé; le résidu est piilvi.ris6 et Cliuisé,h trois reprises diffërentes, 
par 100 cc. de chloroforme, dans une fiole d'Erlenrneyer munie 
i ' un  réfrigérant R reflux Les solutions ch~orofor rn ' i~ues  sont 
filtrées B chaud,  et le dissolvant est récupéré par  distillation. On 
sèche le résidu 100 degrés pendant  une demi-heure, puis 3n 
pkse. Ce résidu est un  melange d'alc:iloïdes. Pour  séparer la 
caféine de la thiobromine, RI. Decker emploie le benzol fruid, dans 
lequel la théobromine est il p i n e  soluble (2 : 100.000), tandis que 
la caréirii: s'y dissout It!géi.i:rnent. 

Pour la recherche de  1 ; ~  poudre de  coques de cacao dans les 
prkparations alimentaires, ,\l. llecker le dosage des pen- 
tosanes e t  des métfiylpentosanes, qui  existent seulement dans 
les coques. D'aprc\s lui, l'aiiginentatiori du poids des cendres. pas 
plus que le dosage de la cellulose, ne donne d'indicatioris exac- 
tes à ce su,j et. 

Soccétinnéii du beurre de cacao. - RI. POLLATSCIIEK 
(Chem. Reo. d e r  Felt u. I l a m - I d u s t r z e ) .  - L'auteur signale trois 
succ4danés qui  ont été proposés pour le beurre de cacao ; ce sont ; 

. . 
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Un produit anglais appelé Nucoïne, consistant e n  un  mélange 
d'huile d e  pépins de palme et de coco, dont  le gofit âcre et savon- 
neux,  par  suite d u  mauvais raffinage, le rend  assez impropre 
a u  b u t  proposé. 

1,Tn produit suédois, désigné simplement sous le nom de subs- 
titut du beurre de cacao,composé de  23 à 30 p .  100 de cire du Japon 
e t  70 à 75  p. 100 d e  heiirre de coco rnffin6.Bien que supi'rieiir au 
précédent, son mauvais gofit est un  obstacle k sa  généralisation. 

Un produit francais, appelé Cacaoline, qui  est du  beurre de 
coco, débarrassé des glycérides liquides, neutralisé et coniplè- 
tement  désodorisé d'aprEs le procedé de Ruffin. 

Diff&renciation cln s a n g  humain d'avec le Rang 
des aninittnr. -M. KOCKEL (Deutsche nwdicinische W o c h e w  
chrift ,  1903, no 4). - L a  recherche d u  s a n g  humain au moyen 
des skrums précipitants de Chlenhut ,  Wassermann,  Ziemke, 
etc., a donné lieu b de nombreuses critiques et controverses. D'a- 
prhs Ics récentes recherches, t rès  précises de Kockel, cette m& 
thode n'est pas, effectivement, absolument certaine. On sait que  
le principe de cette mbthode est le su ivan t :  le sérum sanguin 
d 'un animal d'kpreuve, qu i  a reçu, pendant  u n  temps suffisarn- 
ment long, des injections sous-cutankes (ou, de  préférence, des 
injections intra-péritonéales) de sérum de sang  humain acquiert 
la propriété de  produire, avec le sé rum de s a n g  hiininin, un 
trouble stmsilile. Il est,, a u  contraire, ahsolurnentinnclif vis-A-vis 
du sérum des autres  animaux.  De rnhme, si les injections ont 
et6 pratiquCes avec d u  sérum d'un animal ,  le porcpar  exemple, 
l e  sérum actif obtenu jouit de la propriété de  pr6cipitcr le sérum 
de porc. et celui-ci seulement. Tels sont les principes trits nets de 
In méthode. Mnlheureusement, les résultats sont moiiis précis. 
Plusieurs expérimentateurs les ont discutks D'aprEs les derniers 
essais de  Kockel, dans u n  cas s u r  sepl ,  le sérum hiirn;iiri s'est 
montré rifractaire i la précipitation, et,  d a n s  un  cas sur  onze, 
diffcrents sérums animaux ont  précipité p a r  d u  sérum qui n'au- 
rait  dû  être actif que vis-&-vis du  sérum humain.  

C. F. 

nuile de foie de morue. - M .  E. DOWZARD (Pharmaceu- 
tical Journal, i 9 0 4 ,  1, p .  968). - L'essai a I'oléoréfactomètre des 
huiles deTerre-Neuve donne des nombres variant de  + 4% degrés 
A + 44 degrés 5 ,  tandis que,  pour les huiles de  Eorvége, on 
trouve de + 46 degrés a + 48 degrés. 

Ces indications peuvent servir h reconnaître l'origine d'une 
huile de foie de morue. 

Au dessus de f k5 degrés, l'huile vient de  Norvége ; au-des- 
sous de + 43 degrés 5 ,  c'est de I'liuile d e  Terre-Keuve. 

A .  D. 
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héaction permettant de  di~tinpacr l'héroïne d e  
la morphine. - M .  LERNICII (Bevichte der deutsche phnrma- 
ceutische Gesehchaf t ,  1903, p. 6,ï). - l , ' h h ï r i e ,  qui  est 1'Sthr.r 
diacbtique de la morphine, ne donne p a s d e  coloration bleue avec 
le perchlorure de  fer, ce qui tient à ce que,  dans ce corps, la fonc- 
tion phénolique d e  la  morphine est éthérifiée. 

On peut encore caractériser l'héroïne p a r  le  procbdé indiqué 
par Goldmann, c'est-&-dire en la chauffant  avec I'acide sulfu- 
rique; il se degage alors une odeur d'éther acétique. 

L'auteur propose une nouvelle réaction, qu i  consiste à t ra i ter  
l'héroïne par  l'acide nitrique; il se produit une  couleur jaune, 
qui devient bleu-verdâtre a u  bout de  quelques heures froid et  
immédiatement à chaud, pour  revenir finalement au  jaune. 

Analyse d'on miel d o  Congo. - E M .  CARPIAUX ( f lu l l .  
de I'Ass. belqe des chimiste$, 1903, p. 32)). - Le miel d u  Congo 
est un produit noirâtre, de saveur désagrkahle ; il renfcrrrie beaii- 
coup d'impuretbs, qui témoignent du  peu d c  soin apporté à. s a  
récolte. 

Voici sa  composition : 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 04 
Fructose..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 86 
Glucose. .  . . . . . . . . . .  .. ....... ... . 34 47 
Saccharose. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 58 
Cire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 27 
Insoluble..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 46 
Cendres. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 58 
Corps azotés solubles (en albumine) . ' O 61 
Acide lactique..  ................... O 44 

Total. . . . . . . . . . .  99 31 

L'auteur a décrit la methode d'analyse qu'il a employée, par- 
ticulièrement intéressante en ce qui concerne le calcul des trois 
sucres en présence. 

Recherolic des acides iuioérau~dans le  vinaigre. - 
M.D. GANASSIXI (Bolletlino chirnico phrcrnauceu~içu, 1903, p. 241) .  
- 10Jlelanger 1 cc. du vinaigre à essayer avec 1 cc. de  sulfocys- 
niire de potassiiirn à 20 p .  100 ct une goutte de  siilfure ammoni- 
que;  ajouter u n e  goutte de solution aqueuse A 5 p. 100 de  mo- 
lyhdate d'ammoniaque ; le liquide se colore en jaune lirunAtre en 
l'absence d'acides riiinéraus, et en violet intense dans  le cas eon- 
traire ; la présence de I'acide tartrique donne lieu A u n  prCci- 
pité de  crème de  tartre. 

20 Dans une  petite quantité de  vinaigre suspect, dissoudre de 
l'antipgrine à saturation, filtrer et ajouter au  filtratum quelques 
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guuttes de sulfocyanure de  potassium ; en l'absence d'acides min& 
roux,  on obtient it peine u n  léger trouble, e t  le liquide devierit 
ji~urii1tr.e; si le vinaigre contient de  4 h 5 p .  100 d'iicides miné- 
rilux, o n  voit s e  former un abondant  prdcipité blanc-rosé. 

A.  D .  

Altération do vinaigre par la? vleillisseinent. - 
h1 . C .  H .  BROWN (Journ. M. nmwican chem. Society, 1903, 
p .  16). -L'auteur a constaté que, a u  bout de  hu i t  inois de  séjour 
dans u n e  tourie débouchée, il s'était formé dans  le vinaigre un 
dépôt important.  Le liquide s'était conmntré dans  la 
de 30 p.  100. L'alcool avait totalerrient disparu.  1Jn fait singulier 
est 1'ac:croissernent considérable d u  sucre réducteur et d u  pou- 
voir rotatoire gauche. Ce fai t  s'explique, non p a r  I'évapo?ttion, 
car le sucre est  quintuplé, mais  p a r  une  transforrnatiori chirriique 
des hydrales de  carbone. 

Nouveau procédb de dosage do tnnnin. - M. FEL1)- 
hlANN (Pharm. Zeit , 1903, p. 53). - Pour doser le tannin, on a 
le plus souvent recours k la méthode de  Neubauer-Lœventhal, 
qu i  consiste à se servir d u  perrnanganate de potasse en préserice 
du  sulfate d'indigo e t  h. opérer en milieu acidifié par  S0'112; le 
permanganate oxyde d'abord le tannin,  puis l'indigo, et l'on 
cesse d'en verser lorsque l'indigo est  ilcicoloré. 

Lorsque le t ann in  est pur ,  on  cherche la quantité de perman? 
ganate  nécessaire pour  dhcolorer la quantité d'indigo ajoutée 
dans le  mélange, et l'on déduit le chiffre obtenu de la quantité 
employée avec la liqueur tannique.  

Si la liqueur contient des substances susceptibles de réduire le 
permanganate, on ajoute k cette liqueur de la poudre de peau 
lavée et  desséchée, qui  absorbe le tannin ; on filtre et l'on ajoute 
a u  filtratum une quantite de  perrnnnganate suffisante pour assu- 
re r  la décoloration de  l'indigo dont  la liqueur a ét6 additionnée ; 
on n'a plus qu'k retrancher le nombre de cc. de solution de 
permanganate du nombre d e  cc. d e  la mSme solution em- 
ployke pour décolorer le liquide a v a n t  la séparation du tannin. 

hl. Feldmann opère à peu prBs de  la méme manière; il subs- 
titue seulerrient llhypoc:hlorite de  chaux  ;tu perinanganate de 
potasse; il s e  sert d'une liqueur obtenue e n  traitant 1% gr. 50 
d'hypochlorite de  chaux  p a r  un l i t re  d'eau e t  ti trant cette liqiieur 
à l'aide d u  tannin p u r  ; avec l'hypochlorite de chaux, l'indigo se 
décolore plus nettement qu'avec le permanganate de potasse, 
surtout s i  l 'on en ajoute peu (2 cc. d'une sîilutinn B 5 gr. par 
litre). 11 faut opérer en milieu acidifi6 par  SObIIg. 

Ayant cherché à doser, p a r  ce procédb, le tannin dans les 
vins, RI. Feldmann a étudié l'influence que peuvent excercer sur 
le chlorure de  chaux,  l'alcool, la glycérine et  le sucre qu'on 
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kencontre d a n s  les vins, et il a constaté que ces trois substances 
n'ont aucune action réductrice s u r  le chlorure de  chaux.  On 
peut dunc fair? le dosage sur  le vin non distilli.,. 

Pour doser le tannin dans uri vin,  on prend 10 cc. de  v in ,  
qu'on additionne d e  290 cc. d'eau ; on ajoute 2 cc. de solution 
de sulfate d'indigo A 5 p. 100 et 2 cc de  S O L I P a u  115, et  l'on 
titre. 

Dans u n  deuxiRrrie. essai, on chauffe au  bain-marie IO cc. 
de vin avec 30 cc. d'eau e t  3 cc. de charbon ariirnal ; on filtre, et 
l'on passe de  l'eau chaude s u r  le filtre. jusrlu'ti ce qu'on ai t  
obtenu 20 cc. de filtratum; on achkve comme précédemment, en 
prRsi:ric:e d u  sulfnto d'iridigo et d e  SOIHZ. 

Avec le procédk de  M. Feltlirinnn, les chiffres obtenus sont 
plus élevés que ceux que donne le procédé :lu permanganate d e  
potasse. 

Hecliei-clie dc ln inoi-pliioe dans les piméparailions 
galéiiiqoes. - RIM. ALLEN et SCOTT SYITH (Pharmaceutische 
Rundschau, 1903, p .  73). Pour  s 'assurer de la présence de la 
morphine, les auteurs  recommandent le procédé suivant,  qu i  
est rapide et exact :  on extrait  l'alcaloïde par  l'alcool amylique, 
puis on agite la solution ainylique avec un peu d'acide acetique 
étendu; quelques gouttes de la solution acétique sont  placées 
dans un verre de  rrioritre, qu'on recouvre d'uri second verre 
pr6alablerrient humecté d'une-solution d 'amn~oniüque concentrée-; 
au bout d 'une demi-heure, le microscope perrriet de reconnaître 
des cristaux de morphine,  dont  la forme est caractéristique. 

Si le  résultat de cet essai est négatif, on a recours a u x  réactions 
colorées classiques, qu i  sont plus compliquées. C. F. 

tnopgroïne. - 31. FRANI<FOli'iXIi (Pharmaceuticu1 .hurnal,  
1903, p. 557). - Cette nouvclle base, extraite d e  I'Isopyrum 
bitertzalum, diffère de  I'isopgrine isolce par  Ilartsen de  1'1. i h l i c -  
troides. Elle a pour  formule C2WHL%AzO!1. Le chlorhydrate d e  
cette hase cristallise de  sa  solution aqueuse en aiguilles pris- 
riiatiques, longues e t  fines, fusibles à ZX-237 degrés;  le  sel dou- 
ble de platine fond a 238 degrés;  l'alcaloïde, mis en liberté par  l a  
soude et cristallisé dans  l'alcool, fond h 160 degrés et  perd sa 
stucture cristalline lorsqu'on le chauffe a 100 degrés. A.  D. 

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

Hulletiti d u  Lahoratoii-c d'essais mitcnniques, phy- 
biiqaes, chiriiiyoes et de initcliines d a  Coiiservatuire 
des nrts et métiers, par 11. PÉROT, directeur d u  Laboratoire 
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( M .  Béranger, Cditeur, 15, rue des Saints-Pères, Paris).Prix du numéro 
premier :  1 fr. 50. - Nous venons de recevoir lc premier niimPro du 
Bulletin du Laboratoire cfesrais du  Conservatoire des arts et 
métiers, publie par M .  Pérot, directeur de ce Laboratoire. Ce Bulletin, 
qui ne sera pas riécessairenient pbriodique, est destiné publier des 
éludes d'ensemble, portant su r  une longue série d'essais, découlant 
de mesures très nombreuses. 

On y trouvera aussi des etudes spéciales, dont des essais particuliers 
auront été le point de départ, publiées avec le consentement des per- 
sonnes qui auront fait faire ces essais, e t  ne  se ra t tachant  même par- 
fois que très indirectement aux essais qui en  auront été la source. 

Ce Bullelin contiendra également des recherches originales, por- 
tant  su r  des questions scientifiques intéressant la technique indus- 
trielle. 

Le premier numéro contient l 'énumération des cinq sections du 
Laboratoire: 10 essais physiques ; 20 essais des métaux ; essais des 
matériaux de construction ; 40 essais des machines ; 5'3 recherches et 
essais sur les matières premières végétales nouvelles ou insulfisam- 
ment  connues. Pour  chacune de ces sections, hl. Ptirot indique les 
opérations auxquelles peut se livrer le Laboratoire et  l'outillage dout 
il dispose pour ces diverses opérations. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Distinctions honoriByues. - Nous sommes heureux de 
féliciter trois des menibrcs du Syndicat des cliimistes qui viennent d'tire 
i'objct de distinctions honoritiques : 11. Sidersky a &té iionimé Chevalier 
de la Légion d'honneur ; hl. Jablin-Gonnet. secrétaire du Syndicat, a 
été nomnié Commandeur du Nitcham-Zftichar, et M .  Rigolet, de 
Joigny (Yonne), a été nommé Chevalier du iNirile agricole. Nous leur 
adressons nos sincéres félicitations. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS, 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualit6 de secrétaire géneral du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
liesoin et des places aux chimistes qui sont h la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser ii hl. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 
CHIMISTE des Uiiiversitbs et de laboratoires industriels demande emploi. 

Références sérieuses. - S'adresser au bureau des Annales, 
45, rue Turenne, aux initiales D. L. 

Le Gérant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Hégalateni de presalon ponr;dlstlllatIann 
Pract ionnkes BOUS preusivn rkdoi te, 

Parmi les causes qu i  font,  d e  la distillation'fractionnée sous 
pression réduite, une  opération souvent fastidieuse, se  t rouvent  
la dificulté de maintenir  une pression constante d a n s  l'appareil 
penddarit toute l a  durée de  la distillation et celle de  pouvoir rk tü-  
blir exactement la même pression si, pour  
une cause quelconque, on est obligé, même 
pendant u n e  seule minute, d'interrompre 
le fractionnement. 

Dans les laboratoires o i ~  l'on dispose 
d'une forte pression d'eau, les difficultés 
que je viens de  signaler n'ont pas tout h 
fait la méme importance, parce qu'on peut 
s'en tenir, avec un  appareil bien monté, à 
travailler sous une  pression t r&s  voisine 
de celle que fournissent les  trompes. 11 reste 
toujours difficile, néanmoins, de vérifier 
un point d'ébullition obtenu, dans u n  au t re  
laboratoire, sous une  pression notablement 
diffërente. 

Dans l'intention de parer  k ces diverses 
difficultés, des  chercheurs ingénieux ont  
imaginé, à plu sieur^ reprises, des rkgula- 
teurs d e  pression qu'on interpose entre la 
trompe et l'appareil distillatoire. C'est ainsi 
qu'on trouve décrits, dans la littérature chi- 
mique, les régulateurs d e  M. l'abbé Gode- 
froy (1), d e  M. Auger (2) e t  d e  M. Haus- 
ser (3). 

&is, à cause de  certains inconvénients, qu'il paraît ,  d'ail- 
leurs, inutile d'exarriirier ici, ces régulateurs n'ont pas  rendu 
tous les services qu 'on pouvait espérer, et leur usage n'est guére 
sorti des laboratoires où ils avaient  été inventés. 

i) Ann. Chim. Phys., 6 0  série, 1884, . l ,  p; 138-144. 
E) Bull. Soc. Chim., 3 i  serie, 1898, t. 19, p .  1 3 3 .  
3) Bull. Soc. Chim. 30 serie, 1899, t. El, p. 233. 

&~?TEMBRE 1903. 
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Ayant été a u x  prises, en 1893, avec les difficultés de la distil- 
lation fractionnée sous pression réduite, lorsque j'étudiais In 
cornposition chimique de  l'essence de  Ninouli, j e  me fabriquai 
aussi u n  r6aulateur. Coinme o n  peut le voir ci-dessus, c'est un 
appareil c:xtr&rrieriierit sirriple, tout e n  verce, saris joiril, saris 
soupape e t  sans robinet.  Je  m'en suis servi pendant  lorigtemps; 
d'autres personnes l'ont utilisé avec le niéme succès, e t  je crois 
rendre service en le faisant connaître aujourd 'hui  (1). 

Ce régulateur est, au  fond, urie espèce d e  baromètre, formé 
d'un tube vertical qui  est  mis en corrirriuriicaliori, par  sa partie 
infkrieure, avec u n  &it réservoir de niercure R hauteur va. 
riable et q u i  est relié, pa r  sa  partie supérieure B, avec I'appa- 
reil distillatoire. Sur  le côté, l a  hauteur  d'eriviron '75 cent., se 
trouve soudé un tube KA, de rrième grosseur, qui  est dirigé trEs 
obliquement vers  le hau t  e t  qu'on met eii relation avec la 
troinpe ou  li i  pompe A vide. 

Une fois l'appareil mont& et  la t rompe mise en marche, 
voici cornment fonctionne le régulateur : le rnercure s'élève, 
d'abord, peu à peu dans la branche verticale, de rnèrne que 
dans un baromktre ordinaire, a u  fur  e t  à mesure de  la diminution 
de  pression. Durant celte pkriode, la coriirriuriic;ition reste étalilie 
entre l'appareil distillatoire et id tronipe ; mais, aussitdt que le 
mercure atteint en E la  branche latkrale, il nionte dans celle-ci 
et la communication est interrompue. A part i r  d e  ce moment, la 
pression devient invariable dans  l'appareil distillatoire. 

Elle ne peut y diminuer, en eBet, malgré le travail de la 
trompe, piiisqu'il n'y a plus de ciirnrniinicatiori avec celle-ci. Elle 
n e  peut pas non plus y augmenter ,  malgré les fuites ou la rentrée 
d'air dans le ballon distillatoire, car ,  la colonne mercurielle 
s'abaisse irniiiédiatement e t  la communication se rétablit entre 
les deux branches, c'est-&-dire entre l'appareil distillatoire et  la 
tronipe. 

En rnarchc: riorrrialc, l'air qui ph i : t re  daris le ballori ni1 s'eflec- 
tue  la distillation est éliminé a u  fur et  i riiesurc, et l'on voit pas- 
ser continuclleiiient des  t>ulles gazeuses & travers le mercure, de 
la grande dans la pctite brdriche. 

La pression, lue sur  un baromètre tronque, fixé sur la plan- 
chette, se regle facilement en faisant monter ou descendre le 
petit réservoir d e  rnercure (2). Corriirie i l  est facile d e  s'en rendre 

(1) Lo modélc représenté ici est  construit pa r  M. G. Bcrlemont, qui en a 
i res  bien soigne tous les ilétails. 

(2) On s'arrange de rrianibre qu'il n'y ait pas une  t rop grande colonne do 
mercure dans la  patite branche. 
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~ompte, elle est égale à la pression extérieure, diminuée de la 
coloune mercurielle soulevbe jusqu'au point oii celle-ci forme 
soupape. Elle se maintient 31 moins d'un millirnétre prés pendant 
toute la durée de la distillation, et l'on peut la retrouver instan- 
tanément chaque fois qu'on le désire. Un robinet D permet de 
laisser rentrer l'air dans tout l'appareil, chaque fois qu'il est 
nécessaire, 

Enfin, un dispositif particulier empbche le mercure de p h &  
trer du régulateur dans la trompe. 'C'est une petite cloche ren- 
versée, logbe dans une ampoule au-dessus du point E. 

SÇparmîeur pour disttllatlon frsatlonnée 
sons presston réloiCe, 

Le nouveau séparateur que je présente aujourd'hui permet, * 

sans interrompre la distillation fractionnée sous pression réduite, 
de recueillir autant de portions qu'il est nécessaire, et, cela, aussi 
bien dans de simples tubes A essais que dans des ballons ou fla- 
cons de grandeur quelconque. 

Ce séparateur est formé d'un réservoir cylindrique, d'une capa- 
cité de 133 A 40 cc., muni, vers le 
haut, d'une tubulure latérale A 
et compris entre deux robinets R 
et R'. L'extrémité inférieure du 
réfrigérant s'y engage, par la tu- 
bulure A, h i'aide d'un bouchon; 
les récipients qui doivent con- 
tenir les diverses fractions du 
liquide distillé se fixent saccessi- 
vement sous le robinet R'. 

En marche, les deux robinels 
' sont ouverts, et le sBparateur est 

relie avec la trompe par i'inter- 
mediaire du tube B. Le liquide 
condensé tombe dans le réservoir 
du sBparateur et, de lL, dans 
le récipient, A travers le robi- 
net R'. 

Lorsqu'on veut changer de récipient, on ferme les deux robi- 
nets; l'appareil distillatoire reste clos, la distillation continue, et 
le liquide s'amasse dans le rkservoir. Grâce ?i un tube de dériva- 
tion, on laisse rentrer t'air du eôt6 de la trompe, jusque dans le 
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récipient; on peut alors enlever celui-ci et le remplacer par un 
autre. On fait le vide dans le nouveau récipient, et, lorsqu'on est 
arrivé au  point voulu, en ouvrant les robinets R et K', or1 réta- 
blit les communications, d'une part, entre l'appareil distilla- 
toire et la  trompe, de l'autre, entre le réservoir et le nouveau 
récipient. 

En général, la manauvre du changement de récipient est de 
si courte durée qu'il n'y a pas d'interruption appréciable 
dans la distillation, par suite de la rentree d'air et de I'augrneri- 
tation de pression qui en résulte. Si l'on devait augmenter cette 
durée, à cause du nettoyage ou de la tare d'un récipient qui ne 
serait pas prét, ou parce qu'on voudrait déterminer l'indice de 
réfraction du liquide distillé, etc ; il vaudrait mieux ajoute). un 
troisiéme robinet sur le tube en dérivation. On fermerait alors ce 
robinet aprés avoir enlevé ce rkcipient, et, en ouvrant le robinet,R, 
on pourrait maintenir le vide dans l'appareil distillatoire à l'aide 
de la trompe, pendant tout le temps nécessaire. 

Ce skparateur, tout en verre et de construction très simple, 
peut servir à des distillations volurnineuses et je m'en suis tou- 
jours servi avec la plus entière satisfaction (i). 

Separatlon &leatrolytiqne : l0 d o  niangan&e d'avee 
le fer j 20 de I'aliiminium d'avec le fer ou le 
nickel ; 3" du zinc d'avee le fer, 

Par MM. IIOLLARD et BERTIAUX. 

1 0  La séparation du manganèse d'avec le fer, qui est si diffi- 
cile par l'analyse gravimétrique, paraît, au contraire, très sim- 
ple par voie électrolytique. Il semble, en efl'et, qu'on puisse 
aisément précipiter & la fois le manganEse à I'ktat de peroxyde 
sur l'anode et le fer sur la kathode. En rbalitc!, le peroxyde de 
manganhse entraîne avec lui à l'anode une partie du fer à un état 
d'oxydation probablement trés élevé. 

Nous avons, cependant, réussi à. éviter cet entraînement du fer 
et A rendre la  séparation électrolytique aussi simple que rigou- 
reuse, par l'addition d'acide sulfureux & solution de fer et de 
manganèse. Cette solution, qui contient les métaux à l'état de 
sulfates, contient, en outre, du citrate d'ammoniaque, du sulfate 
d'ammoniaque e t  un léger excès d'ammoniaque. L'action rétluc- 
trice de l'acide sulfureux agit, d'unepart, pour retarder la forma- 
tion du peroxyde de manganèse à l'anode et, d'autre part, pour 

(i) Il est construit actuellement par-M. G. Berlemont, Paris. 
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accélérer la précipitation du fer s u r  la cathode ; en effet, l'équi- 
valent électrochimique d u  fer, dans les sels ,ferreux, est supé- 
rieur à celui qu'il possède dans les sels ferriques, et,  de plus, 
en l'absence de ces derniers. le dkpôt cathodique ne tend plus 
à se redissoudre daus le bain. 

La solution des sulfates de fer et de  mangankse, qui  peut con- 
tenir quelques gouttes d e  SO"19 libre, est additionnée de  5 g r .  
d'acide citrique, de  25 B 50 cc. (suivant la qualité du  fer) d'une 
solution satur6e d'acide sulfurcux, de 20 cc. d'ammoniaque I 
2 P  B.; on  revient à l a  neutralité p a r  addition de  SO'HL; enfin, on 
alcalinise avec quelques cc. d'ammoniaque. 

On dépose le fer s u r  une cathode h grande surface (toile de 
platine) ; l'anode correspondante @sente, au  contraire, peu de  
surface (spirale de  plat ine)  (voir lcurs descriptions dans  les 
Annales de chimie nnnl,qtique, 1903, p .  464). lA'électro1yse se  fait  
B la température de 40 degres, avec u n  courant de 2 ampère, 
le volurne d e  la soluticin ny in t  été purté A 300 cc. Avec une  
proportion convenable d'acide sulfureux, le  fer  se dépose com- 
piétement s u r  l a  cathode, avant  l'arrivée du  peroxyde d e  man- 
ganEse à l'anode ; on le dissout d a n s  l'acide sulfurique s u  115. 
qu'on fait bouillir; on filtre ; on laisse refroidir d a n s  u n  cou- 
rant d'acide carbonique, et l'on dose a u  moyen d u  permanga- 
nnte de potasse. On ne  pourrait  pas  peser le fer, car ,  outre la 
tendance qu 'a  l e  fer à s'oxyder, il entraîne quelques milligram- 
mes de platine, provenant de  l a  dissolution de l'anode sous 
1'influence.de l'acide sulfureux. Ce platine, précipité avec le fer,  
do i t  &tre filtri: après  dissolution di1 fer dans S 0 4 H g ,  car  il rbduit 
le pcrrnanganate, probablement à cause de  l'hydrogéne dont  il 
est saturé. 

Pour prkcipiter le manganése, on électrolyse le bain, débar- 
rassé du  fer,  avec une  anode A grande  surface (toile de  platine), 
el. unp. calliode & petite surface (la spirale rriérrie qui  a servi 
d'anode à. l'électrolyse du  fer e t  qui  a p u  commencer à se recou- 
vrir de peroxyde de rnang:~nEse) ; la température d u  bain doit 
être de 90 iL 95 degrés pendant  le cours de l'électrolyse; on 
maintient le  courant & l ,zrnp?re ; l'excbs d'acide sulfureux ne 
tarde pas à ètre oxydé. grâce à l 'apport de l'oxygène anodique, 
et le mnnganése apparaî t  alors sous forme de  peroxyde;  au  
bout de quelques heures, le manganèse est complEternent 
dépose; on retire alors l'anode en interrompant le  courant,  
apriis avoir rendu le bain légérernent ammoniacal.  On n e  peut 
pas peser l'anode, car, d'une part ,  à la dessiccation, son poids 
varierait constamment ; d'autre part ,  le peroxyde d e  manga-  
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riése ri'adhérarit pas  fortement à la toile de  platine, une partie 
du mariganPse peut tomber a u  fond d u  verre ,  surtout si la quan- 
tité de  niansanése séparer est importante ; enfin, nous avons 
constat6 que le peroxyde de manganèse anodique conlient des 
superoxydes (1) ; aussi,  nous dosons le peroxyde de m:inganisr. 
vciliirnétriqii~ment, apr8s avoir fait passer les siipemxydes a 
l'état de peroxydes. Ces superoxydes disparaissent par  le siniplc 
sejour d 'une demi-heure environ du peroxyde de manganése 
ri:iris le bain, aprés  qu'on a supprimé le courant et retiré la 
cathode. Avant d 'arréter  le courant, il faut avoir  bien soin de 
s'iissiire~. qut: le 1);iiii (:ciritient encore lin excik d'arnmoniaqiir:, 
s inon,  i l  convient d'ajouter l 'ammoniaque nécessaire. 

L e  dosase voliirnétriquc du  peroxyde de m a n p n k s e  s'clfectue 
de la façon suivante : on introduit l a  toile recouverte de ce 
peroxyde e t  lavée & l'eau bouillante dans une éprouvette aussi 
Ctruite que possible (et liouctiée & l'érneri) ; on filtre, sur de  
l 'amiante préal;iblemcnt calcinée e t  lavée avec IICl éteridii, le 
peroxyde de  mangmèçe  tombé au  fond du  verre : on lave le 
peroxyde de  rnanganèse, puis on l'introduit avec l'amiante dans  

Quantités Qiiantités 
pesées 

l'éprouvette ; on verse alors dans  le même riicipient 50 cc. d ' X I  
(Il = i ,O%), 3 cc de solutiori d'ioiliire de potassiiim 60 p.  100 
et de  l'eau jiisqu'h cc que la  toile soit recouvcrte; enfin, on ajoute 
5 cc. de sulfure (le carbone;  or1 bouche l'éprouvette; on l'agite et 

(1) Voir A. IIOLLARD, Sur  l'existence des superoxydes électrolytiques de 
plomb, de  nickel et de bismuth (Comptes rendus, 26 janvier 1903,  et Anna- 
les de chimie analytique, 1903, p .  164). 
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on laisse reposer pendant 30 minutes;  le chlore dFgagk par  
le peroxyde de manganèse libère l'iode, qui  se dissout dans  le 
sulfure de  carbone ; on le titre a u  moyen de l'hyposulfite de  
soude. qui  est ajouté jusqu'k ce que le sulfure d e  carbone ne  
soit plus color6 en rose. La dissolution de  l'iode d a n s  le sulfure 
de carbone est  indispensable pour que la  rkaction soit complhte. 

2. Sépnl-ation du f e r  et d e  l'aliminiurn - L'emploi d e  l'acide 
sulfureux nous a kt6 d 'un  grand secours pour  la séparation 
électrolytique du  fer d'avec l'aluminium. Les rn6taux, k I'Ctat 
d e  sulfates, additionnés de  citrate d'ammoniaque et  d'acide S U I =  
fureux, sont klectrolysés dans  les m h e s  conditions que pour  
la siparalion du  fer d'avec 1i: r~inrig;~ri&sc:. L'acide sulfureiix 
a pour effet d'erripêcher. d'une part ,  la précipitation, au  cours 
de l'électrolyse, de  I'aluminc, qui pourrait  cntrnincr du  for, 
d'autre part ,  la précipitation du fer l'état de sels basiques au  
cours de l'électrolyse. 

Quantités 
pesei!s 

30 Sépnration de l'aluminium rit d u  nickel .  - Cette séparation se 
fait dans les rn&meç conditions que celle d u  fer et de I'alunii- 
nium, mais ici du platine est entraîné avec le nickel, ce qui  
nécessite la redissoliition d u  nickel dans SOLH' ; la solution 
obtenue, additionnée d'un excés d'ammoniaqiie e t  électrolys6e 
k chaud (1 = l amphce), donne le  nickel pur .  

Quanti tés pesées 
- 

1 A1 = 0,50 
Ni = 0,2005 

1 Al = ],O0 
Ni = 0,1533 
Al = 0,10 
Ni == 0,?006 

Nickel deposé 
- 

40 Séparation du fer et di1 zinc. - L'emploi de l'acide sulfureux 
nous a encore permis de séparer le zinc d'avec le fer, en faisant 
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passer ce métal l'état de  ferrocyanure de  potassium. A cet 
effet, dans  ln solution de fer et de  zinc, h I'ktat de sulfates, 
additionnée d'ai-irlc siilfiireux (25 k 50 cc., suivant  la quantitk 
de fer) et rendue presque neutre p a r  addition de soude, on 
introduit 13 cc de  cyanure de  potassium à. 20 p. 100, puis 50 cc. 
de soude à 15O B ; on étend à 300 cc.; on électrolyse à froid sur 
une  cathode recouverte de  cuivre, avec un  courant de 0,3 am- 
pére. Le zinc se dépose alors seul (1). 

QuantitCs pesées 
- 

I Zn = i .O00 
Fe = 0.100 

I Zn = 1 .O00 
Fe = 0.200 

I Zn = 0.500 
Fe = 0.100 

1 Zn = 0.100 
Fe = 0.250 

Zinc déposC 
- 

i ,0027 
dont 0,0fli9 de fer 

4.0040 
dont 0,0030 de fer 

0.9056 
dont 0,0034 de fer 

0.1022 
dont 0,0024 de fer 

Sur l'huile dc cnpuck, 

pa r  MM. E. DURAND e t  A. Barn, docteurs 6s-scienccs 

Y I .  L. Philippe a publiE d a n s  cette Revue (2) une étude trés 
complète s u r  l'huile de  Capock (Eriodrndron unfractuosum), huile 
sur  laquelle nous avons eu l'occasion de  faire quelques essais que 
nous croyons intéressant de publier.  

La rnatiere grassc a été extraite des graines (3) au  moyen de  
l 'kther ; nous avons obtenu ainsi 24.8 p. 100 d'une huile con- 
crète, qui,  nprEs filtration, était liquide au-dessus de 30 degrés, 
de couleur jaune foncé, limpide, d'odeiir e t  de goOt agréables. 

Voici les constantes physiques et chimiques que nous avons 
d6terminées sur  cette huile : 

Densité à 100 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.8613 
Indice de I'oléoréfractométre Zeiss à 40 degrés. 5 1 . 3  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Point de solidifization.. 29 degrds 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Indice d'iode. 68.3 

Indice de Koettstorfcr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205.0 
. . . . . . . . .  Point de solidification des acides gras 32 degrés 

Comme l'a fait observer M. Philippe, cette huile, pa r  ses pro- 

(1) A la ueritk, il se dépose, avec le zinc, 2 à 3 milligranirncs dc fer, 
doçaiile au perrrianganate de potasse. 

(81 Annales de chimze antzl~/tir/ue, 1903, 18. 
(3 '  L'éciiaritillon nous a ét8'fourni par hl. I)o' professeur IIeckel, de Mar- 

seilje. 
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priétés, se rapproche de l'huile de coton. L'indice de réfraction et 
l'indice d'iode sont ceperitlarit plus faibles. 

Les réactions d e  Bellier à la résorcine et à l 'aldéhyde formique 
n'ont donne, avec l'huile de capock, aucune coloration définie. 

La réaction générale de Wellsmann pour les huiles ~6gét i i les  
(acide phospho~nolybd~que)  a donne la coloration verte, passant 
au hleu par addition d'ammoniaque. 

La réaction la plus  intéressante, pour cette huile, est la réac- 
tion d'Halphen pour l'huile de coton. Jusqu'à présent, en efTet, 
l'huile de coton était  la seule d e  toutes les huiles qui,  chauffëe 
au bain-marie avec des quantités égales d'alcool amylique et  
d'une solution i p. 100 de soufre d a n s  le sulfure de carbone. 
donnàt une coloratiori rouge intense 

La réaction effectuée sur  l'huile d e  capock, en tube scellé, 
selon la méthode de Steininann, a donne une  coloration rouge 
identique à celle obtenue avec l'huile de  coton. Cette propriéth 
de  l'huile de capock d e  s'identifier, pa r  cette réaction, avec 
l'huile d e  coton, a u n e  certaine importance au  point de  vue de 
l'examen des mélanges d'huiles. En effet, le pr ix d e  l'huile de 
coton, soumis à de nombreuses fluctuations, n e  permet pas 
toujours de  l'employer avantageusement dans  les mélanges 
avec les huiles comestibles ; il serait prudent  de  mettre en garde 
les ;malystes qui elriploient la réaction d'IIalphen et d'appeler 
leur attention sur  cette propriété de  l'huile de  capock, dans le 
cas où elle serait  utilisée à la place de  l'huile de coton dans la  
sophistication des huiles. 

Le tourteau de la graine de capock est de couleur blanc-gri- 
s%tre. Riche en protkine, il pourrait  ê t re  employé comme tour- 
teau aliriientaire. En tout  cas, ce  sera toujours u n  bon tourteau 
comme engrais,  car il est riche e n  potasse et  e n  acide phospho- 
rique. Voici les résullats de  nos analyses : 

Hurniditè.. .................... 28.13 p. 100 . 
Cendres.. .................... 6.41 - 
Matières grasses.. ............. 0.76 - 
Azote.. ....................... 4.82 - 
Protéine ...................... 30.12 - 
Cellulose et hydrates de carbone.. 50.53 - 

La composition des cendres, rapportée au tourteau, est : 

Potasse ....................... 2.04 p. lM) 
Acide pliosplioriqiie ............ 2.34 - 

Nous ferons remarquer  que notre tourteau, étant le rksidu 
d'une extraction p a r  1'61.lier, rie corilicrit que 0,76 p .  100 de 
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rriatiéres grasses ; les tourteaux en contiennent geniirniement de 
5 à 8 p .  100 ; les chitrres que nous donnons sont,  pa r  consé- 
quent ,  plus forts que ceux qui seraient obtenus s u r  un  tourteau 
provenant  d 'une extraction iridustrielle. 

Dosage de I'ncldo malonique e t  des maloustes 
par le permaugunnte de  potasse, 

Par M .  E. D ~ M N D ,  docteur bs sciences. 

L'acide malonique (C304H4), généralemcint préparé au  labora- 
toire, se trouve aussi d a n s  les dépôts calcaires formés pendant 
l'évaporation des sucs d e  betterave (von 1.ippmann). 

Au cours d'un travail s u r  l a  solubilité des rnnlonates, nous 
avons été amen6 à étudier,  pour  le dosiige d e  css sels, une 
méthode volumétrique que  nous croyons intéressant de faire 
connaître. 

Si l'on ajoute à u n e  solution d'acide nialonique, additionnée de 
S04112 et chauffëe à 80 degrés, quelques gouttes d'une solution 
d e  permanganate de  potasse, la coloration disparaît  iristnnlané- 
ment, comme dans lc cas de l'acide oxaliquc ; il y a donc oxyda- 
tion de  l'acide rnalonique ; l a  fin d e  ln  rcaction es1 nettement 
caraclérisée par  la persistance de la  culoration rose. 

Pour  étudier cette oxydation, nous avons  prkpar6 dcls solu- 
tioiis esac te~nent  titrées d'acide nialonique et  de perrriarigannlr, : 

1" Solution d'acide malonique, dont  1 cc. - O gr. 0026 di: 
cet acide ; 

40 Solutiori d e  perinanganate, dont  1 cc. = O  gr. 00176 d'oxy- 
&ne actif. 

Kous pouvons d6j8, en examinant  la formule de l'acide inalo- 
nique, Taire, sur  1ii réiictiori, les rerriiirques ~ i ~ i ~ i i ~ i t i i s  : 

La formule développée 

< 

de  l'acide m i o n i q u e  étant  

COOII 
1 . . . . . . .  a 

CH= 
1 . . . . . . . ,  b 
COOII 

il y aura ,  p a r  oxydation, formation de CO* et, pa r  conséquent, 
rupture [le l a  chaîne entre  deux atnrnes de citibone ; or, pour 
des raisons de symétrie, l a  rupture doit se  faire en a et en b 
avec u n e  égale facilité ; donc, deux riiolécules de  CO' se dégage- 
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ront e t  une molécule d'eau s e  formera, ce qui  nécessite déjà u n  
atome d'oxygène : 

Que devient le groupe C H 2 ?  L'expérience ddmontre qu'il est 
transformd e n  acide formique par  deux  autres atomes d ' o x y g h e .  

En effet, l a  moyenne des essais avec les solutions titrées a 
donné : 

10 cc. de  solution d'acide rnalonique = 6 cc. 8 de solution de  
permanganate de  potasse. 

Soit : p ,  le poids d'acide malonique dans n cc. de  solution ; 
q ,  le poids d'oxygbne actif dans  n' cc. Cquivalents de la  

solution de  permanganate de potasse ; 
Sachant que le poids inoléculaire de l'acide malonique est égal 

à 104, nous posons l'éqii, ci t '  ion : 

x est la quantité d'oxygéne nécessaire pour  oxyùer une  mol6cule 
d'acide malonique. 

L'oxydation necessite donc 3 x 16 oxygène, soit 3 atomcs. 
La réaction est vkrifiée p a r  1'Bquation : 

Nous avons caractérisk la formation d'acide formique e n  
oxydant une  solution d'acide malonique par  le permanganate d e  
potasse. Le liquide a été agité avec d e  l'éther, et, après  sépara- 
tion et  évaporation de la solution Bthérée, nous avons obtenu u n  
liquide posskdnnt toutes les propriétés de l'acide formique. 

On sait que l'acide frmnique n'est oxydt! p a r  le perrnarig:iri;it,e 
qu'en solution alcaline (Dictionnaive de Wurtz); doncle processus 
de la réaction est bien tel que nous l'avons décrit ; cependant, 
des essais nous ont déinontré q u e  l'acide formique commence à 
s'oxyder par  le permanganate en solution sulfurique a p r h  une 
demi-heure de coritact ; pour caraclériser l a  fin de la  réaction 
sur l'acide malonique, il faudra,  p a r  conséquent, que la colo- 
ration rose persiste pendant  5 It 10 minutes seulemcnt. 

Nous avons fait, par  cette méthode, quelques dosages s u r  des 
solutions de malonntes de  calcium et de  strontium, qu i ,  malgré 
la dilution des solut io~is  et  le poids irioléculaire élevé de  ces sels, 
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- 332 - 

nous ont  donné des résultats trés satisfaisants, que nous consi- 
gnons dans le tableau ci-dessous. 

DOSAGE 
~ r a v i m P l r i q ~ i a  
d a n s  100 cc. 

DOSAGE 
volurnetrique 
dans  100 cc.  

1 0  Solution d'acide rnalonique.. 
2O Solution de  malonale de cal- 

cium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 O  Solution de rnalonate de stron- 
tium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O gr. 9600 

O gr. 3531 
O gr. 1776 
O gr. 08'342 

0 gr. 3868 
O gr. 2096 
O gr. 1008 

O gr. 2566 

O gr. 3533 
O gr. t7HO 
O gr. 08% 

O gr. 3866 
O gr. 2102 
O gr. 0997 

La formule générale est 

5 -- M --  
oxygène 48 

x est le poids à déterminer d e  l'acide nlalonique ou du  rnalo- 
nate  ; 

hl est le  poids moléculaire de  l'acide nialonique ou du malo- 
nate dosé ; 

48 3 3 atornes d'oxygène. 

(Laboratoi~e Baud et Dura,nd, i l larsei l le) .  

Compte rendu d u  Ve Coiigrès de chimie ay~pl iqu~r.  
- Le Ve CongrEs de chimie a eu lieu ZI. Berlin du 2 a u  8 juin. Les 
congressistes allemands et étrangers, au nombre de 2.500 envi-  
ron, ont  été reçus par  le Comité d'organisation avec une cordia- 
lit6 parfaite dont  tous ont  dA emporter le meilleur souvenir. Les 
t ravaux  du Congrès embrassaient toutes les branches de la tech- 
nique chimique e t  avaient  été répart is  en I l  sections. Cn 
grand  nombre de  rapports  avaient  kté imprirnds il l'avance et 
distribués dans les sections respectives. D'autres furent lus en 
skance e t  donnèrent lieu le plus souvent à d'iriti.resuaritts dis-  
cussions. Comme toujours, en pareil cas, un certain nonibre 
n k n t  pu être soumis aux congressistes, p a r  suite de l'absence 
de  leurs auteurs et ne seront publiés que d a n s  les comptes rendus 
officiels du Congrès. Il convient de  féliciter hautement les ,\lie- 
rnands de la bonne organisation d e  ce CongrEs, pour lequel le 
gouvernement irnp6risl avait mis  à. la disposition des congres- 
sistes le luxueux palais du  Reichstag. 
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Pendant les h u i t  jours passés à Berlin, bien courts pour  u n  
programme aussi  chargé,  les organisateurs avaient prévu u n  
certain nombre de  réceptions officielles, d'excursions et  de  
banquets, afin de rendre plus a g r h b l e  le skjour d e  leur capitale 
aux délEgués étrangers et plus int ime cette réunion confrater- 
nelle. Beaucoup d'établissements scientifiques et industriels alle- 
mands ava ien t  aussi ouvert largement leurs portes a u x  congres- 
sistes, e t  leur visite a présenté un grand intkrêt.  Qu'ils soient 
remerciés ici de  leur  excellent accueil. 1,e travail d u c o n g r è s  s'est 
rPparti en 3 séances plénihres et en réunions quotidiennes de  
chaquesection, dorit nous piil)lieroris successiverrieril u n  coiriple 
rendu rapide. 

La ~ r e s k a n c e  plénière a été consacrée a u x  discours officiels, 
à la rkception des étrangers, B la nomination du  Bureau. 

La 2 e  séance plénière comportait des conferences d'ordre 
génCral scientifique et industriel, parmi lesquelles celle de  
.II, AIorssa~ a été l'une des plus applaudies. En  voici la liste : 

1. Les hydrures  métallic~iit:s. - T i .  Ivlorssan, d e  P u i s .  
2 .  Vues modernes s u r  ia matière. L a  réalisation d'un révc. 

- Sir W. CROOKES, de  Londres. 
3 .  Formation des gisements naturels de sels. - VAN T'HoFF, 

de Berlin. 
4 .  Coup d'ceil rdtrospectif s u r  le procédé de la soude à I'am- 

moniaque. - E. SOLVAY, de nruxel les .  
5 .  Autnxydation. - C. ENGLEII, de Karlsruhe. 
6 .  L e  goudron de houille. - G. KRAMER, de  Berlin. 
La 30 séance plénière était consacrée & la clôture d u  Congrt's 

et au vote des vceux proposés p a r  les sections. Kous en donnons 
plus loin le compte rendu succinct. 

Un coup d'œil général sur  les t ravaux de  ce Congrt's nous 
oblige à constater la tendance d e  plus en plus marquée des chi- 
mistes à généraliser les grandes questions chimiques et  & leur 
donner, dans la mesure du possible, des solutions internatio- 
nales, tendance qu i  s'ohserve siirtoiil d a n s  le domaine de l'ana- 
lyse. En 1900, a u  Congrès de Paris,  avaient kt6 instituées deux  
Commissions internationriles, l 'une pour l'analyse en général, 
l'autre pour l'analyse des ensrais  et fourrages.  En 1903, le 
mandat de ces deux Cominissions a étC renouvelé et, de plus, 
une 3"~1nmission, nommée par  la section YI11 a et sanctionnde 
par l'assemblée plénière, a été chargée, sous la prksidence d e  
N. Aivoriir, de  Bruxelles. de réunir les documents nécessaires à 
l'elaboration d'un code international d'analvses des denrées 
alimentaires, ou Codex alirnentc~rius. destiné à uniformiser les 
méthodes d'analyses emplogOes par  les experts.  On s'aperçoit, 
en elret, chaque jour que le rriariqiie d'unité, en analyse comme 
ailleurs, p r k e n t e  de  trEs graves inconvénients. Les méthodes 
ne  manquent p a s ;  au contraire, il y en a plutclt trop ; il en 
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exls1.1: di: horines el de rri;iiivi~ises. mais, pour arriver ?i de bons 
résultats pratiques, pour faciliter In comparaison entre Ics 
rksultats obtenus par  des expérimentateurs différents, il est 
urgent  de faire u n  choix parmi ces méthodes, d'adopter les meil- 
leures et de s'y tenir .  

Cette tendance S l'unification internationale a rencontré jus- 
qu'à présent et rencontre encore d'immenses difficultés. On 
l'observe dans toutes les sciences. Les hommes cherchent main- 
tenant ,  p a r  le développement constant de  la littérature scientifi- 
que, ?I rassembler tous les t ravaux  épars, pour en tirer un meil. 
leur part i .  L a  diversité des langues est u n  gros obstacle S la 
r6nlis;itiori de cc: desider;~tiim. On peut citer.  comme u n  r h l t a t  
de  cette aspiration, beaucoup de manifestations analogues S 
celle du récent Congrés, notamment les efïorts d e  la Royal Society 
de I,ondres, qui vient d'entreprendre la  publication annuelle 
d'un immense travail : le Cata lqpe  international de la lîttérature 
scientifique, qui comprend 17 branches scientifiques. Dans le 
domaine industriel,  les aspirations sont les  m&mes : d e  plus 
e n  plus  on constate que la diversi t i  des m4thodes d'appréciation, 
des  usages, des lois concernant la brevetabilité et la garantie d e  
la propriété industrielle, sont u n e  entrave au  progrés. C'est 
pour  cela encore que  nous avons vu  apparaître. en 1'303, une 
section de  droit industriel, d a n s  laquelle ont 6té étudiées les 
questions légales e n  connexion avec l ' industrie chimique (sec- 
tion XI). On ne saurai t  affirmer que cette section ait fait, 
pour son dkbut, une  besogne trFs utile, parce que, dans cet 
ordre d'idées et de faits, u n  Congrès, quelle que soit la cornph- 
tence de  ses membres, ne peut guére prendre des décisions fer- 
mes. Nais, si  cette section X I  n 'a  p u  dégager entièrement les 
inconnues des problèmes a r d u s  qu i  lui  étaient soumis, elle a 
émis  un certain nombre de vœux,  dont on peut espérer un 
résultat;  1B plus encore qu'ailleiirs, il faut  attendre l'action du 
temps.  

Au point de vue  spécial francais,  lc Congrhs d c  Berlin a été 
une  occasion pour  nos compatriotes d e  prendre contact avec 
cette grande industrie chimique allemande s i  bien organisée, 
dont  l'Exposition de  1900 nous avai t  déjk donné une si haut? 
idée. Dans le domaine de lascience pure  et des applications ana- 
lytiques, nous avons pu aussi admire r  le travail allemand si 
pri;r.is, si soign6, si solide, qui  brille assurérnerit par certaines 
qualités, mais aussi ,  qui manque  u n  peu des qualités spéciales 
que  les etrangers admirent  t an t  chez les Français.  Lne  consta- 
tation Pgalernent cent fois faite, c'est la culture polyglotte de 
nos voisins, qui  leur permet d'exercer leur faculté de coinpi- 
lütion e t  d'assimiler les t ravaux  &rangers B leur profit. Eii 

résurné, il se dégage de cette visite des constatations utiles et 
un grand  enseignement. En ce qui  concerne l'œuvre des Corigrès, 
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au sujet de  laquelle il n'est pas rare  de  rencontrer un  léger pes- 
simisme, il faudra encore beaucoup d'années pour  modifier e t  
améliorer l'btat d e  choses actuel : ce ne  sera pas encore I'tcuvre 
du prochain CongrEs de Rome en 1905, rii m h e  vraisernblable- 
ment celle du  suivant,  innis, e n  pr6sence des bonnes volontés 
et des hautes cumpétences qne nolis avons vue:, réunies 
Berlin, on peut 6trc assurl! que,  (laris l'avenir, l'efrort tenté ne 
sera pas stérile. 

Compte rendu de la 30 seance plénière. 
(séance de  clbture). 

Une séance plénière d e  clôture, ctiarg6e d'examiner les vœux 
des diverses sections, (le les discuter, d[: les adopter évent,iielle- 
ment et eiifin de les trançiiiettre h la Commission per.mnwntc, corn- 
posée des prilsidents des sections, avait 616 prévucaiiprogr:ilili~ie. 
Les t ravaux les plus urgents des sections sarit donc en quelque 
sorte résumés dans  les projets de  EUX sournis à cette séance. 
Voici les principales résolutions adoptées : 

Analyse des eaziz mine'ra1es.- 1 0  Il es t  nécessaire, dansl'énoiici! 
des rksultats analytiques, de donner  le nom de  l a  sulistarice 
dosée et sa formule chimique ; 

2 0  Pour renclre les r6siilt:its c o r r i p t r a b l ~ , ~ ,  les indiquer en 
grammes p a r  litre, c'est-&dire cn volume, e t  rion pour  1.000 ou 
10.000 gr .  (en poids), cornirie il a 6té  fait souvent jusqu'k prk- 
sent ; 

3 0  Dans chaque résultat,  indiquer le poids spécifique de l'eau 
(corrigé ou non),aiiisi qur la date .  Indiquer également la terripé- 
rature de  l'eau et  celle de  l 'air amhian t .  

Analyse des explosifs. - La méthode plomhique de  T n a u z ~  est 
reconiniandée. 

Siatistiqu,e int~rniitionab des accidents dans la fabricalion et l'em- 
ploi des explosifs. - La proposition des docteurs FISCIIEII ct 
I h ~ n n ,  relative k l'organisation d'une statistique internatio- 
nale, est adoptée p a r  le  Congrés. Elle devra être réglementée et 
unifiée d'après leurs doniiées et p a r  les soins du  Comité et la 
collaboration diplornatique des pays intéressés. Le Congrès 
adresse tous ses remerciements B MM. FISCHER et DESKER pour 
l'importance des documents statistiques qu'ils ont  amassés. 

Bnrdyse des nitvates. -Le dosage direct, par l'une des méthodes 
suivantes, rernplace aviirilngeiiseirit:nt In iléterrniriatinri dri 
nitrate d e  soude p a r  différence (dosage du résidu insoluble, de 
l'humidité e t  du  chlorure de  sodium). 

1) Transformation en aminoniaque, qu'on dose d'aprés la 
méthode CIILICH, D E W A ~ D A .  
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2) Méthodes voluini:triques, suivant LUNGE OU ' S C H L ~ S I N G -  
G I I A V D B A U .  

3) D:placenient de  l'acide nitrique en présence de sable quart- 
zeux, soit par  la rni:thode de REICH, soit en chauffant avec du 
bichromate de  potasse (méthode P ~ n s o z ) .  

Li,qisltztion de l'arsenic. - Tla Siititl~, dirriiriuarit In. skvérité de 
sa Iégisl:~tion, qui n'est plus en rapport  avec les connaissances 
actuelles, se baqernit à l 'avenir s u r  les donnkes suivantes : 

Les tissus et  textiles fi16s, traités e n  vue d e  la  teinture ou de 
I'iinpression p a r  des fixateurs ou des mordants  arsénicaux, ne 
doivent pas renferirier trace d'arsenic sous forme soluble dans 
l'eau.' Ils ne doivent pas renfermer plus  de  2 milligrammes 
d'arsenic p a r  100 cm. carrés de  tissu ou dans u n  poids corres- 
pondant de filés. 

Nomenclature des matièl-es colol-antes azoïq~les et nomenclature des 
dérivis de In ,naphtaline. - Sur  ces deux  sujets,  le CongrEs a pris 
ries dkcisioris intkressarit sp6r:i+lr,rric:rit les techniciens s'occupant 
de ces produits.  

Addi t ion  de fécule ù la levure de bière presst:e. - Cette addition 
~ s t  regardée chmine une falsification et 'est p a r  conséquent inter- 
dite. 

An.aZyse du  carbure de calcium. - Le CongrA8 Emet la proposi- 
tion d 'adopter ,  dans  tous les pays, les méthodes e t  les chiffres 
riormaux d e  1':issociation des acétylénistes al lemands.  

Uniiés et symboles à employer dons les mesures électriques. - Mal- 
gré l'opposition t rés  vive des reprksentants ainkricains sur cer- 
tains points,  notanitnent de M .  le Professeur A .  Xouss, le ta- 
bleau propos6 par  la section X est adopté. 

Pubrication et emploi des gnz Ziqzcé/i& et compl-imis. - k'n vue 
d'un règlement international pour  la sécurité de  la fabrication, du 
t,rünsport e t  de  l'emp'oi des gaz liquéfiés et comprimés, un cer- 
tain nombre de résolutions seront transmises a u x  divers pays. 

Commission internationale pour ln rédaction (t'un Codez rili~nen- 
t n r i w .  - C'est s u r  In proposition de la section VI11 a ,  que cette 
Cornmission a été nommée ; elle est présidfie par  M.  A N D R É ,  de 
Bruxelles. Elle doit réunir les matér iaux nécessaires ii la rédac- 
t.ion d'un Code international d'analyses des denrEes alimentaires 
et prksenter, sur  ce sujet,, un rapport au prochain Congrès, qui 
aura lieu A Roine (voir le compte rendu  de  la section VI11 a).  

Rayiport de la Commission des engrais et fowrnges - Apres 
accord entre les sections 1 et VI1 réunies, Ics conclusions de cette 
Commission sont adoptees. 

Conmission internritionnle d'analyses. - M .  le professeur LUXE, 
d e  Zurich, reste présiderit de celte Comniission, dont le mandat 
est renouvelé. Une soinme de 1 .O00 francs est allouée à cette 
Commission. Les conclusions prksentées ont été approuvées e t  
adoptées par  le Congrès. Un article réservant les questions qui 
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sont de la compétence de la Commission internationale d'unifi- 
cation de l'analyse des sucres a ét6 introduit par le D'IIERZFELD. 

Emploi du phosphore blanc. - La s~ctiori  X I  consitl6re cornrrie 
désirable l'interdiction, dans tous les pays, de l'emploi du  
phosphore blanc pour la fabrication des allumettes. 

La section XI a Cgalenient émis un certain noinbre deproposi- 
tions relatives h la législation des brevets, mais qui ne paraissent 
pas devoir recevoir de sanction pour le moment. 

Graduation des instruments de chimie. - Décisions du CongrEs : 
1" L'unit6 de volurrie, pour les appareils jaugés, les arko- 

mbtres, etc , sera le centimètre cube vrai, c'est-L-dire le volume 
occupé par 1 gr. d'eau distillée à + 4 degrés et dans le vide. II 
faudra donc que tous les résultats obtenus au laboratoire, B la 
tempkrature et à la pression ambiantes, soient ramenks, par des 
tables de correction, à. + 4 degrCs dans le vide. 

Afin d'kviter toute erreur, on indiquera sur les vases qu'ils 
sont gradués de cette manière. 

2O Pour la détermination de la densitk des liquides, on peut, 
c h s  la pratique, graduer les vases, aréomètms, etc. d'aprks la 
méthode de hlorr~, mais Ii In température de 20 degrés. O n  utili- 
sera, dans ce cas, l'unité de MOHR (volume occupé par 1 gr. d'eau 
distillée à la température de 20 degrés dans l'air). 

REVUE DES PUBLIGATIONS 

(A suivre). 

FRANBAISES 

Dosage du vanadium dans les alliages. - M. P. NI-  
COLARDOT (Comptes rendus, juin 1903, p. 1543). - Dans un 
précédent travail (1), l'auteur a montré qu'on peut entraîner, à 
l'état de combinaison complexe, appelBe généralement sel basique 
de fer : l'arsenic, le phosphore, le vanadium, etc., en se plaçant 
dans certaines conditions, par addition de sulfate d'ammoniaque. 
Il siiflit (le reprendre le précipité par quelques gouttes d'ammo- 
niaque e t  par  l'eau bouillante pour obtenir une solution du  sel 
ammoniacal correspondant. Cette méthode n'est pas applicable 
au vanadium, à cause de la  faible solubilité du vanadate d 'ml-  
moniaque. L'auteur a observé que la méthode qui a servi A 
Sefstronn (2), pour la découverte du vanadium dans les fers de 
Suede, peut être rendue quantitative; En attaquant ces fers par 
S04111 ou HCI, on obtientun résidu insoluble, formé en particu- 

i i )  Voir Annales de chimie analytique, 1902, p. 63. 
(2) Voir Annales de phys. et chzm., 30 serie,  t. XLVI, 1831, p.  105. 
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lier de silice, d e  carbone et  de  vanadium. En Bvitant toute cause 
d'oxydation, l e  vanadium se  précipite intégralement. 

Pour  se placer d a n s  celte derriikre condition, il es1 préférable 
d'opérer avec HC1 e n  quantité juste suffisante, le mBlange 
Fe2CIL211C1, en ~irilsence d e  l'oxyg61ie de  l'air, jouant quelquefois 
le rôle de chlorure ferrique. L a  fiole dont  on se sert peut être 
fermée p a r  u n  bouchon m u n i  d'une soupape. Il n'est pas néces- 
saire d'opérer dans u n  courant d'acide carbonique. On peut 
a t taquer  par  le  chlorure double de  cuivre et de potassiurri ein- 
ployi: par  hlM. Carnot e t  Goutal ; l 'attaque est alors un peu plus 
lente. Voici le mode opératoire suivi : 

1 0  Alliages ,'acilement attaquables par l iC1. - Attaquer l'alliage 
en copeaux p a r  IICl (D = 1,17) au 1/5 ou par  du  chlorure double 
de  cuivre et d e  potassium. Pour  l gr. d'alliage, prendrc 5 cc. 
d'HC1 ou 5 gr .  de chlorure e t  chaufïer. En 2 ou 3 heures, l'attaque 
est ierrninée. Filtrer, laver à fond pour séparer le fer ; sécher, 
calciner dans  u n e  capsule de  platine tarée ; chasser la silice par 
quelques gouttes d'acide fluorhydrique ; chauft'cr ensuite à 
360 degrés jusqu'h poids constant. Le vanadium est alors corn- 
plètement transformé en acide vanadique. A une  température 
plus klevée, l'acide perd de l'oxygéne. Le corps obtcnu peut ètre 
considéré comme de l'acide vanadique pur .  Pour  s'assurer qu'il 
ne  reste pas  d e  fer avec le vanadium, dans  le cas d'une attaque 
incomplète ou de  la présence de  composés (silicates, etc.) inatta- 
qui~l)lt:s par  1IC1, on redissoiil le coril.eriu dt: 1;i capsule avec la 
plus petite quant i té  possible de SO"12 étendu ; on traite par 
l'hydrogitne sulfuré et  l'on ajoute en mème temps quelques 
gouttes d'ammoniaque ; s'il se forme u n  précipité appréciable de 
sulfure de  fer, on  peut,  soit doser le fer par la niélhode hatii- 
tuelle de filtriilion d u  sulfure, soit peser à. noul  cau I'dcide vana- 
dique en évaporant h sec le vanadate d'ammoniaque et calcinant 
B 350 degrés. Dans le cas d'un prkcipité faible, ces pimi;.c;iulionç 
sont inutiles. L'auteur a obtenu de très bons résultats, piir fusion 
avec la soude, p a r  a t taque à 1'HCl et p a r  l'attaque au  chlorure 
double. 

Z0 Alliages difficilenienl attaquables pur ElCl .  - Traiter l'alliaçe 
en copeaux p a r  Az0311 ; separer le  cuivre, s'il y a lieu, par Rlec- 
trolyse e n  solution nitrique. La solution d a n s  laqiicllc on a dosé 
l e  cuivre est évaporée à siccitd, redissoute p a r  quelques gouttes 
d'S041-IR étendu et t ra i té  p a r  l'hydrogène sulfuré ; après quelques 
minutes  de passage et tout  en maintenant  le  courant gazeux, on 
ajoute d e  l 'ammoniaque e n  quantiti: juste  suffisante pour préci- 
piter le fer, l 'alumine, etc.; on  filtre rapidement avec les prG- 
sautions d'usage ; o n  évapore & siccité la solution de vanadate 
d'ammoniaque, et,  d a n s  u n e  capsule tarée, on chauffe à. 3S0 de- 
g r &  jusqu'h poids constant ; à cette température,  le vanadate 
d'ammoniaque se  t ransforme intégralement en acide vanadique. 

L. L. 
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Emplo i  du bloayde d e  ploi i ih  en analyse. - M .  BOG- 
DAX (Bull. Soc. chim. d u  20 juin 1903, p .  594). - L'auteur pré- 
conise l'emploi d u  bioxyde de plorrib cn poudre pour  élirniner le 
sulfhydrate d'amnioiiiiique, lorsqu'il est utile de  se tlkbarrasser 
de ce sel. Ordinairement, lorçqu'on a séparé des métaux a u  
mojen du  sulfhytlrnte d'aininoniaque et qu'on veut  éliminer 
l'excks d e  ce réactif, on rend la solution acide p a r  HC1, et  l'on 
fait 1)oiiillir ; diiris ces c:orirliliriris, 1 ; ~  di:coiripositiori du  sulfhy- 
drate est lerite, et l a  filtration est difficile, pa r  suite de l'état d c  
division exlréme dans lequel se trouve le  soufre précipité. E n  
ajoutant, au contraire, d u  bioxyde de plomb en poudre a la  solu- 
tion, il se forme rapidement d u  sulfure de ploinb e t  de I'ammo- 
niaque. La réaction se produit k froid, mais  il est préf6rable 
de chauffer pendant  quelques niinutes la solution au  bain- 
marie; on filtre ensuite, pour  enlever le sulfure de plorrih cl 
I'excEs de  bioxyde. 

L'auteur s'est assuré que les bases alcalino-terreuses ne  sont 
pas entraînées par  le sulfure de  plomb et  q u e  la liqueur filtrée 
ne renferme pas de plomb. 

Emploi de  l'ncidy foriiiique poui- l'analyse d e s  wiii- 
catea. - RI. A.  LECLEILE (Comptes rendusde l'Académie des sçien- 
ces du  6 juillet 1903). - Apr is  la fusion avec l'une quelconque 
des bases qui  son1 ûmployées pour  rendre le  silicate attaquable 
par les acides, on trai te  la rnatiEre p a r  une quantité convenable 
d'eiiu bouillante, dans laquelle oiiverseiininédintement de l'acide 
formique, de  maniére k obtenir finalement u n  liquide renfer- 
mant environ 5 p. 100 d'acide forrriiqiie I i l m ,  et l'on rriairilierit 
ce liquide à 100 degrés pendant  deux jours. 

La silice et niérne l'acide titanique se précipitent int6grale- 
ment, sans passer par  l'état girlatineux, e t  peuvent alors être 
facilement skparés p a r  filtration. En neutralisant p a r  l'eau 
ammoniacale le liquide filtré e t  en le portant de riouveau à la 
température de  I'6bullition, on dktermine la  précipit a t '  ion com- 
pléte du  fer e t  de l'alumine, sans au t re  entrainement que  celui 
de l a  base e n  exchs qui  a été employée pour rendre attaquable le 
silicate. 

La filtration est facile. L a  ~réc io i ta t ion  du  fer k l 'état de for- 
L L 

miatt: est connue depuis lorigtenips ; celle de l'alumine s'efïec- 
tue irgalernent, e t  il est facile de le constater en o p h n t  sim- 
plement s u r  d e  l'alun de potasse dissous d a n s  l'eau chaude et 
additionné successivement d'acide formique et  d'arriinoniaque 
jusqu'à neutralisation. On précipite ainsi toute l'alumine, e t  
l'évaporation à siccité du  liquide fournit toute la potasse de  
l'alun. 

E n  combinant l'emploi de l'acide formique à celui de l'oxyde 
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de plomb, on obtient une méthode d'analyse permettant de 
dé l~rn i i r i e r  facilement et avec précision tous- les elérnents d'un 
silicate. 

Nouvelles rkactions eoiorkes du  pyramidon. - 
!II. UA!dRAL (Bulletin de pharmacie de Lyon de mai 1903). - 
Ji. Rarral a constaté qne le  pyramidon donne les réactions sui- 
vantes, qui n'ont pas encore ét6 signalées : 

,4vec le persultate de  soude, une solution aqueuse de pyrami- 
don donne une coloration bleu violari., qui  vire  au  violet, puis 
a u  ronge, a u  rose et finalement au jaune. 

On obtient l a  in(irne série d e  colorations, lorsau'& une solution 
neutre ou alcaline d c  pyramidon, additionnée de bioxyde de 
sotliurri, on a,joute goutte à goutte de  S04H2  étendu.  

Avec l'eau brornée ou iodée, on obtient une  coloration violette, 
qui passe au  rose, puis a u  jaune.  

Avec le réactif Mandelin (solution sulfurique de vanadate 
d'arrimoniaque), on observe ' u n e  coloration brun-ac.jou, qui 
passe au  vert-oliv~:, puis au  vert  clair ; e ~ i  c:liaiiffarit, le rnclange 
devient vert,  puis jaunc-brun e t  b run ,  avec formation d'un prk- 
eipité brun.  

Le réactif Fluckiger (bichroniate de  potasse et SObIIZ dilué) 
donne une  coloration brune, qui passe au vert-olive stable. 

Recherche de IR quinine dans Ics Ilquides de 
1'01-gnninnie n I'nlle de n c s  propialétks Uiiores- 
ceuten. - RI. DENIGKÇ (Journal de pharmacie et de chimie du 
1 e r  juin 1903). - On sait q u e  la quinine, e n  solution sulfurique, 
présente une fluorescence bleudtre, appréciable ?i la lumière 
solaire ; cette fluorescerice est visible $ la lumière de l'arc klec- 
trique, mais elle n'est pas perceptihle à. toute autre lumière arti- 
ficielle. M. Denigc\s a ,  toutefois, constatci. qu 'à  la lumière obtenue 
eri brÙlanL un  pelit ruban de magnésium, lumière qui est,comme 
on le sait, t ~ + s  riche en radiiitions chimiques, on peut observer 
la fluorescence, de  jour et d e  nuit, d 'une  façon trEs nette, meme 
d a n s  les liquides ne renfermant  pas plus  de  2 rnilligr. de qui- 
nine, dissoute, à l'état de sulfate, d a n s  1 litre d'eau ; on peut 
rri6ine déceler la quinine d a n s  des solutions ne contenant que 
des fractions de milliar. p a r  litre, en se  servant  de la methode 
des  dissolvants. 

JI. UenigEs a mis  h profit cette propridté pour  rechercher la 
quinine dans  les liquides de  l'organisme. 

i0 Urine. - On prend 10 cc. d'urine, qu'on additionne de 
15 cc. d'éther; on agi te;  Dn ajoute 10 gouttes d'arrirnoniaque, el 
l'on agite de nouveau ; on &pare l a  couche éthérée, qu'on filtre ; 
on ajoute 1 cc. d e  SObIIS h 5 p. 100 ; on  agite, e t  l'on allume le 
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ruban de  magnésium, qu'on approche un  Feu.oblique&nt, à 6 
ou 8 centimktres d u  tube, e n  ayan t  soin d'interposer u n  écran 
entre l'œil et le magnésium ; on aperçoit la fluorescence lorsque 
l'urine ne  renferme pas  plus de 1/2 rriilligr. p a r  litre. 

2" Salive. - On opEre comme pour l'urine, mais en portant h 
20 cc. le volume de  l 'ether à employer. L a  limite de sensibilité 
est de  1 milligr. d'alcaloïde p a r  litre. 

3 O  Bile. - L a  bile, alcaliniske ou non, cède l'éther une 
substance qiii lui communique une fluorescence hleu-violacé, 
mais qui ,  à l 'encontre de la quinine, ne rend pas l'éther fluores- 
cent ; cette substance ne passe pas dans l'eau sulfurique, de  sorte 
que, en opérant comirie pour  la salive, la couche éthérée seule 
est fluorescente lorsque la  bile n e  contient pas  de quinine ; si la 
bile renferme de l a  quinine, l a  couche aqueuse et la couche 
éthérée sont toutes d e u s  fluorescentes. 

41 Sang. - 1 0  cc. d e  sang ,  oxalat6 ou fluoré, sont additionnés 
de 1 0  cc. d 'une  solution récente de métaphosphate de  soude à 
5 p. 100 et de  3 à 5 cc. d e  S04112 au 1/52 en volume ; on asjoute de 
l'eau en quantité suffisante paur  obtenir u n  volume de 20 à 25 cc.; 
on agite ; on porte au bain-marie et  l'on filtre; le filtratum est 
alcalinisé avec 10 ?i 12 gouttes d'ammoniaque et additionné de 
15 cc. d ' é ther ;  on  acheve alors l'opération comme pour l'urine. 
Sensibilité : 1 milligr. de quinine p a r  litre. 

5 0  Lait. - On prend 20 cc. d e  lait, qu'on additionne de  10 cc. 
de  solution de niétaphosphate de  soude k 5 p. 100 et de 10 cc. 
d'eau ; on fait bouillir, e t  l'on ajoute 2 cc. de  SOhHe à Fi p. 100 
en volume ; or1 porte de nouveau à I'rihulliticin; on filtrc ; o n  
additionne le filtraturn de 1 0  à 12 gouttes d'amnloniaqiie, et I'on 
proeéde ensuite comme pour l 'urine. Méme sensibilité que  pour  
le lait .  

Viscères. - Aprés pulpage et macha t ion  dans  SOsII' à 
1 p. 100, on filtre, e t  I'on traite l e  liquide comme on  fait pour  le 
sang. 

ï0 Préparations pha~mmeutiques. - On peut  appliquer cette 
méthode à la recherche de la quinine dans les préparations 
pharmaceutiques de quinquina.  Pour un  extrait de quinquina, 
par exemple, on en fait  dissoudre 30 2 40 centigr. d a n s  25 cc. 
d'eau c h a u d e ;  on ajoute 10 à 12 gouttes d'ammoniaque; on 
filtre ; on prend 1 0  cc. de  filtratum, qu'on additionne de  1 5  cc. 
d'éther ; on agite ; on separe la couche dthérée, qu'on addi- 
tionne de  5 k 6 cc.  de SOsIP il 5 p. 100, et I'on examine à la 
lumiére du  magnésium le contenu d u  tube. 

Dkterinination e,liimlrlae do degré alcoolique dea 
vins. - M .  E.  MARTIN (Moniteur scientifique d'août 2903, 
p. 570). - L e  procédé que  propose l'auteur est fond6 s u r  l a  
transformation compléte de l'alcool en acide acétique sous l'ac- 
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tion d u  bichromate de potasse en milieu sulfurique, oxydation 
qu i  se  produit suivant  l'équation : 

On peut opérer soit su r  le produit de  l a  distillation di1 vin, 
soit su r  le vin lui-m6me. Dans ce dernier cas ,  pour  tenir compte 
du  pouvoir réducteur des subst;irices fixes contenues dans  le vin, 
il falit faire une seconde détermination s u r  le vin,  après qu'il a 
ét6 privé d'alcool p a r  une ébullition suffisamment prolongée. 

L'auteur emploie une  solution titrée de  bichromate de potasse 
contenant 42 g r .  6081 de sel p u r  et sec p a r  litre. 1 cc. de cette 
soluti~iri correspond it 0 gr .  01 a'almol. 

On mesure 1 0  cc. d u  vin ti essayer, qu'on verse dans une fiole 
jaugée de 50 cc.; on améne, avec de l'eau distillée, le volume à 
50 cc.; on mélange, e l l 'on mesure 10 cc. de  cette solution (soit 
2 cc. de vin), qu'on introduit dans  u n  ballon d e  100 cc. environ; 
on ajoute 23 cc. de la solution titrée de bichromate et  10 cc. de 
S04112 concentre ; sans  donner à la masse le  temps d e  se refroi- 
dir, or1 distille le vin en chiiuffant, tout d'abrirti, d'urie façon 
rnodér&e, puis plus rapide, jusqu'k réduction du  volume it 3 cc. 
environ;  pendant  tout le temps d e  la distillation, on agite le 
ballon ; l'opération dure environ 5 minutes ;  on laisse refroidir, 
puis  on  transvase le contenu d u  ballon dans  u n  verre à pied, 
dans  lequel on ajoute l'eau provenant des lavages d u  ballon ; le 
ti trage s'effectue au  moyen d'urie solution ferreuse (92 gr .  de 
sulfate double de fer et d'ammoniaque p a r  litre), en se servant 
de ferricynnure de potassium comme indicateur et  en procédant 
p a r  touches selon les règles connues. 

Soit T, le titre de  la solution de  fer,  c'est-&-dire le nombre de 
cc. de  cette solution correspondant à 25 cc. de  solution oxy- 
dante ; 

N, le nombre d e  cc. utilises pour réduire l'excès de bichromate 
de l'essai ; 

P, le  poids d'alcool en gr .  p a r  litre; 
on a u r a  : 

T-N 
P=aX-. 

T 
Le coefficient a est égal A : 

1% pour une  prise d'essai d e  2 cc. de  vin.  
150 - - 1 c c .  - 

Si le  vin a un  titre alcoolique supérieur  & l zO,  il faut opérer 
s u r  1 cc. seulement. 

Cette méthode permet  de doser l'alcool à 0°06 prés ; elle est 
donc beaucoup plus sensible que Io. méthode par  distillation ; 
elle est  aussi beaucoup plus rapide. 
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Bmptot de  l ' I o d u r e  de p o t a s s i u m  pour c~ rae t&r t -  
b e r  le a i r o p  de I~runic de tolii. - (hlhl. ASTIlUC et 
CAJIBE (Journal de pliarmucie et de clumze du 15 avril 1903). - 
Suivant le Codex, le  sirop de tolu doit &tre préparé en se  scrvarit 
du liquide résultant de  la digestion d u  baume du  tolu ; on a pro- 
posé deux autres p r o c d é s ,  dont  l'un consiste à précipiter par  
l'eau la teinture de biiume de tolu, k filtrer et à se  servir du  filtra- 
tuin pour la préparation du sirop, tandis que l 'autre consistc h 
faire le sirop avec le produif obtenu de ladistillation de  I'eiiu sur  
le baume de tolu. 

Si l'on ajoute un alcali (potasse, chaux,  codéine, etc.) a u  sirop 
de tolu du CoJex, il se produit une coloration jaune-verditre, 
qui disparait pa r  adclilion d'un acide. 

La n&ne coloration se produit avec le  sirop préparé p a r  pré- 
cipitalion; le sirop préparé p a r  distillation ne donne aucune 
coloration. 

La coloration ne se produit que lorsque I'acidit6 du sirop est 
neutralisée par  l'alcali ; aussi la quantité d';tlcnli h 4 o u t c r  vatic- 
t-elle suivant le liaunie de tolu e t  suivant le riiode de prépa- 
ration. 

Lorsqu'on ajoute de  l'iodure de potassium à (lu sirop de tolu 
pr2pai-é p a r  digestion, il se produit 6galcirient une coloration 
jaune; M I  I m m i g e a u x  avait pensk que cette co1or;ition était due 
au carbonate de potasse que contient génériilernent l'iodure de 
potassium; mais  RI. Ferraricl a montré que la coloration se pro- 
duit avec l'iodure d e  potassium c:hirnirpenient pur ,  exempt 
d'iodate et  de carbonate de potasse, et les e x p h e n c e s  de MM. As- 
Lruc e t  Caiiibe ont confirrrik celles de JI. Ferrand.  

1,orsqu'ori opcre avec l'iodure de potassium pur ,  la coloration 
jaune rie disparnit pas p a r  addition d'acide ; cette coloration est 
due i de  l'iode rnis en liberté, ainsi qu'il est facile de s'en rendre 
coiiipte a u  nioyen d'empois d'ariiidori réceriiirieril préparé.  

Le sirop de tolu préparé p a r  précipitation de  la  teinture ne se  
colore pas au contact de  l'iodure de potassium p u r ;  l a  teinte 
jaune se  produit avec l'iodure contenant une  quantité suffisante 
de carbon;ite alcalin poîir saturer l k i d i t é  du. sirop ; niais alors 
l'a~lditinn tl'uri x i d e  fiiil dispiirï~il.re la colori~tinri. 

Aucune co1or;ition rie se p&iduit avec le sirop obtenu au moyen 
d 'un distill;~tiim, quel que soit l'iodure de potassium iijouté ce 
sirop. 

11 semble donc que le sirop d e  tolu préparé p a r  digestion con- 
tient, outre  le produit verdissant par  les alcalis, une substance 
spéciale, qui n'est ni l'acide benzoïque, ni l'acide cinnamique, e t  
qui agit su r  l'iodure de  potassium pour  mettre  d e  l'iode en 
liberte. 

Les faits constatés p a r  MN. Astruc et Cainbe permettent de 
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caractériser le s i rop de  tolu et de reconnaître le proc6dé auquel 
on a eu recours pour Ir: préparer.  

On prend 5 cc. de  sirop, auquel on :ijoute 2 cc. de solution 
d'iodnre de potassium et  un peu d'empois tl'airiidori ; s'il se 
produit une  coloration hleue, c'est que  le sirop est préparé 
par  digestion, c'est-à-dire conformément a u x  prescriptions du 
Codex. 

S'il ne se produit pas d e  coloration bleue, o n  prend 5 cc. de 
sirop, qu'on additionne de  2 cc. d e  solution d e  potasse;  s'il se 
produit une coloration verdatre, c'est que  le sirop est préparé 
par  précipitation de  la teinture. 

S'il ne se produit aucune coloralion, c'est que le sirop est pré- 
paré par  distillation. 

Dosage de I1mcid<: oxaliquc d m i n  l'urine. - M. AIAB:\- 
IIAI1Y (Comptes w n d u s  de 1'Acadimie des sciences du "L juin 1903). 
- 1,'aiiteur propose la méthode suivante pour  le dos:cgr, de 
l'acide oxalique et des oxalates prérormés dans  l 'urine : on prend 
l 'urine de  vingt-quatre heures, qu'on verse dans  une capsule et 
qu'on additionne de 50 cc. d 'une solution de carbonate de  soude 
nu dixiéme ; on concentre au bain-rriarie ; lorsque le voluine est 
réduit a u  tiers, on ajoute 20 cc. d'uriesolution contenant 10 par- 
ties de chlorure d e  n~agnés iurn  e t  20 parties de  chlorure d'am- 
nionium pour 100 ; on précipite airisi les phosphates ; on ajout<: 
ensuite du noir animal  Irtvi, qui  entraîne les matières niucilagi- 
neuses dont  la prksence rendrait la filtration longue et en- 
nuyeuse ;  en même temps,  la totiilité de l'acide urique est aussi 
entraînée; on concentre jusqu'h réduction du  voluine au quart 
d u  volume pr imi t i f ;  on filtre à la t r o m p e ;  on ajoute au filtra- 
t u m  de l 'ammoniaque jusqu'a réaction alcaline, et l'on aban- 
donne a u  repos p x i l a n t  douze beures ;  on fill.re de  riouv(<ilii, et 
l'on ajoute au  filtratuni d u  chlorure de calcium en petit excés et 
de  l'acide acétique jiisqu'k réaction faililement acide ; on aban- 
donne au repos pendant  douze heures;  l 'oralate de chaux se 
précipite; on le recueille s u r  u n  petit  filtre. 

Pour  doser l'acide oxalique, on  peut  ou bien dissoudre I'oua- 
late de chaux  sur  le filtre à l 'aide de SO"I12 rliluB et  titrer le fil- 
traturn p a r  le  perrri;iriganate de potiisse, ou liien calciner le filtre, 
afin de transformer I'ounlate de chaux  en chaux e t  calculer 
l'acide oxalique correspondant. 
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REVUE DES 

Appareil ponr ln déterinin~tlon color imétriqae de 
l'acide nrsériieon. - M .  J .  XAI (Chemisches Ilepertol-ium, 
no  27, p 465,1902. S u p p l h e n t  ii la Chem. Zeit., n o  84). - Le 
principe de la détermination coloriinétrique de l'acide arsénieux 
repose sur  ce fait que le chloriire d'arsenic, qui est tri% volatif, 
distille et se précipite sous la forme de sulfiire d'arsenic sur  u n  
morceau d'étoffc plongeant dans une solution d'hydrogène 
sulfuré. 

L'appareil imaginé par  l 'auteur se compose d'un petit vase à. 
réaction k parois épaisses A ,  dans lequel l'acide arsénieux, 
chauffé avec précaution avec IICl de densité 1,19, donne d u  chlo- 
rure d'arsenic ; 
celui-ci distille 
par  le tube B e t  
se rend dans u n  
récipient C,  en- -, 
traîné p a r  u n  '"2 

courant régu- 
lier d'acide car- - I I 
bonique, qu'on 
fait arriver par  
I, ; le bord infé- 
rieur de  C est - 
enduit, s u r  sa  1 

face intérieure, 
avec de In va- 
seline, et une  
étoffe humide T 
en garni t  l'ou- 

i f( 
verture ; dans celle-ci, on ménage quclques petits trous, faits 
avec une épingle;  avan t  de commencer l'opération, on  fait  
passer le cour;iril d'acide carbonique pendan1 cinq rriiriiites, 
puis on place le  vase E, rernpli d'eau saturée d'hydrogérie 
siilfur6 p r h  de C ,  de  rnariihre que l'étoffe soit eriti8rernerit 
mouillbe. 

Le vase A est chauffé en surveillant l'fibullition, q u i  doit ê t re  
lente; au bout de quelques instants ,  l a  face intérieure del'étoffe 
se recouvre d'un précipite de  sulfure d'arsenic, dont  l'épaisseur 
est proportionnelle & la teneur en arsenic; vers  In fin de l'opéra- 
tion, on élève la température, mais en veillant à ce que HC1 n e  
distille pas .  

L a  durke d'une opération demande u n e  heure a u  plus ; lors- 
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que celle-ci est terminke, on enlEve le  vase contenant l'hydrogène 
sulfuré ; on détache l'étoffe humide d u  récipient C ,  puis on la 
séche. 

Avec cette méthode, on caractérise 1/10 de rnilligr. d'arsenic, 
et l'on peut apprkcier la valeur des  prkcipités donnés pnr des 
quantités d'arsenic variant  de O milligr. i A 0 milligr.  6. 

Noovelle méthode de tltrage des iodares alcalins. 
- M. P. FELGENACER (Pharmanutische Zei t . ,  1902, p .  985). - 
On a proposé d e  titrer les iodures alcalins e n  les oxydant par un 
excès de  permanganate de  potasse e t  en dosant l'excès de ce der- 
nier au moyen de l'hyposulfite de soude. Ce procédé ne donnant 
pas toujours des résultats concordants, l 'auteur  propose la mé- 
thode suivante : on se sert encore du permanganate de  potasse en 
excés pour  transformer l'iodure a l c h i n  en iodate; Ôn prend 
Ogr. 0774 de  l'iodure à essayer et O gr .  50 de  carbonate de po- 
tasse, qu'on dissout A chaud dans  200 cc. d'eau; on m&le cette 
solution chaude une autre  solution égalament chaude de O gr .  00 
de permanganate daris 100 cc. d 'wu diatillie; la liqueur doit 
rester rose. (L'addition du  carbonate de potasse a pour  but d'em- 
p&cher la pricipitation d'une partie de  l'iode A l 'état d'iodate - - 

rnanganeux insoluble). 
On dEtruit I'excés de permanganate de  potasse B l'aide d e  

quelques gouttes d'alcool, qu'on a,joute dans la  liqueur portée à 
l'ébullition, jusqu'à ce que celle-ci devienne incolore; on prend 
100 cc. de cette liqueur, qu'on additionne d'iodure de potassium 
et qu 'on acidifie ensuite avecl'acide sulfurique dilué; il se forme 
alors de  l'acide iodique et  de l'acide iodhy&ique, qui  réagissent 
l'un s u r  l'autre pour donner de  l'iode; cet iode se dissout A la fa- 
veur  de  l'iodure en excès, et on le titre à l 'aide d e  l'hyposulfite 
de soude. 

Comme l'iode d 'un iodate alcalin n'est mis  e n  liberté que si cet 
iodate se trouve e n  présence de 5 molécules d'iodure, il s'ensuit 
que la quantite d'iode indiquée p a r  le t i t rage est égale ?i six fois 
la quant i te  de  l'iode de l'icid;tfe ; il faut  donc prendre le sixième 
de la quantité constatée par le  titrage. 

D'aprEs l 'auteur, sa  méthode permet de t i t rer  l'iode des iodures 
en presence des chlorures et des bromures,  qu i  ne sont pas oxy- 
d é s p a r  le permanganate de p o t a s s e  on peut  également opérer 
en présence de  matières organiques;  il suffit, alors, d'augmenter 
la proportion de  permanganate de potasse. 

Analyme den cyanures. - N. A .  ADAIR (Eng. and Mining 
Jour., 1903, p. 563). - 10 gr .  ducyanure  à analyser sontdissous 
dans une fiole de  1 litre, l'aide d e  200 cc. d'eau distillée ; on 
ajoute 2 cc. d'une solution de potasse caustique pure  à 25 p. 100 
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et une quantité de solution de  sulfate ferreux contenant 12 gr .  
de FeS047H20, par  petites portions, en  agitant soigrieuserrient. 

La reaction qui se produit est la suivante : 

On ajoute ensuite une solution de  S04H2 à 20 p.  100, jusqu'à 
formation de  bleu de Prusse. On met un  excés d e  15 cc. de  S04HZ,  
puis u n  16ger excés de solution saturée de permanganate de 
potassium, qu'on ajoute jusqu'à coloration persistante. On doit 
ajouter environ l 5  cc. de  SObH1 pour c h a r p c  gr. de permanga- 
nate de potassium employb. 

Si l'échantillon contient beaucoup de  sulfocynnure, on laisse 
digérer pendant  u n  quart  d'heure. La réaction est la suivante : 

On iljoute ensuite une  quantité de  solution de sulfate ferreux 
renfermant 15 gr. de ce sel, puis 10 cc. de  solution de potasse 
caustique On agite ; on conipl&te h u n  litre, e t  l'on mélange. 

La réaction est la suivante : 

On filtre s u r  u n  filtre L plis ; onpréléve 500 cc.; on ajoute 20 cc. 
de S04112 5 20 p 100, et l'on titre au  moyen d'une solution de  per- 
manganate de  potassium décime (1 cc. = O gr .  156 de  Cy). 

Ln solution est titrée avec du  ferrocyanure de potassium pur .  
Pour cela. on dissout 3 gr.  d e  ce sel dans 300 cc. d'eau ; on 
ajoute 15 cc. de  SO+IIy à 20 p.  100. Soit N le nombre de cc. em- 
ployés, la formule 

880 x 3 
437,9 x K 

donnera la teneur en gr .  de Cy p a r  cc. de  solution de per-  
manganate.  

P. T. 

Rapport de la Commission d e n  iudicateurs do 
Congrès inter~iational de chimie appliquée - 
M .  G .  LUNGE (Zeits. f .  nnqra. Chemie, 1903, p. 145) - Cette 
Commission, composée de hIM. Engel, Wolff ide Paris) et hlestre 
(de Bordeaux) et  présidée par Lunge, donne la préférence abso- 
lue à l'emploi d u  méthylorange pour le titrage des acides forts 
e t  de la phénolphtal6ine pour  le titrage des acides faibles. II n'y 
a que p o u r  le titrage des acides borique (Wolff) e t  oxalique 
que le  méthylorange ne donne pas de  rksultats tres précis. 
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Reahercbe mloroehImlqoe et différenolatlon de~l 
phénols. -M. H .  BEIIRENS (Zeits. für analytische Chernie, 1903, 
p .  141:. - 1. Caractères généraux. - a) Tous les phimols peuvent 
étre volatilisés, distill6s ou sublimés sans  décomposition. 

b) Les phénols monovalents sont difficilement solubles dans 
l'eau, tandis que  les plurivalents sont plus facilement solubles ; 
les  solution^ sont. sans  action s u r  le papier de  I~iiirnesol. Tons les 
phénols sont facilement dissous p a r  In potasse ou la soudc et 
diiplacés de leurs combinaisons avec les alcalis par  l'acide car- 
bonique ou le carhonate d'ammoniaque. Les acides amidés et  
carbopyridiques se comportent de  même. 

c) Dans u n  dissolvant approprié (benzol, alcool, acide acéti- 
que), les phénols forment avec la  benzoquinone des prodnits 
d'addition colorés (quinhydrones), qui se distinguent par un 
fort polychroïsme. Les phénols qui sont alkylés dans  le eroupe 
hydroxyle n'ont pas  cette proprieté. 1,es quinhydrones des 
p-phénols cristallisent facilement e t  sont t rés  stables. Les 
quinhydrones de  m-phénols cristallisent moins facilement et la 
formation de quinhydrones des O-phénols est  entravée par la 
tendance à l a  condensation. 

d) Tous les phénols forment, avec l'acide diazobenzensulfo- 
nique,  en solution alcaline. des combinaisons oxyazoïques jaunes 
ou rouges, solubles dnns les alcalis. Les combinaisons sodiques 
précipitent B l'état cristallisé, p a r  addition d e  chlorure de so- 
dium. HCI provoque la  séparation des acides sulfoniques, qui 
sont difficilement solubles et peu colorés. 

II .  Caractéres de groupes. - a) Pour la séparation des phe'nols 
mono et pluriz;al~nts, on met  i'i profit l a  grande oxydabilité de ces 
derniers .  On emploie généralement u n e  solution ammoniaco- 
araent ique alcaline, ce  qui  exige quelque habitude, car cette 
solution est réduite h chaud p a r  le phénol, e t ,  d 'autre  part,  à la 
température ordinaire, la résorcine n'y produit qu'une modifica- 
tion à pcine sensible. 

Le hichlorure de mercure, en présence du  carbonate de so- 
dium, est rédui t  par  les phénols, qui  dannent  u n e  coloration 
rouge brique. Avec le pyrogallol et l 'hydroqiiinone, cette colora- 
tion est presque instantariee; avec la  ph loro~luc ine ,  il fau t  
chauffer u n  p e u ;  avec le phknol, il faut ajouter beaucoup de  
carbonate e t  chauffer pendant  longtemps pour obtenir une colo- 
ration rouge. 

Tous les phénols réduisent le réactif préparé avec le  ferricya- 
n u r e  de potassium et  le c h l o r h ~ d r a t e  de qiiinoliiine; e n  solution 
acide, on observe des différences notables dnns la façon dont se 
comportent les différents phénols. On prCpnre le  réactif en dissol- 
v a n t  un peu de  chlorhydrate de quinoléine dansIICl trés étendu 
e t  ajoutant assez de ferricyanure de  potassium pour qu'une 
goutte paraisse colorde en jaune p%le. Dans cette goutte, lepyrw 
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gahol, la catéchine, I 'hydroquinone donnent  une  réaction ?i la 
température ordinaire ; aut.oiir du  crist.al de  pyrogallol e t  d e  la 
catéchine, i l  se  forme une  tâche foncbe. tandis qu'avec I'hydro- 
quinone, le liquide est dScoloré. Sous le rriicroscope, on voit se 
former des cubes et  des croix de ferrocyanure d e  quinoléine (jus- 
qu'à 80 p. )  et, avec le  pyrogallol, des losanges pointus couleur 
chocolat (300 P.), qui  sont probablenient de  la purpurogalline ; 
avec la catéchine, des bâtonnets rhomboïdes, de couleur jaune- 
laiton, fortement poliirisants et des  croix mesurant  200 p .  ; sur  
les cristaux d'hydroquirione, il se forme des aiguilles et  des bar- 
rettes noires d e  quiriliydrone. La phlorogluciiie réduit leriternerit, 
mais complEternent tt la température ordinaire, en décolorant le 
liquide. L'orcirie agi t  de mirrie, en donnant de  grosses pelotes 
de cristaux entrecroisés, puis u n  produit d'oxydation rouge. 
La résorcine n'exerce aucune action notable à l a  température 
ordinaire; k chaud ,  il y a réduction complèti:, avec forrriation 
d'un produit d'oxydation rouge. Avec le m-crésol, l a  rkduction 
reste incorilplRte aprtis des cliniiffages répClks; avec Ir, phknol, 
elle est si faible qu'on peut l'attribuer h des impuretés crésyli- 
qiies. Les xylénols et  le p-nnphtol sont kgalement indifrérents à. 
chaud, tandis que l'a-naphtol produit rapidement, à la tempé- 
rature ordinaire, u n e  forte séparation de  cristaux de  ferrocga- 
nure de quinoléine. 

Ce qui précède montre  que les essais de réduction avec les phé- 
nols peuvent  conduire à des erreurs  et que,  dans les cas dou- 
teux, il faut s'adresser A la méthode de séparation. 

b) Les naphtols se  corrikiiric:rit à 1';icide picrique, et ces cornbiriai- 
sons se séparent,  lorsqu'il n'y a pas trop d'homologues d u  phé- 
nol, en aiguilles de couleur orangé, qu'on peut facilement diffé- 
rencier, pa r  l a  couleur et  le dichroïsme, des aiguilles jaunes non 
dichroïques de  l'acide picrique ajoiiti: en exces. 

ç) Les orthoyihénols plurivalents sont caractérisés p a r  la façon 
dont ils se comportent avec le chloranile (tétrachloroquinone), 
l'acétate de plomb et la chaux.  
in Lorsqu'on fond de la catéchine ou du  pyrogallol avec d u  

chlor;iriile, il se  produit une colora1,iori bleu sale. Si l'on chauffe 
le produit de  cette fusion avec de l'acide acétique, l a  coloration 
disparaît, e t  il cristallise des tablettes incolores, analo.-ues, 

0 
comme forme et grosseur, aux  cr is taux de gypse, presque inso- 
lubles dans  l'eau. On ne peut différencier ainsi la catéchine et le 
pyrogiillol. Le gaïacol et l'eugénol dissolvent le chloranile avec 
une coloration brun-rouge et violette, mais ne  donnent  pas de 
cristaux en chauffant avec l'acide acétique. 

2O L'acétate de plomb donne, dans  les solutions, même éten- 
dues, de catéchine et de pyrogallol, un précipité blanc. Lorsqu'on 
ajoute de  l'acétate solide d a n s  u n e  solution diluée et qu'on laisse 
la précipit,:itiori se propager leritc:rrieril,, le pyrop1l;ite r:ristallise 
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- 380 - 
en tablettes et Btoiles opaques de 40 p. Le catécholate de plomb 
est u n e  poudre qui ,  par  sa  précipitation lente, forme des pelotes 
de t i  L 10 p. ; il est plus difficilement soluble dans l'acide acétique 
que le pyrogiillale . 

Dans les solutions concentrées de phloroglucine et d'orcine, 
l'acétate de plomb donne, après un tenips assez long, des b;lt.on- 
nets qui  peuvent se  former en pelotes (jusilu'à 600 Les solu- 
tions concentrées d'hydroquinone restent très longtemps limpides 
après  l'addition d'acétate de  plomb; enfin, il se sépare des 
prismes obliques de  400 p. Dans les solulions de  résorcine, l'acé- 
t a t e d c  plomb ne donne r ien,  niérne e n  desséch;mt. Les solu- 
tions d e  g-ïacol e t  d'eugénol d a n s  l'alcool dilué se  troublent 
faiblement avec l'acétate de  plomb, mais  le  trouble ne va pas 
.jusqu'à la  formation d'un précipité visible. 

5 0  La chaux  hydriittit:, à l'Plat de lait de  chaux  clair, donne, 
dans les solutions chaudes et c o n c e n t r k s  des phknals, des prh- 
cipités qui,  dans des conditions favorables, cristallisent avec 
des formes caractkristiques. La catéchine donne des paintes 
incolores, groupées en étoiles (400 p)  et, avec exces du  rkactif, 
des fcuillets carres blancs (60 p),  la plupart  du temps arrondis; 
à l 'air, ils prennent  une couleur verdâtre, par  sui te  de 1 . 0 ~ ~ -  
dation. Le pyrogallol donne des pointes analogues, mais il est 
difficile de les voir, car elles se changent  trits rapidcincrit en 
grains violets e t  bruns de produils d'oxydation. Le gaïacol 
(dissous dans 1';ilcool dilué) donne des losanges nettement liriii- 
tés,  incolores (50 i*), ayant  u n  angle aigu de  80° ; avec l'eugénol, 
on observe des bâtonnets qu i  forment souveiit de  petites itoiles 
(12 i*). La phloroglucine donne des bâtonnets de  15p, qui ne 
sorit p a s  décorriposts p a r  recristallis a t '  1011. 

Le gaïacol et I'eugénol réagissent mieux avec le lait de chaux, 
en prksence du phénol et  du  m-crésol, que  s'ils sont dissous seuls 
dans  l'eau, et donnent  alors de plus gros cristaux ; le gaïacol 
donne des hexagones de 100 p et  I'eugénol des aiguilles de 40 y .  
La catéchine, en présence du phénol, ne  donne pas  d e  cristaux, 
mais des flocons vert  foncé. Les naphtols exercent toujours une 
acliori perlur1)ittrice s u r  la rkactiori avec le lait tic: chaux.  Quel- 
ques essais avec l 'hydrate de  baryte n 'ont  pas  réussi : la caté- 
chine donna,  avec un  excès de  réactif, des  batonnets en forine 
de  lancettes (300 ,u). Le gaïacol donna de  petites étoiles de 40 p ; 
l'eugénol des petits grains  et  de tr8s petites étoiles. 

d )  Paruphenols. - Ces corps sont t rés  bien caractérisés par 
l'oxydation en quinones ou, avec u n e  quantité insuffisante 
d'agent oxydant, en quinhydrones vivement colorées. Le per- 
manganate de potassium et le dichromate d'ariimonium agis- 
sen t  instantanéinent en solution acide; le nitrite de potassium 
avec AzO311, le  ferricyanure de potassiuin et  le chlorure de fer 
agissent plus lentement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



e) Pour caractériser les métnphinols, on peut utiliser leurs com- 
biriaisons tribromées, difficilement solubles e t  bien cristallisa- 
bles, qu'on obtierit p a r  addition d'eau de brome ou de brame 
dissous daris IlCl; il faut  éviter u n  excEs d e  réactif. 1,es  réc ci- 
p i t h ,  colorks eri jaurie p a r  u n  excès de brome, sont chauffés 
avec une  goutte d'acide formique pour &tre ramenQs à l'état de 
combinai&s tribromees ; s'ils s o n t  enchev&trC.s «il grnrric:leiix, 
on les dissout d a n s  l'alcool dilué, et ils cristallisent p a r  refroi- 
dissement. Les eonibinaisons tribromées d u  phénol et  des 
nnphtols, qu i  cristalliserit aussi facilement, peuvent, sans se 
décomposer, etre dissous daris llarnrnoniaque et  cristallisés de 
cette solution, tandis que  les cornliinaisons broirites des phériols 
plurivalents sont changées en substances amorphes brunes ou 
rouges. 1,'tiytlroqiiincirit: est. d';tli»rd cixydke en quiriorie par  l'eau 
de brome, et cette quinone est transformée en bromanile par  
absorption de brome.  Les solutions dilu6es de catéchine et  de 
pyro~a l lo l  sont colorées en jaune ou jaune-brun p a r  le brome, 
maïs sans se troubler ; si l'on concentre, il se sépare des gouttes 
huileuses brunAtres. On obtient aussi des produits de  brornura- 
tion huileux ou difficilement cristallisablei avec le gaïacol, I'eu- - 
@no1 c:t 11:s i:rksols; pour  le gaïacol, la coloration rouge & la 
broiriuration (et à In nitratiori) peut servir d c  caractère ; l'appa- 
rition de  produits d e  hrorriurntinn h u i h x  est souvent trés per- 
turhntrice, car elle s'oppose la cristallisation des autres combi- 
naisoris brornkes citées plus. haut .  

III. Methodes de shpar&ion; shparation des groupes. - a) L'agi- 
tation avec l 'eau peut  permettre de &parer  approximative- 
rrieril. 1r:s phinofes ph'til;nknts des p h i r d s  monutaknts ; il faut se 
rappclcr que les solutions concentrées de résorcine et  de pyrogal- 
lol peuvent dissoutlre du  phéuol et  du crésol e t  que le phénol est 
dissous par  l'eau dans In proportion d e  2 pour 15. Pour  tourner 
cette difficulté, on dissout le niélnrige de phénols dans 3 fois son 
volume d e  benzine (en prkscnce de  l a  catéchine, on prend du 
tétrachlorure de carbone) ; on ajoute autarit d'eaii, et l 'on agite 
jusqii'k furination d'un liquide laiteux, dont  l a  séparation se fait 
ensuite assez vi le ;  les phénols nionovalents sont r e t e n u s  p a r  la 
benzine, tandis qui? les autres passent dans l ' eau ;  on traite 
encore ln benzine par  l'eau, afin d'enlever un  peu de catéchine 
et de résorcine ; ln berizine peut dissoudre aussi de l'anisol, du  
phénktol, du  gaïacol et de l'eugénol. 

b) Séparation des o~tho~hénuls plzwicalents. La solution aqueuse 
obtenue e n  a est débarrasscie, p a r  chauffage, des petites quanti- 
tés de phénols monovalents e t  de la benzine, puis  additionnée 
d'acélate de ploirib en excEs, pour prt:.c:ipil,er lit catéchine et le 
pyrogallol. S i  l'on h i s s e  la cristallisation se faire lentenient, le 
pyrogallol peut se recoiiiiaîtiae par  la forniatirin de  hikinnets  
(40 p).  Le précipit6 est facile à laver;  il est décomposé par 
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Soi112 ; la bouillie est mélang6e avec du carbonate de calcilirn et 
dessiV~:hke, puis soumise à Iasublirnntion. Du produit de  la subli- 
mation on extrait  la catéchine par  la benzine. Pour éviter des 
pertes ,  on peut  supprimer la sublimation et  extraire d'abord la 
catéchine p a r  la benzine, puis le pyrogiillul piir l'alcool. 

c)  Séparation el recherche de 1'hgdroquino.ne. L e  liquide skparé 
eri b des combinaisons plombiques irisolubles est debarrasse du 
plomb p a r  l'hydrogène sulfuré ou  le sulfate de sodium ; on éva- 
pore In noiivell(: solul.iori, et l'on extriiildu résidu la résorcine par 
l a  benzine. Lorsqu'il n'y a que de l 'hydroquinone, on eviipore 
simplement la solution plorril~ique, et l'or1 sépare du résidu I'hy- 
droquinone et une partie des inCtaphénols par  sublimation. Si 
l'on a séparé la résorcine p u  In benzine, on  dissout I'hydroqui- 
none et la phloroglucine par  l'alcool ; on évapore l'alcool et l'on 
dissout le rbsidu dans  très peu d'eau; dans  cctte solution ou 
dans  celie du  sihliriiat, on ajoute de la I~erizoquinorie en petits 
cristaux ; on  fait d'abord un  essai s u r  une goutte ; en prksence de 
I'hydroquinorie ; les crislnux dc benznquinnne se recouvrent, 
d'un enduit  noir;  on ne peut atteindre une décoloration coni- 
plète, parce que le rbactif et In quinhydrone ne  sont pas inso- 
lubles d a n s  l'eau et  que leur solubilité est augriientée en pré- 
sence des métaphériols. Il ne faut  pas  chaufïer pour favoriser 
la réaction. car on court alors le risque de trünsforriier, par 
l'oxydation des métnphénols, la berizoquiriorie en hydroquinone; 
à. la Gn de Ii i  p rk ip i ta t ion ,  on trouve de  plus  gros cristaux2 en  
forme de  bdtonnets à angles obliques de 500 1 et ayant l'aiiglc 
aigu Cgal à 60°. En p r h e n c e  d e  In 1~15sorcine, les crirtaux en 
contiennent des quantités notables et sont a angles  droits. 

Si l'essai prbliiriinaire avec la benzoquinone ne donne 
qu 'une coloration, niiiis pas d e  précipitation de  cristaux de  
quinhydrone,  on distille une part ie  de la substance avec W H Z  
dilué et  du bioxyde de inanganèse, pour transformer l'hydroqui- 
noiie e n  quinone, qui se rkunit daris les premi<;res gouttes du 
rlistillii~iirri. 
a') Pour  séparer les métaphénols à l'état de  conibinaisons bro- 

rnées, il faut, d'abord, se débarrasser des combinaisons plombi- 
ques et de I'hydroquinone. Dans le résidu de  1'6vaporation de 
l'extrait p a r  le benzol ( c ) ,  on sépare le tribromorcinol et le tri- 
bromort!sorcinol p a r  le brome en solution chlorhydrique ; le 
liquide peut être coloré en jaune p a r  des produits de bromura- 
tion de la catéchine et de l 'hydroquinone. Dans la solution 
aqueuse, débarrassée par  filtration de la quinhydrone,  le brome 
précipite l a  tribromophloroglucine. Dans toutes les précipita- 
tions p a r  le  brame,  il faut éviter un  excEs de  réactif e t  n'ajouter 
celui-ci que  par petites port ions;  si l'on en a mis un excès, 
reconnaissable la coloration jaune du précipité, il faut chaufrer 
celui-ci avec une goutte d'acide formique. 
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IV.  Identification des diffhents p h h o l s .  - a) L a  solution obte- 
nue en 3 a, qui  peut contenir les phénols monovalcnls e t  des 
éthers-phénols, est chaufyée doucement d a n s  une fiole 2 distil- 
lation, en faisant barbotter d e  l'air, afin d e  séparer le  dissol- 
vant, et le résidu est soumis avec dix fois son volume d'eau 
la distillation fractionnée. 

b) Les premières gouttes d u  distillatum contiennent la plus 
grande partie de l'anisol ( point d'ébullition, 152 degrés) ;  dans 
les suivantes, passent le  phénétol (172 degrés) e t  le phénol (183 
degrés). 1,es éthers-phénols, beaucoup moins soliihles que le 
phénol, ainsi que  les crésols, rendent  le distillatum laiteux et 
peuvent en etre séparés p a r  agitation avec le benzène. Comme 
les produits de  bromuration de ces deux éthers ne se différen- 
cient pas  des tribromephénols, il faut  avoir  recours à la nitra- 
tion pour les isoler. E n  chauffant avec Az0311 dilué, l'anisol se  
colore en violet, et le phénétol se colore d'abord en vert-bleu, 
puis en bleu p u r .  Ces produits intermédiaires colorés sont très 
stables ; ils s e  dissolvent d a n s  Az03H ( D  = 1 .5 )  et peuvent réap- 
paraître en gouttelettes violettes et  bleues après~évaporat ion,  
tandis que  le phénol donne de l'acide picrique. 

c) Aprés le  phénol (183 degrés) passent les crésols (O-crésol 
188 degrCs, p-crésol ,198 degrés, m-crésol 201 degrés), qu i  
peuvent ê t re  skparés d u  distillatum laiteux par  agitation avec 
quelques gouttes de benzine, 1'0-crésol e t  le p-crésol moins faci- 
Grnent que le  m-crésol. Le métacrésol peut  ètre accompagné de 
gaïacol (801 degres) ;  afiri de séparer  celui-ci, on ajoute assez 
d'alcool Dour clarifier: on chauffe avec de la chaux  vive et on 
laisse déposer;  le précipité, lavé e t  sl(:hb,, est d h m p o s é  p a r  
distillation avec S04H2 dilué ; dans le distillaturn, on peut iden- 
tifier le gaïacol p a r l a  coloration rouge de  son produit de bromu- 
ration et par  sa  combinaison calcique, qu i  cristallise en bhton- 
nets rhornhoïdaux !II c 3O). 

Le phénol donne,  p a r  bromuration, u n  trihromophénol faci- 
lement cristallisable en aiguilles longues et minces, souvent 
recourbées; il est attaqué par  .4z03H dilué et peut donner, p a r  
chauffage prolong& de l'acide picrique, qu'on identifie à l'état 
de sel potassique. 

Les produits de  bromuration des crésols apparaissent en gout- 
telettes qui cris1.iillisérit trAs Ieriternent. Pour  la nit,r;it,iori, on dis- 
sout les crésols dans u n  volume et demi d'acide achtique ; on  
ajoute p a r  petites portions autant  d'Az03H concentré, e t  l'on 
chauffe doucement, jusqu'à cessation d e  la réaction; le résidu 
de l'évaporation es1 dissous dans l'eau additionnée de  potasse, 
et cette solution est concentrée jusqu'à formation d'une croûte. 
Les premiers cristaux sont d u  dinitro-O-crésolate de  potasse e n  
pointes jaune-orange; on obtient ensuite des grains rouge 
sombre de dinitro-p-crésolate de potasse. Le trinitro-m-crésolate 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d e  potasse reste d a n s  l'eau-rnhre brune, de  laquelle on précipite, 
p a r  un  acide fort, le trinitro-m-crésol en petites iiigliill~s hlan- 
ches. 

d) 1,orsque lap lus  grande partie des  crésols est passée. le trou- 
ble laiteux du distillatum disparaît ,  e t  l'on obtient des paillettes 
de xylEnol (point  d'ébullition 208-222 degrés) et du  pseudo. 
curnénol (240 degrés),  avec de  petites quantités de naphtol 
( a  naphtol480 degrés, P-naphtol 294 degrés) 11 peut se ftiire que 
d u  thyniol ("20 degrés), de l'eugénol (247 degrés) passent avec 
le xylénol e t  le cum6nol et donnent  encore au rlistillaturii l'as- 
pect laitciix. L'eugénol est skparé avec: l i ~  c:h;iux et ideritifié i 
l'état de  scl calcique, cornme le gaïacol; le thyriiol est identifié 
l'état de thymoquinone. Le distillnturn est  agit6 avec de la hen- 
zine ; le résidu de  l'évaporation de  l 'extrait  est chau86 doiice- 
ment  avec un  volume égal d'acide chromique et d'acide acétique 
dilué, et le produit de  la réaction est agité avec SO'II9 dilué et 
de  la benzine On ajoute quelques gouttes de  la solution jaune- 
rouge obtenue p a r  cet kpuiserrient à une solution d'hydio- 
quinone dans l'nlcool ou dans  l'acide acétique dilués; par 
évaporation, on obtient la thymoqiiirihytlrorie en tablettes 
rectangulaires ou trapézoïdales (300,~) .  Les naphtols génerit cette 
réaction. 

Lorsque le distillatum coniient des paillettes, on  peut supposer 
qu'on a affaire à 1'0-xylénol, au  p-xylénol e t  au pseudocuinénol. 
On dissout d a n s  la lessive de soude;  on concentre; on précipite 
p a r  le  carbonate d'ammnniiim, e t  I'on amorce la cristallisation 
avec iiri petit grain de  la substance ét.iitliée. Avec le O-xylbriol, 
on obtient des prismes nionocliniques ( I50  r ) ;  avec le p-xylénol 
e t  le pçeudocurii6nol, des aiguilles et des hâtonriets de 600 
800 p ,  tous optiquement négatifs, avec extinction droite. Le 
thymol,  l 'eugénolet  le in-xylénol peuvent empêcher la cristalli- 
sation. La nitration n'est intkress;inte que  pour  le p-xylénol; on 
dilue la prise d'essai avec d u  nitrobenzol ; on divise la solution 
e n  ~n~i t t , e le t t es  (par  addition d'alcool), e t  I'on ajonte SOqIz con- 
centré contenant 5 p .  100 d'AzO3I1. Les gouttelettes prennent 
une belle coloration vert-bleu persistante; In réaction est mas- 
quée p a r  les crésols. Le pse~udocurnénol donne, dans l'acide 
acétique, avec l'a-naphtoquinone, une  quinhydrone qui res- 
sernble à la  thymorpinone-hydroq~~iiirione par  les formes et les 
propriétés optiques. 

e )  Dans les derniéres fractions du distillatum et dans le r6sidu 
de  la distillation, les naphtols peuvent étre accuinulés de telle 
sorte qu'ils cristallisent (surtout le ?-naphtol) et sont alors faci- 
lement  reconnus p a r  leurs  formes cristnllines. On a dkjh men- 
tionné e n  I l  b leur séparation au moyen de I'acide picrique. Les 
naphtolpicrates cristallisent en solution aqueuse ; le carbonate 
de  sodium fixe l'acide picrique et  libère les naphtols, qui peu- 
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vent étre repris par  la benzine. Du résidu de cette extraction, le  
tétrachlorure de carbone enlève surtout  l'u-naphtol, qui donne 
une quinhydrone caractéristique. Le F-naphtol restant est cris- 
tallisé par  dissolution dans la lessive de soude et  précipitation 
par  le carbonate d'ammonium. 

f )  La catéchine et  le pyrogallol sont  skparés de  leurs comhi- 
riaisoris I~lo~nbkques (Ill  li) piir S0'112 tliliié. La bouillie est. rrié- 
langée avec un excès de carbonate de calcium, et, ;iprP,s dessicca- 
tion, la catéchirie est extraite par  le  benzol, e t  le pyrogallol par  
l'alcool. Pour  l'identificntion d u  pyrogallol, se reporter S II c 2O e t ,  
pour celle de  la catéchine, à 11 c 30 .  Avec de petites quantitCs de 
catéchine, il faut  éviter un excès de chaux.  Qn peut  reconnaître 
des traces de pyrogallol par  la réaction de la purpurogalline. 
La recherche de I 'hydroquinone se fait d'aprhs III c. 

g) Par le procédé décrit e n  111 c e t  II1 d,  on a obtenu deux préci- 
pités de cornhin;iisons broinées; d a n s  l'un, il peut y avoir d u  
tribromorcinol et d u  t r ibromor~sorcinol  ; dans  l 'autre, de la t r i -  
bromophlorogliicine et  du brornanile. Pour  les sbparer, le prE- 
cipité d'orcine e t  de résorcine tritirornées est dissous dans  très 
peu d'alcool, reprbcipité par  addition d'eau, puis redissous 2 
chaud ; p a r  refroidissement, le tri1)romorcinol cristallise le pre- 
mier en bâtonnets nettement formés, h angles obliques de 50 ,u; 
plus tard,  apparai t  la triljromorésorcirie, en aiguilles qui 
peuvent atteindre 3 rnni. de  longueur, souvent réunies en touffes. 
E n  opkrarit dr rrihrie avec Ir: pi4r:ipili: de I.ri~ircirrinphlorogliic:iiie, 
on obtient des Mtonriets qui ,  a u  premier nioinent, sont sembla- 
bles à ceux de  I'orcine triJiroinée; il sont cinq fois plus longs 
(300 A 400 U)  et  souvent groupés en étoiles. Les cristaux de  celj 
produits de hrornuration sont  mieux visibles entre  des nicols 
croisés. 

E .  S. 

Etades sur le thé. - RI. A.  W. NBNXINGh (Biedermanns 
Centrallilatt, 1903, f .  3, p. 184). - L a  niéthode d'extraction fr~ic-  
tionnée avec diffcirerits dissolvants est ex:icte en principe, mais 
elle a le dkfiiut de classer plusieiirs corps, la cafëirie et l'acide 
tannique p a r  exemple, dans plusieurs frtictions Pour  remédier 
L cet inconvénient, l 'auteur propose la modification suivante du 
procédé : 10 gr .  de poudre de thé,  séchée à 205-110 degrés, sont  
humectés avec 20 p .  100 d'eau, puis traités successivement par  
le chloroforme, l'éther anhydre,  l 'éther acétique, l'alcool et 
l'eau chaude ; de  cette façon, toute la caféine passe dans le chloro- 
forrue, e t  le tannin presque entièrement dans l'ether. Le tableau 
suivant donne un exemple d'analyse et montre les rnodificntions 
qui se  produisent dans la composition d u  thé  pendant  sa  fernien- 
tation. 
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- 356 - 
Fenilles sdchées Thé noir 

- - 
... . . . . . . . . . .  Extrait par Cafkine.. 3.8 p. 100 3.8 p. 100 

le chloroforme Autres corps (rksine, 
.. clilorophylle, etc.). 5 .2 n 

Extrait par Acide tannique libre ... 20.6 B 

l'&ber 1 Autres corps (résine,ek.) 1.2 il 

. . .  
. .  

Acide tannique libre 0.4 N 

.......... 
Anhydride tannique.. 4 .2  II 

1 .0  u 

duits de fermentation) 0.4 )) 

............. Potasse. 

............ 
Glucoside (calcule) en- 

Extrait par viron.. 
l'alcool Acide tannique.. . . . . . .  

Autres corps (produits, 
de fermentation, etc.) 

Oxalate de potasse.. ... 
Phosphate de potasse.. 
Pectinate de potasse et 

........ Extrait par pentosanes. 
l'eau Autres corps (sels et 

corps alburninoïdes). 
Produits de ferrnenta- 

tion .............. 
Extrait total.. ....................... 
Corps insolubles.. ................... 

Con~ervatlon do lait a u  moyen do peroxyde d'hy- 
drogène. - M. A. ROSAh1 (Biederrnanns Centralblatt, 11103, f. 3, 
p. 215). - Certains auteurs, e t  notamment Chick, ont indiqué 
qu'il suffit d'ajouter au  lait 2 p .  100 d'eau oxygcinée pour le sté- 
riliser entièrement et qu'avec 1 p. 1000 on peut le conserver pen- 
dan t  plusieurs sernaines. Les essais de  l 'auteur ont montré que 
la proportion de 2 p 1000 est insuffisante, sur tout  si les bactéries 
se sont déjà fortement multipliées. Pour  augmenter  l'efficacité du 
peroxyde d'hydroaène, l 'auteur recommande de  l'ajouter immk- 
diatement aprés  avoir chauffé le lait pendant  30 i 45 minutes à 
65-75 degrés. Si la stérilisation doit se faire sur  d e  grandes quan- 
tités de lait dans des rkeipients en tôle, ceux- ci doivent étre bien 
galvanisks et  fermés hermétiquement. L'addition d'eau oxygCnée 
a u  la i t  lui communique une saveur  spéciale, qui n'est pas désa- 
grkable; l 'usage continu de lait ainsi traité n'offre aucun incon- 
vénient. 

Comme il faut employer une eau oxygénée exempte de  baryum 
et d'arsenic, e t  que, dans ces conditions, l e  produit  est trks COQ- 
teux, l'auteur recommande d'employer une solution de peroxyde 
de sodium, qui  est très facile h préparer .  E. S. 
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Nooveï entonnoir à glace. - M. le Dr RAlKOW (Chem. 
Zeit., 1902, p. '732). - Les entonnoirs  employés actuellement 
pour refroidir, au  moyen de la glace, u n e  substance quelconque 
ont, coriirne principal inconvé- 
nient, celui de donner  une réfri- 
gération irrégulihre; le refroi- 
dissement ne  s'opère, en effct, 
que p a r  les cBtés de  I'enton- 
noir, tandis que  la partie supé- 
rieure reste entièrement libre 
et en contact direct avec l'air 
atmosphérique. Cet inconvé- 
nient est évilb, par  l'erriploi de  
l'entonnoir représenté p a r  la 
figure ci-contre, qui ne  diffère 
pas, dans sa  construction, des 
entonnoirs employCs jusqu'ici, 
mais qui possède un  couvercle 
spécial. Ce couvercle est creux 
el possi:de une tuhulure 1,  qui  sert son remplissage avec le 
mélange réfrigérant employé d a n s  In double enveloppe de 
l'entonnoir Les bords de ce couvercle sont légèrement recourbbs 
vers le bas, dans l 'unique bu t  de  lui assurer  plus de stabilité; 
l'eritonnoir intérieur est plac6 de façon que  ses bords supérieurs 
affleurent le couvercle. 

Le mélange réfrigkrarit employé doit Stre tassé trEs soigneuse- 
ment dans l'espace a, afin d'éviter les espaces d'air nuisibles à 
une bonne réfrigération ; u n e  tubulure c permet l'écoulement d u  
m6lange réfri- 
gérant,  A me- 
sure que  celui- 
ci se liquéfie. 

Eiitoanoir 
u ctieufhge 
par l i t  va- 
peur. - M. le 
Dr R A I K O W  
(Chem. Z e i t . ,  
1902, p .  733) .  
- Cet appareil 
se  compose d'un 
e n t o n n o i r  à 
double paroi en 
cuivre ou en nickel, muni de deux tubulures e t  r .  Il est 
ferme, à s a  part ie  supérieure, p a r  u n  couvercle également à 
double paroi, affectant une forme conique. Ce couvercle possèdt; 
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- sas - 
aussi deux tubulures opposées rn et u ; cette dernière est réunic 
à. la tubulure n a u  moyen d 'un  tube de caoutchouc k En faisant 
arr iver  un  courant de  vapeur  par  le  tube en caoutcliouc p, 
celui-ci suit le chemin indiqu6 p a r  les flèches, c'est à-dire passe 
par uic, CU, kr, pénktre dans la double paroi  a et s ' k h a p p e  par 
q ,  aprEs s 'étre rkpandu uniformément  sui. toute la surface irité- 
rieure de  l'entonnoir extérieur. 

Recherche e t  dosage de I'acltle iualicyiiqoe. - 
M. S .  IIARVEY (The Annlyst, 2903, n o  1). - L'auteur a essayéles 
méthodes connues, e t  il se prononce en faveur de In méthode 
colorirriétrique p a r  les sels de  fer  a u  maxirnum. L I  recommande 
d'employer une  solution h 1 p.  100 d'alun de fer, au  lieu d'une 
solution de perckilorure de fer. L'alun donne une  coloration plus 
iritense, plus pure el. plus  st;ible, et piir siiitt: plus serisilile. Ceci 
n'a rien d e  surprenant ,  car le  chlorure ferrique est souvent 
acide, e t  l a  présence d'acidité diminue la coloration du salicy- 
late. L 'auteur  signale, en outre, que liz prCsence d'alcalis 
libres ou de  sels alcalins terreux diminue la scrisibilitC. Enfin. 
la solution doser coloriiriétriquemcnt n e  doit pas reriferrner 
une  proportion trop élevée d'acide salicylique. 

BIBLIOGRAPHIE 
Sur des  hase@ noovellcs tléi-ivées dem siicren, pi' 

E. Houx (Ttikse de doctorat és sciences. 1 vol. in-60 de 101 pages. 
Gaulhier-Villars, éditeurs, Paris, juin 1903). - L'hyrlrogénation des 
oxirnes est un procédé classique de préparation des amines primaires. 
L'auteur a montré qu'on pouvait l'appliquer aux oxiriies des sucres. I I  a 
obtenu ainsi, en paitarit du glucose, d u  galactose, de 1'ai:ibinose et du 
xylose, des bases nouvelles, auxquelles il a donné le nom de glucarnirie, 
galaclamine, arabinarriiiie et xylamine. 

Ces corps, qui renferment encore tous les oxhydryles alcooliques des 
sucres dont ils dérivent, soiil des amines primaires, très stables, qui res- 
semblent A la potasse et A la soude et se coinporienl comme des hases 
très Piiiergiqiies. I.'auleur en a prbpari: un granri noiiihre de tlérivls, 
obtenus par réaction sur leurs oxtigrlryles alrooliques ou sur leur fonc- 
tion amine, ainsi que sur l'ensemble de ces forictions. 

II est possible que l'analyse dii prorliiit de la décomposition des alhu 
mines établisse la de ces bases ou de bases analogues, parmi 
les élérnents conslitutifs des alburninoiries. L'étude qui en a été faite par 
M. Roux donne les caractkres qui permettront, le cas écliéarii, de les 
irlentitier. En &et, un certain nombre de sels et de derivés organiques 
sont caractéristiques, mais la réaclion spécifique de ces bases est celle du  
suli'urede carbone. Tandis que les arriiries prirriaires donrien1 des sénévols 
avec ce réactif, celles-ci donnenl des corps cycliques, formant une série 
nouvelle de produits que l'auteur appelle des mercapto-thiaznlines, qui se 
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combinent au nitrate d'argent en formant des dérivés métalliques, 
ralerrierit insolubles et cristallisés. 

Au point de vue physiologiqiie, la thèse de M. Roux présente un très 
grand interet. Le premier édifice organique qui se constitue dans la nature 
est, en efet, la molécule des sucres. Instantanément, l'eau et l'acide carbo- 
nique, sous l'influence des radiations solaires, donnent du glucose dans les 
feuilles vertes. La chaîne carbonce airisi i'oiniée doit &tre l'armature des 
corps amidés, des bases hexoniqiies, qui sont les f'ormes élémentaires des 
matifires azotées. La méthodc employée par I'auiciir, en donnant le 
moven de constituer des sucres aminés, montre la possibilité d'arriver 
aux albuminoïdes en partant des sucres, par des syntliéses successives 
parallèles k. celles qui s'opérerit dans la nalure. X. K. 

Introdiictlon ii l'étude de la chimie vi.gétale et 
egricole, par le Dr K.  Aso, professeur h I'lnstitul agricole de l'Uni- 
versil6 impériale de Tokio (Japon), avec la collatioration de RI. -EMM. 
I'ozzr-Bsco~. 1 vol. de 500 pages (Rudeval, éditeur, 4.  rue Antoine- 
Dubois, Paris). Prix : 4 fr. - Ce volume a eu, cornrne origine, les leçons 
de chimie agricole professées 2 I'Urii~eraité Impériale de Tokio, par le 
professeur 0. Lniw, reciieillies. puis résumées par le professeur Aso, son 
assistant. C'est i la demande de ces deux savants que Bi Pozzi-Escot a 
hien voulu se charger de piseri ter  ces r h m é s  au l~ublic français, après 
les avoir remaniés et modifiés. 

Sous ne pouvons mieux faire, pour donner nos lecteurs une idée de 
ce volume intéressant et original, que de Faire figurer ci-dessous la liste 
des sujets traités : 

1. Histologie végétale. 
11. Les matières albuininoïdes et protéiques. 

III. Les diastases. 
IV. Le protoplasma dc la matière vivante. 
V .  La labilite chimique dans ses rapports avec le protoplasma. 

VI. L'activité chirnique de la cellule vivante. 
V I I .  La respiration végétale. 
V111. Le rble physiologique des alirrients minéraux. 

IX. L'assimilation du carbone et la fonction chlorophyllienne. 
X .  La formation des matières protéiques chez les v6gétaux. 

X I .  La translorrnation des hydratesde carhorie cliez les vegétûux. 
XII .  La formation des niatiéres grasses et des cires. 

XII[. Le mitabdisnie. 
XTV. L'absorplion des mati6t.e~ nutritives cliez les végétaux. 
XV.  La formation des matiéres ligneuses et du liége. 

XVI. Les principes chimiques actifs des plantes. 
XYII. Les constituants accessoirez des plantes. 

XVIII. Les rnétliodes gknérales d'arialyse des végétaux. 
XIX. Les généralités sur la pathologie végétale. 
XX. Les bactéries utiles en agriculture. 

L e s  tlkrivés lartriqiies du vin, par le Dr P. CARLES, cor- 
resporidarit de l'Académie de riiédecirie, professeur agrégé 2 la Facullé de 
médecine et de pharmacie de Bordeaux (Feret et fils, éditeurs, 15, coursde 
l'Intendance, Bordeaux). Prix : 4 fr. 50; franco par la poste 4 Ir. 80). - 
La rapidité avec laquelle s'épuisent les éditions des DérivCs tartriques 
du vin, que publie le Dr Carles, prouve suffisaniment l'utilité que pré- 
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sente cet ouvrage pour les personnes qui s'intéressent à la fabrication 
et 2 l'essai des tartres. 

Çettc troisiéme édition comprend 60 pages de plus que la préckdrnte; 
l'auteur y a ajouté le moyen de conserver pendant un an les niarcs de 
vendange, afin de les épuiser au moment opportun des éléments qu'ils 
renferment. 

II indique le moyen de détartrer les cuves en ciment ou en verre, sans 
endommager les récipients et tout en menageant les dépbts tartriques. 

II montre comment on sépare les deux tartrates. 
Il décrit les précautions A prendre pour échantillonner les rnatiéres 

tartreuses, ainsi que les divers procédés de titrage de ces rnatiéres. La 
méthode à l'acétate de chaux, dite méthode à l'acétate de C u ~ l e s .  a été 
modifiée et amenée à une grande précision, avec plus de simplicitc. La 
rnéttiode Goldenberg se trouve tres détaillée dans cette édition. 

Un grand chapitre a été consacri: la préparation du noir animal lave 
et pu r ;  on y trouve aussi l a  façon d'assurer, pendant l'etc, la conserva- 
tion des eaux-méres des tartriers. 

Enfiil, l'ouvrage se terrriirie par une listeà jour des principaux fabricants 
et marcliands français et etrangers de crérne de tartre. 

NOUVELLES E T  HENSEIGNEMENTS 
C'ours de l'lnstltut Pasteur. - Le cours et les manipula- 

tions du service d'analyses et de cliimie appliquée i l'hggiéne ( 4 e  annke) 
commenceront en novembre prochain. - Ce cours s'adresse spécialenient 
aux piiarmaciens, aux niedecins et aux cliirnisles industriels. - S'adres- 
ser, pour reriscigrierrierils, h l'Institut Pasteur, 26, rue Dulot (service 
d'analyses). 

Distinction houoriliqoe. - Par arrété du Ministre de I'ins- 
truction publique du 29 aout 1903, JI. Arpin, expert-chimiste, vice-pre- 
sident du  Syndicat des chimistes, a été nommé Officier de d'Instruction 
publique. Nous h i  ndressons nos sincères fdicitations. 

ERRATUM 
Dans l'article de RI. Leys, paru dans le dernier numéro des Annales da 

chimae analytique p. 287, i2' ligne, rétablir la fin de la phrase de la 
maniere suivante : u tandis que la raison est représentée par une fraction 
dont le numérateur est le volurne du liquide de l'étui et dont le denomi- 
nateur est le volunie total du liquide contenu B la fois daris l'étui et dans 
l'allonge. n 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS.  
Nous inforrrioris nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous cliargenns, lorsque les derilandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser à hl. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Recherebc et dosage de I'arsenla. 

Par M. G. BERTRA'ID . 
Afin d'élucider la question de la présence normale de l'arsenic 

dans les tissus animaux, j'ai dû étudier très attentivement la 
méthode de recherche de  ce rriétalloïde. L'étude de l'arsenic nor- 
mal, entreprise par de nombreux et habiles chimistes, a donné, 
comme on le sait, des résultats contradictoires. 

Ces résultiits coritradictoires tiennent, selon moi, à deux caii- 
ses principales : d'une part, l'insensibilité relative de la nié- 
thode dc Marsh, telle qu'on l'a employ6e jusqu'ici ; de l'autre, d 
l'impureté des réactifs utilisés pour la destruction des matibres 
organiques. 

La preiriière [mise siiffil, sans qu'il soit néc:ess;iirt:de pénétrer 
plus avant dans le dktail, pour expliquer les résultats négatifs 
de la plupart des savants qui ont cherché l'arsenic dans les orga- 
nes de l'homme. 

L'arsenic existe, ainsi que je l'ai montré (i), dans les divers 
tissus de l'économie, chez l'homme et chez les animaux. Mais, 
en géniiral, c'est A un si grand degré de dilution qu'il faut une 
méthode extraordinairement sensible pour le mettre en évi- 
dence. 

Au premier abord, il semble que cette dilution ne soit pas un 
ohstable difficile h surmonter ; qu'en attaquant un poids suffi- 
sant d'organe, on puisse toujours libérer assez d'arsenic pour le 
reconnaître, même avec une méthode de sensibilité moyenne. 
En fait, il n'en est rien. 

La plupart des méthodes d'attaque, comme l'a établi M. A. Gau- 
tier, conduisent à des pertes sensibles d'arsenic ; si ces pertes 
dipassent le poids de métalloïde existant à l'état normal dans les 
organes, on peut prendre n'importe quelle quantité de ceux-ci : 
il reste impossible d'y découvrir l'arsenic. 

D'autre part, et nous arrivons ici à l'examen de la seconde 
cause de d h m o r d ,  si l'on veut d h u i r e  un poids considérable 
d'organe, i l  faut employer une quantité également considérable 
de réactifs. On court alors le risque d'introduire dans le produit 

(1) Annales de chimie analytique, 1902, p. 300, et 1903, p. 58 .  

OCTOBRE 1903. 
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de l'attaque une proportion sensible d'arsenic, ce rrii:tiilIoïde 
étant une impuret6 fréquente, sinon constante, de presque tous 
les réactifs. 

Sous ce rapport, l'acide nitrique, d'abord employé par Orfila, 
puis, en mélange avec d'autres réactifs (chlorate de potassium, 
acide sulfurique, etc.), par un  grand nombre d'expérimentateurs, 
a été particuli6rement dangereux. 

Contrairement l'opinion courante, j'ai reconnu, en eflet, que 
l'acide nitrique du commerce, méme le plus pur, renferme tou- 
jours une proportion appréciable d'arsenic. Comme ce dernier 
corps ne peut exister, pense-t-on, qu'h l'état d'acide arsénique 
non volalil, la distillation doit suffire pour donner de  l'acide riitri- 
que pur (1). Ce raisonnement n'est pas tout fait exact. A la 
température d'ébullition de l'acide nitrique, la conibinaison 
arsenicale qui se trouve dans l'acide possède déjà. une tension de 

vapeur appréciable : 
i 

environ de celle de l'acide riitri- 
3.000.000 

1 
que. Si, donc, on distille un rkactif contenant plus de - 

3 .000.000 
d'arsenic, une partie de ce dernier reste dans la cornue, et l'acide 
qui passe est notablement purifié. Mais, A partir de ce point, une 
seconde et méme une troisiéme distillation ne peuvent plus dimi- 
nuer la teneur arsenicale de l'acide riitrique ; i x  qui distille est 
un véritable mélange eutectique, de composition invariable, con- 
tenant environ une partie par 3.000.000 d'acide nitrique. 

,I . 
Cet acide au est, sans doute, le plus pur qu'on ait 

3.000.000 
employé jusqu'ici. Avec ma méthode de recherche de l'arsenic, 
il iliwient tout à fait inutilisable. 

J'ai dû ,  en conséquence. chercher un moyen de le purifier 
davantage. Celui que j'ai trouvé permet de le débarrasser pres- 
que complétement de  son impuret&. II consiste à. distiller l'acide 

Z 
nitrique aprés l'avoir mélangé avec - de  son poids d'acide 

1 O 
sulfiirique pur, qui  retient presque tout le métalloïde. AprEs 
plusieurs opérations semblables, on obtient un réactif aussi 
pur qu'on le désire ; celui que j'ai employC dans mes recherches 

1 
ne renfermait déj& plus que d'arsenic ; on pourrait 

600.000 000 
le purifier encore, s'il était nécessaire (2). 

(1) En général, on  ajoute un peu d'azotate d'argent pour  retenir le chlore 
et  ernpilcher l'arsenic de diqtiller a l'Mat de chlnrure. 

(2) L'examen de l 'acidesefaiten évaporant  dans une capsulo de porcelaine 
contrAlée 300 g r .  de rkactif, versBs p a r  portion, avec 20 gr. d'acide sulfu- 
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Cela posé, il est f i ide  de co~riprenrire qu'en détruisant un 
organe par l'acide nitrique, une partie de l'arsenic apporté par 
l'acide soit retenue par la motiére organique, cclle-ci agissant, 
en dehors des réactions chimiques, de la m&ine f a ~ o n  que l'acide 
sulfurique dans le procédé de purification. Cette rétention de 
l'arsenic est encore plus irnport;inte lorsqu'on opere la destruc- 
tion en présence de l'acide sulfurique, comme dans les procédés 
de Filhol, de M. A. Gautier, etc. 

Si l'organe est facile à détruire, on n'emploie pas beaucoup 
d'acide nitrique, et l'arsenic introduit peut être en quantité trop 
faible pour &tre décelable par l'appareil de Marsh. Si, au con- 
traire, l'organe résiste beaiicoup i l'action du réactif, on est 
obligé de prendre une plus forte proportion de celui-ci ; l'inipu- 
reté s'accumule dans le résidu del'attaque, jusqu'au moment oh, 
la sensibilité de l'appareil de hlarsh étant atteinte, on voit appa- 
raître un anneau arsenical. 

Saturellement, plus la destruction a été difficile, plus on 
trouve d'arsenic. Ce n'est pas seulement le métalloïde qui était 
contenu dans ln matière organique qu'on isole avec l'appareil de 
Marsh (il pouvait n'y en pas avoir), c'est aussi celui qu'on a 
introduit avec les réactifs. 

Le résultat final de l'expérience ne dépend donc que du rapport 
qui existe, d'une part, entre le poids total d'arsenic contenu dans 
les organes et apporté par les réactifs et, d'autre part, le degré 
de sensibilité de la méthode de Marsh. 

Dans toutes les recherches qui ont kt6 publiées jusqu'ici, con- 
cernant l'existence de l'arsenic dans l'organisme, on a néglig6 
d'établir ce rapport : les résultats ont été nigatifs lorsquelalimite 
de sensihilité de ln méthode de'hlarsh était au-dessus du poids 
d'arsenic introduit dans l'appareil; ils ont été positifs lorsque 
cette limite ktait au-dessous. Mais on ne sait, dans le dernier cas, 
quelle proportion de l'arsenic obtenu revenait à. l'organe examiné, 
quelle proportion était due à l'emploi des réactifs. 

En général, la quantité d'arsenic existant B l'état normal dans 
les organes était bien inférieure à celle qu'on pouvait découvrir 
avec I ' appa rd  de Marsh, et l'on n'a obleriu de rkul ta ts  positifs 
qu'avec des réactifs insuffisamment purifiés. 

En conséquence de cette discussion, on peut di= que, pour 
rksoudre le problème de l'arsenic normal, il faut, tout d'abord, 

rique pur. L'hvaporation est poursuivie jusqu'h ce qu'il nc reste plus 
qu'une quinzaine de grammes d'acide sulfurique ; on dilue alors de  4 par- 
ties d'eau, et, aprés rofroidissemont, on introduit dan< l'appareil de Marsh. 
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disposer d'une méthode de recherche de l'arscnie beaucoup plus 
sensible que celle dont on dispose aujourd'hui. 

L'emploi de cctte nouvelle méthode exige nécessairement des 
réactifs d'une extreme pureté, et comme, dans un ordre d e  
recherches aussi dklicates, les résultats qualitatifs ne sauraient 
suffire, on doit toujours opérer quantitativement. 

Pour effectuer la recherche de l'arsenic, je me suis servi de In 
méthode de Marsh, mais après l'avoir perfectionnée de tellesorte 
qu'elle est devenue de beaucoup la plus exacte et la plus sençi- 
ble : elle permet aujourd'hui d'isoler avec certitude une quantité 
d'arsenic égale à un demi-millième de milligramme. 

II y a ,  dans la méthode de Rlarsh, un  certain nombre de causes 
de perte d'arsenic. 

La premiere de ces causes est la présence de petites quantités 
d'oxygérie, qui restent dans l'appareil au dRbul de l'opération ou  
qui y pénètrent pendant son cours, soit avec le liquide arsenical, 
soit par le tube à analyse. 

L'arsenic est, en eftét, très oxydable ; malgré la prksence de 
l 'hydroghe,  il passe iL l'état d'acide arsénieux, dont le d6pbt 
cristallin et de couleur blanche est beaucoup plus difficile à aper- 
cevoir. Vers In limite, lorsqii'il y a trop peu de substance, on ne 
voit plus rien du tout (1). 

On évite cette oxydation, ainsi qu'on le verra plus loin, en 
purgeant complètement l'appareil de l'air qu'il renferme et en 
évitant la cornrnunication de I'atrnosphère avec l'intérieur du tube 
à analyse. 

IJne autre cause de perte, qui cumule ses eil'ets avec la précé- 
dente, pour diminuer la sensibilité de la  méthode ordinaire de 
Rlarsh, tient ti la limite de tension de dissociation de l'hydrure 
d'arsenic et au degr6 de dilution du liquide arsenical contenu 
dans l'appareil. 

1,orsqu'on décompose l 'hydrure d'arsenic par la chaleur, l'hy- 
drogène et l'arsenic se séparent presque complèten~ent, la ten- 
sion de dissociation de ce corps, à la températuredu rouge, étant 
considérable. Il y a, n&mmoiris, unc limite cctte déeomposi- 
tion ; c'est le moment où le mélange gazeux ne contient plus que 
iuste la proportion d'hydrure d'arsenic q u i  prendrait naissance 

(1) L'oxydation de l'arsenic s'opbrc niénie assez rapidement à la teinpé 
rature ordinaire dans les tubes où l'on conserve les anneaux, si l'on n'a 
pas pris la précaution de sceller les tubes pleins d'hydrogbne sec. A la  
place du deph1 noir. bien visible, d u  rriétalloide, on n'a plus, apres quelque 
temps, qu'une trace hlanchàtre d'acide arsénieux, quelquefois imper- 
ceptihle, u i h o  sur un fond noir. 
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si, dans les mêmes condi t ims  de température et  d e  pression, 
on faisait réagir l 'hydrogène p u r  s u r  l'arsenic. 

A partir de  ce moment, la décomposition s'arrête. P a r  refroi- 
dissement, l a  vapeur  d'arsenic s e  condense, e t  il reste u n  mé- 
lange d'hydrogène et d 'hydrure arscnic:il indécompos:~ble. Ce 
rriélangc sort de  l'appareil et se dégage d a n s  l 'atinosphère. 

Or1 peut obtenir d'emblée le ni6me mélange en di luant  I'hy- 
drure d'arsenic dans  unc quantité corivcnablc d'hydrogénc. 
C'est ce qui arr ive involontairement dans  l a  méthode de  hlarsh, 
lorsque le liquide acide introduit dans  1':ippareil ne contient pas  
unc proportion suffisante d'arseriic. Tandis  que I'hydro, v n e  ', se 
d6gage avec une  vitesse presque invariable, e n  rappor t  avec la 
dose d'acide sulfurique, l 'hydrure arsenical n e  se produit plus 
qu'avec une excessive lenteur, e t  sa proportion dans  le rri6lange 
gazeux tombe, à part i r  d'une certaine dilution de I n  l iqueur, jus- 
qu'h la limite de tension de dissoci;~ti»ri iridiquke plus haut .  
Quelles que soient alors la durhe de l'expérience et  la quantité 
de gaz qui passe dans le tube chauffé, il ne  se dépose pas d'ar- 
senic. 

Le moyen d'éviter cette nouvelle cause d e  perte est donc de 
coni:erilrer d a n s  u n  petit. volurne de  liquide la 1r;ice il'arseriic 
qu'on veut mettre en évidence et,  en même temps.  d'éviter 
l'emploi d'une forte proportion d'acide sulfurique, qui  dégage- 
rait t rop d'hydrogène. 

D'habitude, on  purge l'appareil de  Marsh en y faisant rkagir,  
pendant assez lorigt,ernps, de l'acide kteridu s u r  le ziric:. C'est seu- 
lement lorsqu'on juge que l'air est totalement ou  a peu prés  
chas& p a r  l 'hydrogène qu'on commence à introduire la solution 
arsenicale. 

Mais, Ci ce moment, le flacon renferme un volume déjk notable 
de liquide. La soliit,iori ;~rseriic:ale s'y t.rorive iinric diluéi:, c:oritrai- 
rement ?i l'une des conditions remplir pour  at te indre une  
grande sensibilité. 

On obtient une  purge complète et rapide de  l'appareil de 
Marsh, sans être obligé d'introduire u n e  quantité nuisible de 
liquide, en se serva.nt d'une soiirr:c accessoire d 'hydrogène p u r  
ou d'anhydride carbonique. Les bombes de gaz comprimés qu'on 
trouve aujourd'hui dans tous les laboratoires sont particuliére- 
ment conirnodes pour  cet usage. 

Une au t re  condition indispensable, pour  retrouver des traces 
rninirries d'arsenic, est de condenser les vapeurs du métalloïde 
sur un espace aussi petit que  possible. Sans cela, l 'enduit devien- 
drait invisible p a r  défaut d'épaisseur. 
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Je me sers, dans ce but, comme tubes à analyse, de tubes en 
verre peu fusible, n'ayant pas plus de 1 mm. de diamètre inté- 
rieur. La paroi de ces tubes est assez épaisse, afin d'éviter les 
déformations ; elle atteint près de 2 mm. En outre, pour que 
l'enduit ne s'étale pas sur une trop grande longueur, on favorise 
la coridensalion irrirriédiale des vapeurs arseriicnles en entourant 
le tube, à une petite distance de la partie chauffée, avec un petit 
réfrigkrant. 

Celui-ci se compose tout simplement d'une petite bande de 
papier à filtrer de O m. 05 de largeur ; cette bande fait 3 ou 
4 fois le tour du tube et r e ~ o i t  de l'eau, gout1.e à goutte, d'unpetit 
réservoir placé au-dessus. L'excès d'eau s'écoule par l'extrémité 
libre de la bande, qui pend sur une longueur de 1 à 2 centim. 
L'anneau d'arsenic, rassemblé ainsi sur un très petit espace, ne 
risque plus d'échapper à l'observation. Avec des quantités de 

1 
métalloïde supérieures au - de milligramme, l'usage du 

100 
petit réfrigérant n'est plus nécessaire. 

II faut Bviter les tubes en verre plombeux. Je me suis servi 
pendant quelque temps de tiges à thermomètres, émaillées d'un 
côté. Au rouge, sous l'influence rkductrice de l'hydrogène, d u  
plomb qui diffusait de la couche d'émail jusqu'à l'intérieur du 
tube était mis en liberté et retenait une partie de l'arsenic. Les 
anneaux étaient beaucoup moins nets qu'avec les tubes en verre 
vert dont je prkconise exclusivement l'usage. 

Les tubes $ analyse doivent &Ire très propres. On les lave k 
l'acide sulfurique chaud ou à l'eau régale, puis à l'eau distillée 
et niérne à l'alcool et l'éther ; on les desshche ensuite complbte- 
ment. Leur longueur est d'environ 30 çentim. Il estrecommandable 
d'en préparer d'avance une provision ; on les étire et on les 
ferme à chaque extrémité ; de cette façon ils restent propres 
j usqu':~11 morrient du besoin. 

Le modèle d'appareil avec lequel j'ai fait presque toutes mes 
recherches cornprend, d'abord, un flacon F, d'environ 90 cc. de 
capacité. dans lequel a lieu la réduction du composé arsenical par 
le mélange de zinc et d'acide sulfurique. On y verse la solution 
arsenicale, par I'intermediaire d'une ampoule à robinet fixée sur 
l'entonnoiràl'aided'un bouchon.Çe dispositif permet de se rendre 
compte de la vitesse d'écoulement du liquide ; en outre, il agit 
comme purgeur et évite l'entrainenient de l'air dans l'intérieur 
d e  l'appareil, au  cas où il se formerait un  chapelet de bulles au- 
dessous de la clef. 

Les plus grosses goutteleties de liquide dues l'eflervescence 
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se déposent d a n s  la boule, en F, et le gaz achhve de se dessécher 
en passant dans  le tube L. A cet effet, celui-ci est rempli de coton 
hydrophyle, préalablement chaufft! à 410-120 degrés. L a  cellu- 
lose ainsi déshydratée retient énergiquement l a  vapeur  d'eau, 
sans agir s n r  la cornpositinri d u  p z ,  cornrrie le chlorure d e  cal- 
cium, la potasse ou l'acide sulfurique. 

L'hydrogène et l 'hydrure d'arsenic t raversent  ensuite le  tube 
i analyse dans  lequel a lieu la décomposition, e t  dans lequel se 
fait le dépôt d'arsenic. Ce tube est entouré d'une chemise de  clin- 
quant  e t  repose s u r  deux petites fourches mobiles, au-dessus de 
IararripekgazR, qui  a 1 0  centim. d e  longueur. Le petit réTrigCtrarit 
de  papier est  situé presque immédiatement au bout de la rampe  
k gaz. C'est & cet endroit que  l 'anneau d'arsenic se dhpose (1). 
Enfin, la partie terminale d u  tube analyse est reliée avec u n  
petit tube coudé, qu i  plonge dans  l'eau, d e  maniEre à pouvoir 
contrôler, a u  disbut, I'étanchhité de l'appareil et, pendant I'opé- 
ration, l a  vitesse du dégagement gazeux. 

La tige N ,  à hauteur  réglable, empéche le tube à analyse de 
s e  courber sous l'effort de son poids, lorsqu'il est ramolli pa r  la 
chaleur rouge. 

(1) Pour I h i t ~ r  la rupture du tuhe, ou  dnil laisser 2 & 3 mm. d'intervalle 
entre la chemise de clinquant et le réfrigérant de papier [Ce dotai1 
n'existe pas sur la figure). 
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Lorsqu'on veut se  servir de cet appareil, on prépare,  d'abord, 
u n  peu de  zinc platinC. 1 0  à 20 gr. de  zinc p u r  en grenaille (1) 
sont  places dans u n  verre avec une trentaine de  centimètres 
cubes d'eau legérernent teintée en jaune p a r  une  ou deux gouttes 
d e  solution de chlorure de platine. A p r h  quelques instants, la 
siirface d u  zinc est devenue gris-noir ; on rejette le  liquide ; on 
lave le zinc avec u n  peu d'eau distillée, e t  on  l'introduit dans le 
flacon F. 

L'appareil est monté comme on  le vo i tdans  lafigure. On y fait 
passer,  pa r  Iatubulurelatéri~leO, u n  bon courantdegaz carbonique 
ou  d'hydrogène pur. q u i  chasse l'air en quelques minutes. Le 
plus  hahituellement. je  me sers  d 'anhydride carbonique. Ce gaz, 
t rés  dense, arr ivant  au  fond du  flacon F, déplace plus rapide- 
ment  l'air que ne  pourrait  le faire l'hydrogène. Il est aussi beau- 
coup moins cofiteux. 

Lorsque cette premiére part ie  de la  purge est terminée, on  verse 
s u r  le zinc, par  1'irit.errriédiair.e de l 'ariipiile,  10 cc. d'acide sul- 
furique au  cinquième (2). 

Une effervescence trEs vive se déclare, le plus  souvent avec 
excès d c  pression, cause de I'écoulernerit liniité d u  gaz par  le 
tube capillaire. Pendant  qu'elle s'accorriplit, on porte le tuhe à 
:lrialyse a u  rouge sombre, et l'on régle le  petit. réfrigérant de 
pap ie r ;  au  bout de 20 k l 5  niinutes, l'effervescence est prrs- 
qu'entièrernent calmée; le zinc est recouvert d 'une  petite couche 
d e  liquide, e t  l'appareil, tout fait exempt d'oxygène et d'anhy- 
dr ide carbonique, est pr2t h fonctionner. 

On introduit alors très lentement I:i solution dans laquelle on 
recherche l'arsenic (quelques ceriLirri&lrcs cubes). Lorsqut: cette 
solution est  écoulée, on lave l'ampoule, en plusieurs fois, avec 
20 cc. d'acide sulfurique 1 0  p. 100, en laissant chaque portion 

(1) Pour avoir du  zinc exempt d'arsenic, on fond du  zinc ordinaire dans 
un  creusetavocductilorure d'arumoniiirri, et l'on brasse vivement le mélange 
à l'aide d 'un biiton en bois vert. L'arsenic se volatilisr, sous forme de 
chlorure avec un peu de zinc et l ' e x c ~ s  de sel ammoniac. 

Lorsque l'opération est terrriinbe, on  distille le zinc dans une cornue, en 
sdparant les prarnieres portions. Celles-ci peuvent servir à d'autres 
uwges .  

(21 Pour purifier l'acide siilfuriquo, on le dilue avec 4 parties d'eau 
1 e 

contenant en  dissolution de - 1000 à - ,000 de  sulfate d'argent ; on ajoute 

u n  peu d'acide sulfureux ; on h i t  bouillir, jusqu'k disparition d'odour, ct 
I'on traite par  l'hydrogène sulfuré. juqqu'à ce que  le liqiiide refroidi soit 
bien sature ; après 24 heures en fliicon bouchk. on filtre le dépôt de sulfure 
d'argent, qui fise le sulfure d'arsenic ; on chasse l'hydrogène sulfuré par 
ébullition; on  filtre à nouveau, s'il y a du  soufre;  enfin. i'on concentre, s'il 
es1 riécessaire. Autant que  possible, on ne  fail bouillir l'acide que dans la 
porcelaine o u  le plaliria. 
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couler gouttcà goutte dans le flacon F ; on termine le lavage avec 
10 cc. d'acide sulfurique au cinqui&me. 

Le dégagement Sazeux doit étre très lent, sirion une partie de 
l'hydrure d'arsenic échappe à la décomposition, malgré l'étroi- 
tmse du tube. Il cloit 6tre aussi t.r& rkgulic~r, pour que l'iin- 
ncau se dépose au  m&me endroit du tube, du commencement 
h la fin de l'opération. Unc vitesse convenable est de 4 S  5 cc. par 
minute. On l'apprécie facilement, lorsqu'on a déjà fait quelques 
mesures, au  nombre des bulles qui barbotent dans le petit verre. 
Au tib.hul, lorsque le gaz fornié n'a pas encore alteint le tube à 
analyse, on peut admettre une vitesse un peu plus grande 
pour gagner du temps. 

L'anneau d'arsenic apparaît, suivant la quantité de métalloïde 
et la vitesse du courant gazeux, entre 5 minutes et une heure. 
Au bout de 2 à 3 heures. l'opération est généralement termi- 
née (1). 

Les résultats obtenus témoignent d'une extraordinaire sensi- 
1 

bilité. 11 suffit d'introduire - milliéme de milligranime d'ar- 
2 

senic dans l'appareil pour voir apparaitre infailliblement un 
1 

aiineau ires net. Avec une dose double, c'est-A-dire -- 
1 .OOU 

de milligramme, l'anneau devient déjü. visible sur 2 mm. h 
3 rrirn. de longueur. 

( A  suivre). 

Sur l e  dunage de l'uçotc aruriioniaoul dans 
les mistelles et dltns les vins, 

Par M. A. DESMOULIERE. 

Dans un travail fort intéressant (2), MM. A. Gautier et Hal- 
phen ont établi les caractères difrérentiels des mistelles et des 
vins de liqueur, en se basant, entre autres, sur les variations 
dans ces produits de l'azote sous ses divers états. Dans cette 
étude, l'azote a été dosé dans les vins sous ses quatre formes : 

(1) Si l'ou veut  conserver l'anneau, on di-lache le tube coudé ; on ferme, 
à la flarrirric d'un tirîileur de Uunse~i, I'eatr8ruilé libre du tube à arialyse, et 
l'on éteint la rarnpe à gaz. Aprks le refroidissement, on sépare avec pr6- 
caution le tube à analyse du filtre à coton, et l'on bouche rapidement l'extré- 
mité ouverte de ce tube avec une goutte de paraffine (en le plongeant dans 
la p;~rafine fondue). Le tube reste alors plein d'hydrogene. On IC sc:elle 
aussitbt à la  lampe, sans laisser entrer d'air, entre l'anneau et la partie 
chautrée. 

(2) Voir Annales de chimie analytique f 9 03,  p. 246 et b9 1 .  
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azote total, azote albuminoïde, azote basique volatil, azote amino- 
niacal. 

En ne considérant que les variations de  I'azote et en se plaçant 
a u  point de vue  pratique, le dosage qui  est appelé à donner le 
plus d'iridicntions dans  la difft?rcnciation des mistelles et  des vins 
d e  liqueur est le  dosage de I'azote ammoniacal. 11 résulte, en efyet, 
du  travail d e  MM. A. Gautier e t  t lalphen et des t ravaux antC- 
rieurs que, si ,  d a n s  les moûts, on rencontre, l'origine, des sels 
ammoniacaux dont  la proportion peut s'élever à O gr.250 d'arn- 
moriiaque p a r  litre, l ';mimoniaque tombe, aprés fcrrrientatiori 
cornpléte, à quelques milligrammes et même à des fractions de 
milligramme par  litre de produit fermenté. 

Le procédé de  dosage d e  l'azote ammoniacal indique par les 
auteurs  précédemment cités repose sur  le principe suivant : le 
vin (300 cc.j, pr ivé d'alcool, est additionné d'acétate neutre de 
plomb e n  très léger excès, ramené a u  volume primitif e t  filtré. 
1)istillC avec la magnésie, le Gltrntum laisse échapper les bases 
volnl.iles, qu'on recueille dans l'acide chlorliyilriqiie titi.&; on dose 
par  l a  soude,en présence de ]'oran, -e ', l'ensemble des bases volü- 
tiles passécs à la distillation; on réacidifie par  l'acide chlorhy- 
dr ique,  et l'on dose l'ammoniaque p a r  le  chlorure de platine ; le 
précipité est lavé ;Z l'alcool B 80°, pour  enlever Ics chloroplati- 
nates solutiles, et transformé en platine métallique par  calcina- 
t.ion. On tient compte de  la solubilité d u  chloroplatinate d'am- 
moniaque dans l'alcool à 80°, soit 1 p. 15.000 environ. 

Or, si, pour  les mistelles, ce dosage de  l'ammoniaque par pesée 
du platine ne présente guère  d e  difficultés, étant donné que la 
proportion d'ammoniaque oscille, en général,  entre 1 à 2 décigr. 
par litre, le  procédé devient d'iine application fort délicate pour 
les vins  de  liqueur, dans  lesquels la teneur en amnioniaque, 
pour  1.000 cc., peut se chifher  p a r  des milligrammes ou des 
dixikrnes d e  milligramme. 

Ayant été amené,  par  des études antérieures, à nous occuper 
du dosage de l 'ammoniaque dans les vins, nous avons refait 
récemment un  certain nombre d'essais, en opérant,  d'une part, 
su r  des mélanges arlificiels contenant des bases azotées diverses 
et des  proportions déterminées de  sels ammoniacaux, et, d'autre 
part, s u r  des  mistelles et des vins d e  liqueur. D'aprEs ces essais, 
nous croyons pouvoir conseiller, pour  le dosage pratique de 
l'azote ammoniacal,  rriéme e n  présence des bases azotdes (et en 
particulier les hases pyridiques, quinoléii~ues, l 'hextniéthj 1 '  me- 
tétraniine), un procéd6 qui  n'est autre  que  celui de MM. Müntzet 
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Rousseaux (1) légèrement modifici. Notre mode opératoire, indi- 
quant, pour les vins, la teneur en azote arnrnoniacal seul, est le 
suivant : 300 & JO0 cc. de vin sont placés dans un ballon avec 
quelques gouttes d'huile, pour éviter la  mousse, et un  excès de 
magnésie récemment calcinée. Un thermomètre, placé dans l'in- 
térieur du ballon, permet de surveiller la tenipérature du liquide, 
qui ne doit pas dépasser 35 degrés. Le ballon est relié, par un 
tube coudé, B urie sorte d'éprouvette profonde, élargie en forme 
de ballon à sa partie supkrieure et dans laquelle on place 50 cc. 
environ d'acide sulfurique $ 1/20. Le tube de verre commurii- 
quaiit avec le ballon plongc jusqu'à peu de distance dii fo~id de 
cette éprouvette. L'éprouvette est maintenue froide par un 
courant d'eau et rcIiée & urie trompe & eau. L'appareil étant 
ainsi installé, on chauKe doucement au bain-marie le ballon 
contenant le vin, et le vide est fail à l'aide de la trompe. La dis- 
tillation s'efyectue assez rapidement ; on arr&te l'opération 
lorsque le volurrie de liquide distillé est égal h la moitié au 
rnoiris du volume du vin mis en expérience. 11 ne reste plus 
qu'à distiller la liqueur acide avec un excès de soude, en se ser- 
vant d'un appareil de Schlesirig, et à recueillir le distillatum 
dans un volurne déterrriiné d'acide sulfurique N/60. 

Finalcrrient, cettc dernikre solution est souniise & l'dbullition, 
afin de chasser l'acide carbonique qui peut s'y trouver, e t  l'on 
titre l'acide en excés. Pour ce dernier titra, UL >, nous nous servons 
[le préfHrerii:e, (:orrime iridicateur, du tourriesol serisible ou mieux 
du tournesol d'orcirie. 

L'emploi des liqueurs N/50 permet d'attcindre toute la sensi- 
bilitt. désirable, puisque 1 cc. de ces liqueurs correspond 
O gr. 00034 d'ammoniaque. 

Sur lit pr&seiioe normale de I'nelde snlieyllque 
dans les meriseu, 

par M. JABLIN-GONNET. 

Des auteurs autorisés ont démontré la présence de l'acide 
salicylique à l'état naturel dans le règne végétal; c'est ainsi que, 
dans la fraise, l'acide salicylique existe k l'état de salicylate 
de rriéthyle el forme la hase du parfum de ce fruit. 

On sait que les liquoristes se servent de jus de merises pour 
donner de la couleur B certains sirops, en particulier au sirop de 
groseille. 

(1) Revue de viticulture. 1897. p. 173. 
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Si, d a n s u n  pareil mélange, on recherche l'acide salicylique, on 
obtient une  coloration violette d'autant plus  forte qu'il y a 
plus  de  jus  de  merises. 

Pour  m'assurer que l'acide salicylique trouvé ainsi est u n  pro- 
dui t  naturel,  j 'ai opéré sur  des fruits venant  de Uret:tgne et de 
Normandie, e t  j'ai préparé ce jus  de la  façon suivante : on intro- 
dui t  les merises dans u n  moulin broyeur ; les fruits brogÇs et 
leur jus  sont  placés dans une  bassine e t  portés & l'ébullition pen- 
dan t  2 heures  ; on passe ensuite à la presse ; on laisse reposer: 
puis  on soutire la partie claire, qu'on chauffe à 100 degrés ; au 
bout d'une demi-heure d'ébullition, on éteint le  feu ; on ajoute 
3 litres d'alcool k 95", en agitant le mélange ; on prkpare des 
récipients lavks et  stérilisés à 115 degres, dans  lesquels on intro- 
dui t  le liquide bouillant. 

Le jus  de  merises ainsi préparé se  conserve longtemps. 
La recherche de l'acide salicylique s u r  ce jus  donne un  résul- 

t a t  trhs net.  
La méthode ordinaire que  j'ai suivie pour  isoler cet acide m'a 

donné de  20 à 30 rriilligr. d 'hydrure de salicyle p a r  litre, lequel 
donne, e n  s'oxydant, sous certaines influences, de l'acide sali- 
cylique. 

En présence d e  tels faits, on comprend qu'il faille être très cir- 
conspect pour conclure h la présencc frauduleuse d'un corps qui 
existe nnturellerrient dans certaines substances. 

Contribution à l'essai doiiiestlque do lait, 
Par MM. PAYET ET BILLARD. 

1,orsqu'ori exarriine une  surface colorée au travers d'une cou- 
che pelliculaire de lait, l 'atténuation de la  teinte est  proportion- 
nelle à l'opacité du  lait et à s a  richesse en beurre .  

Nous nous sommes proposé d e  donner une  rnesure des tons 
obtenus, dans l'observation d'un bleu type,  avcc des laits de 
titre connu e t  de  déterminer, p a r  ce rnoyeri, l a  richesse butyreuse 
d'un lait  quelconque. 

L'idée prerniére qui  vierit &l'esprit ,  pour fixer l'intensité de la 
couleur, est de lire, dans une garnrne de bleu, le lon correspon- 
darit, mais, dans la prat ique d e  cette observation de couleurs 
voisines, il nai t  continuellement des incertitudes qui conduisent 
généralement ü. de grosses erreurs. 

Pour  donner plus exactement la mesure d u  bleu, nous exami- 
nons la teinte obtenue dans  une  observation R U  travers d'un 
verre  jaune dégradé ; or] obtient alors, en faisant l a  lecture du 
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jaune au blanc du dbgradé, s u r  fond bleu, uri spet:t,re de  c»iilt:iirs' 
dont les teintes vont insensiblerrient d u  jaune au  bleu, en passant 
par u n  vert  très p u r ,  qui est lc point oil le jaune du d6gradé et  le 
bleu observé atteignent la ménie valeur. 

Ce vert varie d'intensité en se déplaçant s u r  le dégradé, sui- 
vant les bleus observés. Avec des laits très opaques, le kilciii est 
p'ile et le  vert,  également clair. se lit dans  les derniers tons du 
jaune ; avec des laits pauvres. le vert augmente d'intensité et se 
déplace en sens inverse. Le point où se  forme le vert pur ,  d a n s  
une lecture, mesure, par  suite, l 'intensité d u  bleu et correspond 
à un lait dont l a  valeur  butyreuse est lue sur  l'échelle, l 'appareil 
ayant été gradué avec un lait très riche, amené par  dilution à 
des titres déterminés. 

Le dispositif qui noiis ri. servi comprcnd une lame de verre bleu 
et  une lame de verre j a u n e ;  chacune de  ces lames est formée par  
l'assemblage d'une lame de verre  blanc et d'une lamelle de cou- 
leur ; dans la face tilii~icbt: d u  verre bleii, ci r i  a creiisé, k l'aide de 
l'acide fluorhydrique, une  petite cuvette rectangulaire, allongée 
en ruban .  L e  côté opposé h la lamelle a y a n t  été préservé au bitu- 
me de Judée, le dégradé d u  verre  jaune a été obtenu par  des 
immersions dans  l'acide fluorhydrique, l a  derniére immersion 
dissolvant. i r i tégral~meri t  la larnclle jiiiirie (le l'itssernliliige et  don- 
nant  le blanc, dernier ton de la gamine.  La lame jaune s'appli- 
que sur  la cuvette p a r  le dos du  dégradé et  la ferme exactement. 

Pour  une  observation, la cuvette est remplie de lait, ,jusqu'k ce 
qu'elle déborde ; on  assemhle les deux lames, et l'on fait la lec- 
ture s u r  fond blanc. 

Cette apprkciation de couleur étant  à la portée de tout le  
monde, l'appareil peut donner des indications utiles dans l'essai 
domestique du litit. 

Séparation éleetrnlytlqi ic  : g o  da mangnné~e d'avec 
le P e r  ; B o  de 17aliimlniom d'avea le fer, 

Par MM. HOLLARD et BERTIAUX. 

L'article que nous avons publié d a n s  le  numéro des Annales 
de septembre 1903 contient quelques erreurs  qu'il y a lieu de  
corriger : 

A la 2 l e  ligne de  la page 323, ajouter,  aprks K on filtre I : u o n  
réduit par un petit morceau de zinc le sul fate  ferrique qui a pu se 
former ». 

Dans le tableau de la page 326, les 4 chiffres de la 78 colonne 
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( ~ e  trouvé) doivent étre remplacés par les suivants : 0.1993 ; 
0,1987; 0,1993; 0.1997. 

Enfin, le premier tableau (Al - Fe) de la page 327 est complé- - - 

tement inexact et doit étre remplacé'par le suivant : 

Quantités Quantités 

Al 1.0000 41 0,2500 Al 0,2500 
Fe 0,1Y93 6,1477 1 h o  0,0997 0,0994 { Fe 0,1993 0,1974 

A l  0,5000 41 0,5000 Al 0.2500 1 Fo 0,09!17 0,0994 k o  0,0997 0.0961 F e  0,0498 0,0508 

A l  0,1000 Al  1,0000 A1 0,2500 1 Fe O,lH93 0,1971 1 F e  0,0198 0.0493 1 Fe 0.0997 0,4007 

Compte rendu d m  Congrès international d'hygiiine 
et de démographie et du Congrém internationnl de 
laiterie tenus i 8  IBi*uxellen. 

Le CongrEs international d ' hyg ihe  e t  de démographie, qui 
s'est tenu à Bruxelles du 2 au 8 septembre et qui comptait plus 
de 1.700 membres, dont environ 500 dCldpés par les divers 
gouvcrnernents et socikt,és savantes, a été trPs hrilli~rit. tarit par 
le n o i i ~ l m  des notabilités scientifiques qui ont pris part aux tra- 
vaux du Congrés, que par l'iriiportance des questions portées à 
l'ordre du jour des diverses sections. 

Grâce au Comité d'organisation, auquel tons les congressistes 
se sont plu à. rendre hornmage, rien n'avait kt6 négligé pour que 
chacun emportat, de son séjour à Bruxelles! I'itgréable souvenir 
d'une réception r6t:llernent grandiose. Ouverture du CongrTs, 
présitltie par S. A.  R. Jlgr le prince Alhert, raout au palais du 
roi, raout ii l'iibtel de ville de f%ruxelles, soirée de gala au théâtre 
de I'hlharnl-ira, excursion k Anvers, avec réception et déjeuner 
offert par la ville, excursion ü. Spa et au parc de Tervueren, où se 
trouve l'Exposition du Congo belge, etc., etc., ont rempli agréa- 
b1i:ment le temps qui n'était pas consacré aux travaux des diver- 
ses s e c l h s .  

Ln 2" section, comprenant I'hygiEne alimentaire, dont nous 
avons suivi plus particulifirement les travaux, comme délégué du 
Syndicat central des chimistes e t  essayeurs de France, a adopté 
un certain nombre de vceux et de résolutions qui sont de nature 
à intéresser nos collègues. La question de la réglementation de 
la vente du lait, entre autres, avait étd l'objet de plusieurs rap- 
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ports importants, qui ont ét6 discutés trtis vivement en séance, 
et elle a 6th rFsolii~: par 1'ii.doption des VIEUX suivants : 

1 0  Sous le nom de Iait, on ne peut mettre en vente que du lait 
entier ; 

2" Par lait entier, on doit entendre le produit de la traite des 
vaches saines ; 

3 0  Il est inutile et dangereux de fixer des limites minima pour 
la composition des laits naturels ; 

40 En matière d'expertise. le contrôle à l'étable permet seul de 
se prononcer dans tous les cas de fraude, notamment en ce qui 
concerne l'écrémage ; 

5 0  Il convient d'interdire la vente des laits pauvres, m&me 
naturels. Chaque pays établira, d'aprés ses données particuliéres, 
les limites minima pour les laits pauvres naturels dont la vente 
doit 6tre interdite ; 

60 Interdiction de vendre les laits demi-écrémés ou écrémés 
dans les mCrnes locaux que ceux destinés à. la  vente du lait 
entier ; 

7 0  Obligation d'établir un service d'inspection rigoureux pour 
assurer l'hygiène et la salubrité des étables et vacheries. 

Tout le monde reconnaîtra la trFs grande importance des vceux 
émis par le CongrEs d 'hyg ihe  et de dhmographie de Bruxelles, 
et nous sommes heureux d o  constater que c'est gr%ce k l'initia- 
tive de MM. Ir:s tiockurs Rroiiardt:l et Bordits et à. la v;tleiir des 
arguments qu'ils ont apportés à. la discussion que le Congrès a 
posk les principes r6ellement scientifiques qui doivent inspirer 
la réglementatiori de la vente du lait et assurer la répression de 
la fraude. 

Corrirrie M. le docteur Broiinrdt:l peut. ktre cons idhi  corrirne re- 
préseritant les idées du Comite consultatif d'hygiène de France et 
M. le docteur Bordas comme re~r6sen t :~n t  celles du Lakioratoire 
municip:tl et de la PrEfecture de police chargée de poursuivre la 
répression des fraudes, il est permis d'espérer qu'en France, les 
v e u x  émis par le Congrès de Bruxelles inspireront une nouvelle 
rkglernentation de la vente du lait et qu'avec les moyennes, les 
tables de mouillage et d'écrémage, nous verrons disparaître la 
fraude du lait par écremage, fraude qui, d'aprés le docteur 
Budin, enlève chaque annee 80.000 enfants à la France. 

Depuis longtemps, les experts s'étaient élevés contre les 
moyennes, les tables de mouillage et d'écrémage dressées par le 
Laboratoire municipal de Paris, et proclamaient comme seul pro- 
bant, dans les expertises de Iait, le contrôle à l'étable ; s'ils ont 
satisfaction sur ce point, ce sera grnce à. M. le docteur nordas, 
qui aura marqué son départ di1 Laboratoire municipal en faisant 
adopter par le Congrès de Bruxelles des décisions qui lui font 
grand honneur, 
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Tl appartiendra à M. Sangle-Ferrière, qui a tant fait pour 
relever le service d'analyses du Laboratoire municipal, et ?i sou 
nouveau collaborateur, M .  di: Brévans, de prendre toutes les 
inesnres de nature à. faciliter les contre-expertises en matikre de 
lait. Le Laboratoire municipal est muni de deux appareils frigo- 
rifiques qui out coûté 40.000 francs aux contribuables ; espérons 
que ces appareils seront mis en fonctionnernerit pour le lait et 
que le parquet firiira par pouvoir disposer du  3 e  khantillon de 
lait indispensable pour les contre-expcrtiscs, ce qu'il n'a pu obte- 
nir jusqu'à présent. 

La définition du lait entier, telle qu'elle a été formuMe par le 
Corigr&s d'hygiène, aura, ce nous semble, besoin d'étre com- 
plétée, surtout en matière d'expertise. On sait, en effet, que le 
lait provenant de la traite du  soir est, en général, beaucoup plus 
riche en heurre que celui proverlant de la traite du rriatiri el de 
midi, de sorte que, si l'on comparait le lait du  matin saisi chez 
un déhitant avec le lait fourni par le contrôle à l'étable sur la 
traite du soir, on serait amené à conclure ?i un écrémage du pre- 
mier lai t ;  il faudrait donc entendre par lait entier le produit de 
la traite coniplète, c'est-k-dire du mélange des laits provenant 
des diverses traites pratiquées dans la mEme journke. 

Corrirne les laits mis en vent(: ne snnl pas I.ni1joi1r.s le rCsiiltat 
du mélange des traites et qu'on rie peut obliger les fermiers k 
n'expédier qu'un m6lanae des traites, il semble qu'en mütiére 
d'expertise, si l'on n'a pas de données précises sur l'heure de la 
traite, on ne devrait prendre coinme terme de compitraison que le 
lait de la traite du matin, qui représente la coniposition minima 
du lait. 

A propos des qiieslions suivanks : « Y o-L-il lieu d'azitoriser 
l'emploi üantiseptigues dans les nutières alimentaires gui ne peirvent 
ê t w  stdrilisies ? D a m  le cas de l'nffirrnati2;e quels pou~.rnient être ces 
ahsept iques  ? N La 2esection du Congrès d'hygikne a tenu ratifier 
les v e u x  du Congrès international d'hygiéne de 1900 et ceux du 
CongrEs de médecine legale tenu en 1903, en prohibant, sans 
exception, l'emploi des antiseptiques dans les denrées aliinen- 
t:tires et dans les boissons, et il a cornpl6tk sa décision en don- 
nant des antiseptiques la définition suivante : 

Tout corps qui, employé à pelite dos?, est capable d'ernpicher la fer- 
mentntion des matières organiques. 

Quelques congressistes, et je suis du nombre, ont estim6 que 
cc:tt,c: iril.erdic:tiori étiiit trop ihsolue et qu'il aurait Bté de 
laisser la porte ouverte il l'étude des conservateurs non nocifs 
et applicables seulement à des cas particuliers. 

1,a principale objection que font les hygiénistes S l'emploi 
d'un antiseptique, rnérne trks peu nocif, c'est que, si les antisep- 
tiques de ce genre étaient autorisés, le consommateur serait 
exposé à en absorber journelleinent, dans ses aliments et dans 
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ses boissons, des doses rriiriirries et inoffensives dans l'espèce, 
niais qui ,  cn s'accuinulant chaque jour ,  finiraient p a r  constituer 
des doses dangereuses pour sa  santé. Kous reconnaissons toute 
la valeur de cet argument ,  mais, en envisagearit seulement, 
comme le faisait la question posée a u  Congrès de  Bruxelles, les 
mntiél-es ,na pouoant pas être stérilisies, il faut reconnaître qu'elle 
perd beaucoup de  son iniportance. Eri effet, en fait de maticres 
qui ne peuvent étre stérilisées par  les procédés physiques, je  ne  
vois guère que certains vins blancs e t  le beurre. E n  ce qui con- 
ct:rrie les vins, ln question est rkaolue et réglerrienlée par  le 
mutage L l'aide de l'acide sulfureux ou des bisulfiles ; il reste 
donc u n  seul produit,  le beiirre ; s i  on laisse de cûté les beurres 
frais, qui ,  s'ils son t  préparés convenablement, constituent une 
denrée de conservation suffi-ail te pour repondre a u x  besoins de la 
consomiriation, il rie reste envisager que le beurre salé, qui  
est l'objet d'un corrirrierce d'exportation considérable e t  qui  doit 
pouvoir se conserver pendant longtemps sans rancir.  L'emploi 
d'un sel (chlorure de sodium) additionne de 0,s p .  100 d'un 
antiseptique trks peu nocif ne seniblerait donc pas devoir pré- 
senter d'incorivénients ; en tout cas, ce point valait  d'être exa-  
mink;  il le sera ,  du  reste, plus iil.ilenient. p a r  un  prochain Con- 
g r &  d e  laiterie. 

La rbgle posée p a r  le Cnngrès d ' h y g i h e  comporte, d'ailleurs, 
des exceptions, e t  il suf'fira d e  citer le fumage des viandes. le 
mutage des vins, le reverdissage des légumes p a r  le sulfate de  
cuivre, l a  préparation des poissons (stocfisch) au  moyen de la 
chaux,  les jambons boratés e t  sulfitks, qui sont importés en 
France. Bien que l'erriploi de ces conservateurs soit interdi t  A 
la charcuterie fritriçaise et bien que le  sulfate de  cuivre, l 'acide 
sulfureux, les phknols, la chaux soient des corps ren t ran t  dans 
la définition des antiseptiques formulée p a r  le Congrés de 
Bruxelles, leur  eiriploi es1 cependant toléré, aulorisé et  rrir',rne 
réglementé; on voit que, rnème en hygiène, il n'y a rien d'absolu, 
r r i h e  une définition. 

La question de  l'analyse bactériologique des eaux  et de I'uni- 
fication des méthodes pour  la numération des colonies a été 
traitée devant  la première section du Congrès ; elle n'a p u  étre 
résolue d'une manière définitive, et il a été décidé qu'elle serait  
renvoyéeaune Commission internationale. Pour  nous, qui  avons 

- pi1 voir, au  premier Congrès de  chimie appliquée qui  a eu lieu à 
Bruxelles, l'obstruction apportée à cette étude par  les bactériolo- 
gistes s'occupant plus spécialement d e  la bactériologie des eaux,  
rious doutons fort que cette Commission aboutisse k cette solu- 
tion d h i r a b l e ,  car ces messieurs ne  paraissent nullement dispo- 
sés 3i laisser les chimistes prendre pied sur  le terrain de  la biicté- 
riologie des eaux. Constatons, en passant,  que  la présence de 
coli-bacille d a n s  les eaux, au  poiril d e  vue  de I:t potabilil6 de 
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l'eau, parait iivoir beaucoup perdu de l'importance qu'on y atta- 
chait. 

La question de l16puration des eaux d'égout a donné lieu, dans 
la première section du Congrès, à urie vive discussion entre 
M. Bechmann, partisan de l'épuration par l'épandage sur le sol, et 
son ancien collüborateur, hl. llelaunag, qui s'est fait le charripion 
de l'épuration par les lits bactériens et les bassins septiques, 
procédés qui viennent d ' h e  expérirrieritks en grand à illari- 
chester. Les faits et lcs résultats exposés par M. Delaunay ont 
vivement intéressé le Congrès et ont semblé rallier la majorité 
aux nouveaux procédis d'épuration par les lits bactériens. 

Telles sont les questions traitées au Congrès d'hygiène de 
Uruxelles qui rn'ont paru de nature à intéresser nos çollégues. Je 
tiens, en terrninitnt, à dire que la 2"ection a füit une ovation 
chaleureuse à hl. le professeur Ciréhant et constater le grand 
succès de l'intéressante conférence faite par le savant professeur 
du hluséiim h l'Institut Solvay, sur l'oxyde de carhone, le grisou 
et l'alcool. 

Le Congrès d'hygiène avait organisé une Exposition d'hygiéne 
où nous avons vu de très beaux appareils de laboratoire pour la 
bactkriologie, des appareils sp6ciaux de la rriaison Urosten 
pour l'analyse du lait e t  une rerriarquable collectiori de singes 
faisant ressortir les ravages de  la tuberculose humaine et 
itriiriiale inoculée. Nous avons remarqué une petite boîte qui 
devait contenir l'appareil de hl. Vareniies pour l'essai du lait, 
appareil qui a reçu le prix de 3.000 fr. donné par lejournal 
l'&ho de Paris; nous aurions Sté très désireux d'examiner 
cet appareil, dorit nous n'avons trouvé aucun exemplaire à 
Paris;  malheureusement, la boite était close et fermée à clef, 
et nous n'avons pu satisfaire notre curiosité. 

Un Congrès international de laiterie, auprès duquel nous étions 
déléguh par la Société française d'hygiène et par le Syndicat de 
la Presse scientilique, a eu lieu à Bruxelles itrirnédiateinent après 
le Congrès d'hygiène. 

Les congressistes, au  nombre d'environ 300, ont été trhs 
aimablernent reçus au Ministère de l'agriculture, dans une soi- 
rrSe olferte par M. le baron van der Bruggen, Ministre de I'agri- 
culture. 

La question la plus importante port6e It l'ordre du jour d u  
Congrès de laiterie visait une entente internationale pour la 
dknaturation de la margarine et des produits similaires pouvant 
servir à la fraude des beurres par l'adjonction de iiiatières faciles 
à déceler dans les niélanges avec le beurre. 

Mu1g1-6 une opposition très vive de la part des nonlbrrux chi- 
rnistes hollandais, qui s'blevaienl contre le projet de dénaturation, 
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en prétendant que  leurs certificats de contrôle suffisaient pour  
ktablir la pureté des beurres  hollandais exportés, le Congres, 
considérant qu'il est établi que  l'analyse chimique et les règle- 
ments d'expertises ne permettent pas de  déceler les fraudes des 
beurres dans  tous les cas, a émis le vmii qu'une entente interna- 
tionale impose l'obligation de  la dénaturation de  In margarine e t  
des matières grasses pouvant servir B fr;i.iider le lieiirre, corifor- 
inBrnent a u x  prescriptions de la loi belge, c'est-h-dire la dénn- 
turation p a r  addition d 'hui le  de sdsaiiie e t  de  fécule déshydratée. 

La loi s u r  la margarine et les rFglements d'expertises qui  
devaient assurer  la répression des fraiides d a n s  le commerce d u  
beurre vont donc aller rejoindre les vieilles lunes, a v ~  les tahles 
de mouillase et d'écrémage du Init, si, comme il faut l'espérer, 
nos pouvoirs publics tiennent compte des vceux formiilCs p a r  les 
d e u s  importants Conçrés internationaux qui  viennent d'avoir 
lieu à Rruxelles. 

FERDINAND JEAN.  

Ve Coup-ès international de ehiiiiie appliquée 

Compte rendu des séances de la section VI11 a 
[Denrées alimentaires). 

La section VI11 avait à s'occuper des questions relatives a u x  
denrées alimentaires, l 'hygiène et  à la pharmacie et  $tait divis6e 
en dcux sous-sections a et 6. Nous coinmencons par  la section 
VI11 a le compte rendu succinct dcs t ravaux du  CongrPs, parce 
que cette section s'est occupée surtout de chimie analytique, ce 
qui rentre  tout S fait dans le cadre de ce Ilecueil. 

I r e  s é a n c e  

Présidence de M. le Dr Von BUCHKA, de Berlin. 

1 .  iXueloppement et imporfmzce de la chimie nlimentaire, considéree 
au point de vue prutique et scientiflyue. - Après un court historique 
de l'histoire des f:tlsifications, le Dr Y.  Ruchka dkvelappe les 
progrès réalisés p a r  la chimie dans la recherche de ces falsifica- 
tions. II décrit ensuite les progrès réalisés dans cette branche a u  
point de vue de l 'hygiène depuis la loi al1em;mde de 1879. Il 
constate l'état satisfaisnct du contrale officiel des denrées ali- 
 rienl la ires daris I'ernpire :illerriarid et le  souci des fabricants de ces 
denrées d'améliorer les conditions de fabrication selon les pro- 
gr&rie l 'hygiène et de  l a  science Cette trhs intéressante comiriu- 
nication a été suivie d'uiie discussion rapide.  

2. Rechercl~e des gixisses vb,qitales dans les graisses animales, 
notamment dans la graisse de porc et le beurre, par  le D r  A. 
BOMER, de Jlünster. - L'auteur base cette recherche s u r  la 
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séparation de  la phytostérine des graisses végétales et de la 
cholestérine des graisses animales, e t  s u r  l a  formation des kthers 
acétylés de  ces cmps  à fonction alcoolique. Grâce à ces rCac- 
tions, on reconnaît l'addition de la  margarine dans  le beurre. 

2~ seance 
PrBsident, M. G. MORPURGO, de Trieste. 

1. Reprenant une communication de M. P A R ~ D I ,  du  Caire, 
M. A N D R ~ ,  de  Briixelles, sollicite l'Assembl6e d e  nommer une 
Cornnrission internationale pour la rédaction d 'un Codex alin~enta- 
vizrs. Cette Cornrnission 6tudier:iit les conditions dans lesquelles 
ce code pourrait  étre rédigé et  présenterait a u  prochain Congrès 
un  rapport  tendant  à obtenir, s u r  cette question si importante, 
une réglementation officielle et internationale. 

2 .  Examen et npprlciation des eaux de-vie de vin ,  cqqnac, vhzrrn, 
artlk, etc., p a r  M .  K .  WINDISCH, (le Geisenheim. 

M. F ~ É S E N I U S .  dc Wiesbaden, a u  nom de la çommission intxr- 
nationale des analyses, répond h cette question t rès  importante. 
Ensuite, une discussion s 'engage entre  MM. SCHACIIERL, de 
Vienne: RAJIC, deBelgrade;  MASTBAUM,  de  Lisbonne; SONNES, d e  
Darmstadt ;  R o c ~ u ~ s ,  d e  Par i s ;  YANDEVELDII, de Gand, e t  
QUANTIN, du  Hâvre. 

3 .  Examen  et appreciation des eaux-de-vie de prunes et examen et 
appréciation des vins,  p a r  M .  K A J I C ,  de  Belgrade. - L n  certain 
nombre d'6chanlillons dle:iii-de-vie de  quetsch (ou prunes) 
d'origine certaine ont 616 n n a l y s i : ~  p a r  l'auteur. Les dosages les 
plus irnportantç à effectuer sont ceux du  furfurol, des éthers et 
des aldéhydes. La recherche de  l'acide cyanhydrique est Pigale- 
ment  indispensable. 

Le dosage d e  l'acide libre, dans  les vins, est considéré par 
l 'auteur  comme de  premiére importance. La quantité d'acide 
restant,  lorsqu'on a déduit  de  l'acidité totale les acides volatils 
e t  l'acide tartrique, doit ètre calculée en acide succinique. Ihns  
les vins nat,urels hongruis, il existe nn  rapport constant entre ce 
chif'ffc d'acidité rEduit et le  chiffre d'alcool. 

Présence et dosa,qe d'acides organiques dans le v in ,  par  M .  PARTHEIL,  
de  Bonn. - L'auteur s'est occupé plus spécialement de l'acide 
lactique. Le dosage exact de cet acide dans  le vin peut s'effec- 
tuer  sous forme de sel barytique. On se base s u r  ce fait que les 
t:irtratc, citrate et succinate de baryte sont  presque insolubles 
dans  l'alcool à 800. Au contraire, le lactate et l'acétate s'y dis- 
solvent. Un filtre. Le filtratum est. évaporci pour chasser l'alcool, 
puis  soumis B un  courant de vapeur  siirchaufT6, qui enliive 
l'acide acktique et l'acide lactique On dose l'acide lactique par 
décgrnposition en oxyde d e  carbone. e t  l'on mesure ce gaz. 

5. Examen et appréciation des vins hongrois, p a r  J .  SZYLAGYI, de 
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Budnpesth. - L'auteur communique de  nombreuses analyses 
de  viris. II estirrie que 11:s coriditirms atrnosphtiriqiies ariorriiiiles 
de maturation des raisins et  les ninladies de  la vigne ont une 
mème influence s u r  la composition des vins naturels.  On doit 
donc tenir compte de .ces conditions dans leur aplréciat ion.  II 
serait intéressant de connaître chaque année  les conditions 
générales dans  lesquelles se sont produites la végbtation et la 
récolte des raisins dans chaque vignoble. 

Après cette communication, MM. F R E S ~ I C S ,  WINDISCH, LOH- 
M A N N ,  WOLFF, HEIN et SZYLAGYI s'entretiennent de la  nature et  
de  la valeur des vins hongrois. 

Suit le textc des propositions soumises dans ccttc séance à la 
section VI11 a. 

Proposition A N D R E  : 
K J e  propose au  Con@ d'émettre le vœu de voir les gouver- 

nements des différents pays publier un code des méthodes admi- 
ses par  les chimistes de ces pays pour les analyses des denrées 
alimentaires e t  de désigner u n  ou plusieurs membres pour  faire 
partie d'une Commission officielle internationale qu i  se  réunirait  
de Lenips i autre ,  riolarrirricrit B I'occasiori des  Corigrés de chirriie 
appliquée, pour  s'entendre, d'abord, au  sujet d e  la rédaction 
d'un code international,  e t  ensuite procéder à la revision pério- 
dique d e  ce code 1). 

Proposition ROCQUES : 
(( de propose a u  CongrEs d e  désigner désormais le coefficient 

d'inipuretés totales dans  les alcools sous le nom d e  coeficient 
des sl~bstunces c o l a t i h  non alcooliy~tes ou coefficient non alcool JI. 

Proposition M A S ~ I ~ U A U M  : 
1. Le coiificient. d'irnpurete, d'aprés 13 méthode rlii Laboratoire 

municipal de Paris ,  n'a, pour  les eaux  de-vie naturelles, aucune 
signification hpgikniqiie. 

2. Au point de vue technique, sa s ipif icat ion est trEs faible 
pour les eaux-de-vir naturelles. t a  diminution du coefficient 
n'est malheureusernen tp :~~  à considkrcr cornmc un progrès, mais 
beaucoup plus fréquemment, elle constitue u n  indice de la 
moindre valeur  du  produit. 

3. Le coefficient d'irnpureti posséde quelque signific:~tion 
en analyse, parce qu'il peut permettre de reconnaître avec une 
certaine certitude l'addition d'alcool d'industrie a u x  :ilcools 
naturels.  Mais les chifrres limites indiqués par  MN. Li;ssox et  
ROCQUES, pour les eaux-de-vie francaises, ne sont pas applica- 
bles B des  eaux-de-vie d'aulre prnveniirice. 

' 

Proposition QUAXTIY : 
4. La section d'liygihne renouvelle le vceu adoptE p a r  le Con- 

grés international de chimie de 1896, qu'il soit fixé u n  maximum 
h la teneur en impuretés des spiritueux naturels. 

2. Attendu que la fixation d'un minimum d'impuretés au-des- 
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sous duquel les spiritueux naturels seraient considérés comme 
additionnés d'alcool d'industrie est une  mesure contraire il I'hy- 
giène, qu 'une pareille fixation, tout en restant iriefficiice pour 
eirip6cher l'atltlitir~ri d'alcool d'indusl.rie daris les spiril.iieiix 
naturels, serait  un obçtiicle au  progrEs de l'industrie des fermen- 
tations e t  provoquerait l'addition irikthodique d'irnpuret9s. la 
section VI11 a émet l'avis qu'il y a lieu d e  ne  pils fixer de 
rninirniim 1s proPodion d'impuretés que  devront contenir les 
spiritueux. 

30 séance. 

Présidence : M. Jasm, de T3ri:irie. 

1. RI Von B[~I.:LKA donne lecture d'une coinmunicaliori faite à 
I;i section V par  M. SACIIS, de Rr~ix(: l I~s,  s u r  la gl-udunliun des 
cases. 

2. Matiéres colorantes artificielles don1 l'emploi peut i f r e  autorisé 
dans  lesal iments .  - Cette communication donne lieu k une léç6re 
controverse entre  MX. V. BCCIIKA, PAUL, de Berlin, et REIN, de 
Berlin. 

40 séance. 
Prbident  : M. L n ~ w i ~ ,  de Vienne. 

1 .  Chimie  et physiologie des préparations nu tr i t i ves ,  par  M .  IIUNTZ 
de Berlin, au noin de M. .1 Koriia, de Miinster. 

91. le  professeur Kfinis examine, aprEs une rapide division des 
prép;iriitions nutrilives. 1 0  leur faqori de se comporter daris I'ap- 
pareil digestif;  20 leur action s u r  l'accroisseinent du corps. 

2. Dosage des pentosanes, de la cellulose et de l n  li,ynine dans les prd- 
priration.~ alimentaires el les sirbsistnnces, p a r  J .  KONIG, de Jliinster. 
011 peut arriver à la séparation presque cornpléte des pentos:~nes 
p a r  le procédé d e  Kijriig p u r  lt: dosage de  1 i i  fibre c:ellulosiilue. 
On dCbnrrasse cct,tc fibre de In lignine qui  y est contenue, en 
In traitant pnr l'eau oxggenée et I'iiinrrioniaquc, qui,  sans atta- 
quer la celliilose, oxyde la lignine. 

Pour  doser les pentosnnes, il faudrait,  dit le LY P. Z i ~ r w i e n ,  
de Darmstütit, perfectionner la rriéthode 

3 Réactions c o h b e s  des enzymes ,  par  11. Nrr C M A S N  D E  \VENDEU, 
de  Czernowitz. 

4. Recherches sur ln. lozicite, par  VANDRVELDE, de Giind. - La 
in6thode déc,rite p a r  l'ariteiir consiste ?L étudier l'influence 
de  certaines combinaisons sur  les celliiles vivantes des plantes. 
A ce point de vue. il a esaininé I'iiifliience des wlcools cit des 
esseriws, 1:t il a c:onstat.i: que I i l  t.oxic:itb, s 'dhve gr~aducllement des 
alcools ailx éthers, a u x  terpknes, a u x  cktones, aux  aldéhydes et 
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ailx phénols. MM.  MASTBAUM, QUANTIN el AXDRÉ prennent part  
:L la discussion. 
5. Uosa,qp $PS  h y l m t e s  de cm-bove dans  les m o t i i w s  n l imentc l i r~s ,  

par  M.  K .  VON UCCHKA, de Berlin. - Il est à souhaiter,  conclut 
l'auteur. qu'on d6firiisse les conditions dans  lesqiielles doit étre 
prépiirke la liqueur de Fehling, ainsi que le procédé opémtoire à 
employer. Le gr:inil nombre des m6thodes suivies proriiiit une 
confusion regrettable. C n e  convention internationale s'iiripose 
donc. 

6. Le vœu de M. : l ~ i ) n B  est admis avec modification et arnéne 
la nomination d'une Con~rrrisszon internationale pour la rédaction 
d 'un  code del 'a~znlyse des denrées nlimentaires. Cette Commission est 
composée de  MM. LUBWIG, de Vienne ; Misovrcr, de Bucarest ; 
PIUTTI, de Naples; C H ~ A I ~ . ~ .  d e  Lausanne;  C .  CHICOTTE, de Ma- 
dr id ;  GIRARD, de Paris  ; S c ~ i m i ~ r ~ ,  de  IIollande ; V O N  BUCHKA, de 
Berlin, avec hl. A I \ . D R ~ ,  de Rruselles. comme président. C'est 
seulement après  avoir réuni les matériaux qu'une demande 
d'intervention officielle pourra  &tre introduite auprès  des you 
v e r ~ ~ e r n c ~ ~ t s  

6 e séance. 

I'résident : M. RUIWER, de Berlin. 

1 .  Recherche syectl-oscopique des rncitiè~es colornntes dans l es  produits 
alimentnzres, p r .  M .  J .  FOHMAXRCK, de  Prague. - 1,e procédé de  
recherche spcctroscopiquc erriplogi: p a r  l'auteur est basé sur  ce 
fait que les colorants simples donnent ,  daris le  spectre, des 
bimdes d'absorption toujours seni1)l:ihles conirne forme et  posi- 
tion. Mais, si l'on filit varier In nature du  dissolvant, ces bandes 
varient à leur tour .  De lii une division en groupes qui ,  au  moyen 
d'essais consécutifs en diverses solutions, permet de  recon- 
naitre les colorants Simples e t  les inéliiriges. 

2. E x a m e n  et a p p r i c i u ~ i o n  des mat iè i z s  al imentaires à base de  
juune d 3 œ u / ,  pitr AIM. . J U C K N A C ~  e t  G F I N ~ L E H ,  de Berlin. - 
Un procédé de  recherche du  jaune d'ceuf dans  la margarine 
est  décrit pa r  M. FINDLIIR.  M .  JUCKKACK S'OC(:IIPC suri.0~1. d t : ~  
p:ltes alimentaires et  du  cognac aux œufs. 

3. Essai de 50 couleurs dh-ivees d u  goudron de houille, par  
M. J .  W. CHLOPIN, de Dorpat. - La loi du 15 janvier 1898 in- 
terdit en Ilussie l'emploi des colorants artificiels dans les 
matières alimentaires. 

Un prix a éte fondé pour récornpenser les recherches sur  l'ac- 
tion libysiologique rles couleurs artificielles Des essais par  inges- 
tion stomacale orit été faits s u r  des animaux.  L'auteur donne la 
liste des couleurs expi',rimentt!es : 15 orit été troiivkes toxiques, 
18 ont été présumées telles. Des essais fiiits sur  l'hornine n'ont 
rCvélé que deux couleurs toxicpes dans  ct:s conditions. Jusqu 'k 
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présent, il ne  semble pas  y avoir de  relation définie entre la 
corist,itution chiiiiique et  l'action physio10,'q ue. 

4 .  Le reste de la séance est consacre ;i iinc longue discussion 
entre &Ill. M A S T R A U M ,  QUANTIN et les rriemlires présents, relative- 
ment à la valeur dii coefficient di t  d' inipuretés dans I1;inalyse 
des eaux-de vie. L'assemblée adopte les propositions présentées, 
inais en les restreignant quelque peu, parce que. ainsi que 
l'ont fait remarquer j iidicie usemerit plusieurs membres, ce n'est 
pas dans une  discussinri hâtive qu'on peut prendre une d6cisiori 
définitive d a n s  une  matière aussi délicate. 

REVUE DES PUBLIGATIONS FRANVAISES 

N o u v e a u  laveur e t  nouveau tube dc s u r ~ t & .  - 
M .  11. VIGREUX (Bulletin de la Société chimiyue de Puvis du 5 
aotît 1903, page 841). - Le laveur de  hl .  Yigreiix se coiripose 
(fig. 2) d'un tube vertical en verre A, assez large, dans lequel 

pénhtre, presque jus- 
qu'a l ' e x t r h i t é ,  le 
tube 00' abducteur de 
gaz. 

A u n e  certaine dis- 
tance de l'orifice inté- 
r ieur  O,  ce tuhe 00' 
est  souri6 ex1krieiir.t:- 
ment  ù l a  partie irifë- 
rieure du  tube A .  Le 
tube A porte une tu- 
bulure latérale, se ter- 
minant  par  une partie 
renflde H et  un  tube 
S. 

Le tube A est fer- 
mk, à sa  partie supé- 
rieure, par  un bou- 
chon C,  par  lequel on 
y introduit le liquide 
laveur .  

Le tube O Pt:int fixé s u r  un  appareil producteur de gaz, on 
voit qne  celui-ci, en se dEgageant par  0', refoule le  liquide e n  
A ,  bnrhotte d a n s  le  vase H et sort par S. S'il y a absorption dans 
l'appareil producteur de gaz,  le  liquide laveur  est refoulé en A ,  
sans pouvoir remonter jusqu'à l'orifice 0'. 

La figure 1 représente le m&me appareil simplifié. 
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La figure 3 reprhsente un  tuhe d e  sûreté, construit d'après les 
mêrnes principes. Ce tuhe est plus avantageux que les tubes en 
S, eri ce sens  que, s'il est bien construit le  liquide ri'est. jitrriais 
as;)iré, quelle que soit In violence de l'absorption. 

&ouveau réfrigérant. - MM. l%lthCONNIER e t  G .  
ClIATELAIN (1) (Bulletin de la Sociité cl~imigue de Poris du  20 
juillet 1903, p. 779). - Cet appareil rappelle celui d'hllihn et 
de Héhal, mais il est, d e  plus, a double circulation d'eau. On 
voit,, en ex;irriiriarit la figure, que les vapeurs se  litrriinent entre 
deux siirf;rccs froides e t  qu'elles rencontrent une  succession d'es- 

paces alternativement évasés et écrasés; de là des remous, des 
dEtentes et l'impossiliilité oii se  trouvent les vapeurs  de se cons- 
tituer en u n e  colonne cylindrique dont  la périphérie seule serait 
refroidie. 

1Jn appareil composé de  4 boules, d 'une  longeur de 23 centi- 
mktres, suffit it condenser parfi~iteinerit les vapeurs  produiles p a r  
un  litre d'alcool oiipiir un demi-litre d'éther en pleine ébullition. 

Dosage vulutnétrique de la chaux et de ln rnngné- 
sie dans Ics eaux des marais salants. - M. A. d'AN- 
SELME (Bull.  de la Soc. chimiyi ie  du  20 juillet 1903, p. 734) - 
Cette rricXticitie repose s u r  I'erriploi d ' m e  soliitiori lit r k  c:orileri:irit 
d u  carbonate de  soude et de 1:i soude caustique. 31. d'Anselme a 
rei~iarqi ié  que les scils d e  magnesie, dans un iiiilieu saturd de 
chlorure de sodium, sont coinplétement précipités p a r  une solu- 
tion contenant 4 parties d e  carbonate de soude pour 1 partie de 
soude caustique, ce qui n'a pas lieu avec une solutiori de carbo- 
nate de  soude seul. 

On fail deux litritges successifs; daris le prerriier, on dose l'eri- 
semble des sels dc chaux et  de  magnbsie. et,  dans  le second, on 
dose les sels de chaux seuls ; on obtient la magnésie p:ir difE- 
rence. 

d e r  titrage (chaux e l  rriagnésie). - On prend 100 cc. d'eau 
salée ; on y ajoute 10 cc. (le liqueur alcaline normi~le  [8/10 de 
n~olécule de carlioriate de soiide et 2/10 de niol6ciile de soude 

(1) Cet appareil a é.16 imaginé. et  co~istruilaux Laboratoires de l'usiue de 
Dion-Bouton, 
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caustique) ; on chauffe; on filtreet I'on titre lefiltratum a u  moyen 
de SOLHe normal, e n  présence de la tropéoline ; la proportion de 
liqueur alcaline saturée permet de calculer la sorrirrie des sels de 
chaux  et de magnésie. 

2e titrage (chaux seule). - On prend 100 cc. d'eau salée ; on 
ajoute 100 cc. de solution de chlorhydrate d'ammoniaque à 
10 p. 100, puis 10 cc. de  liqueur alcaline normale ;  on ne chauffe 
pas,  afin de ne pas éliminer d'ammoniaque p a r  l'action de la 
sourie caustique; on filtre, et I'on titre le filtratum; on peut ainsi 
calculer la chaux,  et,  p a r  difTérerice avec le 1iLr;ige précedent, on 
peut calculer la magnésje. 

Conservaticm BCR snlutlnn~ titrées d e  mononal~urc 
d e  sodium. - M .  I'ROTIIIERE et 3IlleREY:iCD (Jouniuf  de 
phavmncie ~t de cl~zmir du  45 novembre 1Y02j. - M. ProlhiEre a 
propos6 (1) de duser volumétriquement le zinc au  moyeri d'une 
solution titrée de monosulfure de sodium, qui, lorsque tout le 
zinc est  précipité, reagit s u r  un papier imprégné d'une soluthon 
d'émétique. 

11 est important d'avoir une solution de monosulfiire de so- 
d ium susceptible de se conserver assez longtemps. M.  ProthiEre 
et Mlle Rmaud ont fait des expériences dans le but  d'ohtenir une 
solution remplissant cette condition, et voici les conr:lusions de 
leurs recherches : 

L'air seul agi t  s u r  les solutions titrées de monosulfure de so- 
dium, tandis que la lumière est  sans action s u r  elles. II est donc 
nécessaire de  les prkserver du  contact de  l 'a i r ;  on y parvient en 
les recouvrant d 'une couche d'huile. Ile toutes les huiles qu'ont 
expérimentées M. Prothibre et -illle Lkvaud, l'huile d'olive est 
celli: q i i i , r~ i i sç i t  le mieux, et il suffit dt: rec:oiivrir Irs solut,ions 
d 'une  couche trks peu épaisse de cette huile. 
M. Prothiére se sert,  pour  loger sa  solution de  monosulfure de 

sodiuiii, d 'un flacon semblable B ceux qu'on employait autrefois 
pour  prépiirerle sirop d'tither ; ce flacon porte une  tubulure infé- 
rieure, bouchée avec u n  bouton de  caoiilchouc perce d'un trou, 
dans  lequel on fixe un robinet en verre finement ellilé; l'orifice 
supérieur  du  flacon est ferrn6 egnlement par  un Iiouchon de 
caoutchouc percé d'un t rou,  dans lequel glisse, B frottement 
doux,  une baguette de verre qui sert d'obturateur mobile et au 
moyen duquel on peut donner a u  flacon l'air indispensable à 
I'écoiilement d u  liquide. 

011 verse une léshre couche d'huile au-dessus de  In solution 
monosulhréc ,  ct celle-ci peut sc  conserver pendant plusieurs 
mois, sans qu'on a i t  R craindre que son titre n e  s'affaiblisse. 11 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1902, p. 301 .  
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cnnvient toutefois de  l'essayer de  temps à autre  et de renou- 
veler l a  solution lorsque le léger nuage d'un demi-centimiitre 
envirori d'épaisseur qui flotte au-dessus de l'huile approche de  
la tubulure. 

Dosage den cyanoren dan4 le gaz dei hnnille. - 
RI. F. FlESCI11 (Bull.  de la Soc. chzmque d~ nord de En France, 
1903, p. 136). - Or1 fait passc3r 100 litres (hi gaz ?I ariiilysc,r, k 
la vitesse de  60 à. 70 litres à l 'heure, dans  unc séric d e  trois 
flacons laveurs contenant chacun un  m6lange de  : 

20 cc. de sulfate ferreux & 10 p. 100 ; 
20 cc. de potasse caustique ii 30° Baumé ; 
10 cc. d'eau distillée. 
Il faut avoir soin d'éviter soigneusement la présence d u  gou- 

dron,  et,  s'il y a lieu, mettre avan t  les laveurs u n e  éprouvette & 
sciure de  bois. Le premier laveur noircit rapidement, par  suite de  
la forrri;ilinn de siilfiire de f e r ;  vers la fin de l'expkrience, le 
second noircit légèrcmcnt, selon la teneur  du gaz en hydrogène 
sulfuré ; le troisi6rne doit rester vert-pomme. 

Le contenu des 3 flacons est r h n i  dans  un  ballon jaugi: de 
250 cc. ; c?n rince avec 20 cc. de lessive de potasse, puis avec de  
l 'eau; on ajoute le tout a u  contenu du  hallon et I'on complkte 
230 cc.: on filtre e t  I'on prend 50 cc. de filtmtum, qu'on acidule 
avec 1 0  cc. de SOhI12 : on a.joute encore 50 cc. d'eau, puis on 
verse, avec une  burette :,.radliée, une solution titrée de sulfate de 
zinc, jusqu'à précipitation complkte d u  ferrocyanure de  ~ o t a s -  
sium B l'état de ferrocyanure de zinc. On constate que ce hut est 

 na- atteint de  la façon suivante, et c'est en cela que réside I'ori,' 
lité de lrt méthode indiquée p a r  M. Fieschi : 

On prend un  filtre rond,  a.ii [:entre diiqiiel on dbpose une  
goutte-de solution de perchlorure de fer ;  on prend ensuite. avec 
un :igitateur. une goutte de lüliqiieur & essayer. e t  on ln  place s u r  
le filtre, à une  petite distance d u  perchlorure; la goutte. en 
s'étendant, laisse au centre le  ferrocyanure de  zinc insoliihle et  
arrive au contact du  perchlorure;  il se produit alors une auréole 
de t)leii de  Prusse, tarit qu'il reste des traces de ferrocyaniire 
soluble dans In liqueur à essayer. Il faut avoir soin que les 
fiouttes n'empiètent pas  t rop  les unes sur  les autres, et. comme 
la coloration augmente d'intensitk avec le  temps, il est bon, 
lorsqu'on approche du point de saturation, d'attendre 40 à 50 
secondes avan t  de  faire l'observation. 

Pour faire cet essai, on se sert généralement de liqueurs titrées 
N/20, qu'or1 prEp;ire d c ~  la  fay)ri siiiviiritc : 

I 0 O n  dissout 22 gr .  1 d e  ferrocyanure de potassium rrist:tIlisi.. 
ct I'on complète u n  litre ; 

2O On dissout I6 gr. de  sulfate de  zinc cristallisé dans  un peu 
d'eau ; on ajoute 7 à 8 cc. d e  SObI12 à 66O, et I'on compléte un  
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litre ; on vérifie cette solution, qui n'est jamais  juste, en pre1i;irit 
2,3 cc. de solution no 1, dans  laquelle on verse de la solution n 0 2  
jusqu'k prkcipitalion corripl?lt:, en faisarit l'essiii à la toiic:lic: 
comme préckdemment. 

noriape cle~ inatièren ni-ganiquen dwus Ica eana et 
plus pni-tieoliéreilient tlmiis e ~ l l e s  qa i  rrnfci-auinnt 
des cliloriiren oo clen I~romnren. - M. C .  I.E;\'OR>f.I,\SU 
(Bull. Soc. chim. d u  5 août  1903, p. 810).- IIcirsqu'on veiit doser 
les matières organiques dans des e a u x  contenant des chlorures 
ou des bromures, dans l 'mu de mer,  par  exemple, on ohtient des 
résultats erronés, p a r  suite d u  dégagement de chlore ou de  hrome 
qui  se produit quand  on iijoiite S 0 4 R 2 .  

L'auteur évite cette cause d'erreur en effectuant le dosage par 
colorimétrie. On fait houillir l'eau à analyser avec une solution 
alcalirie titréc de perrri;~rigari;~lt: tie potasse, el l'on déduit. erisuitc:, 
p a r  compitraison au colorimètre avec In liqueur titrée initiale, la 
qiinntité: d e  permanganate disparu.  

Les liqueurs nécessaires pour  effectuer ce dosage sont : 
i 0  lJne solution de permanganate de  potasse à. O gr.  395 par  

litre (10 cc. d e  cette solution correspondent à 1 milligr. d'oxy- 
gène) ; 

2O Une solution satiirke de  hicarbonate de  soude. 
On introduit dans un  ballon LOO cc. de  I'eau à. analyser, 10 cc. 

de  l a  solution de permanganate d e  potasse et  10 cc. d e  la solution 
de bicarbonate d e  soude;  on fait  bouillir pendant  10 minutes, et, 
après  refroidissement, on rnmhne le voliirne il 100 cc:. : on laisse 
reposer complètement, puis  on dpcante une  pnrtic d e  la  liqueur 
d a n s  une cuve d u  colorimètre : on introduit dans l'autre cuve la 
solution témoin, prkparée avec 20 cc. de liqueur manganique et 
90 cc. d'eau, et l 'on égalise les teintes au  coloriniètre. " 

Soit II la hauteur  du liquide dans  la cuve contenant le 
liquide témoin et II' la hau teur  du  liquide provenant  du  traite- 
ment de  l'eau. 

E tan t  donn6 que  10 cc. d e  solution de permanganate corrcs- 
pondent à 1 miIligr. d'oxygéne e t  qu'on a opér t  sur  100 cc. 
d'eau, on trouve que  la quantitt:, de matières organiques, évaluée 
en oxygène e t  en milligr. p a r  litre, est égale à : 

H' - H 
10 - 

II' 

Lorsqu'on applique cette mdthode au  dosage des matiéres orga- 
niques dans les eaux douces, on observe que  la liqueur résultant 
de 1'6hullilion de l'eau avoc le permanganate rie potasse conserve, 
pendant  des heures entiéres, u n  aspect louche, qui  rend iinpos- 
sible l'examen colorimélrique. P o u r  rendre l'essai aussi rapide 
q~i 'aveclles eaux salées, on ajoute à l 'eau, en méme temps que 
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les autres liqueurs, 1 cc. d'une solution saturée de  sulfate de 
magnksie. L'hydrocarhonate de mngriésie qui se précipite rend 
la clarification cornplète a u  bout de 10 à i 5  minutes. 

Lorsque la  coloration d u  témoin n'est pas absolument compa- 
rable k celle de I:i liqueur provenant de l'eau â. analyser, on t'ait 
bouillir 100 cc. d'eau distillée avec 1 0  cc. de  perrnangariate, 
1 0  cc. de bicarbonate de soude e t  1 cc. de sulfate de rnagncsie, 
mais, en génCral, 1ü prLparation d 'un tel t i inoin est inutile. 

Solubllit& de I'adde picriqoe dans l'éther. - 
M .  G .  BOUGACLT (Communication faite 5 la Société de p h a r -  
macie de  Paris  dans- sa  séance d u  3 juin 1903). - Les a i t e u r s  
prétendent à tor t  que l'acide picrique est plus soluble dans l 'éther 
que dans  l'eau ; l'eau en dissout 1 ,20  p. 100 ; I'éther anhydre, de 
densité 0,121, obtenu en laviint B I'eau l'éther ordinaire et le 
tlessécliitril. ensuite sur  le chlorure de  calcium, n'en dissout 
que 1,08 p .  100 envirori. Idorsque I'éther anhydre  est addi- 
tionné d 'eau,  l a  soliihilitk de l'acide picrique auament ,~? ; I'éther 
de densité 0,725,  corit.enailt 0,80 p .  100 d'eau, dissout envi- 
ron 3,68 p. 100 d'acide picrique à 13 degrés ; I'éther de densité 
0,726, contenant 1 p.  100 d'eau, en dissout environ 4 p .  100.  

Ce qui est assez curieux, c'est que la solution d'acide picrique 
dans l 'éther anhydre est sensiblement incolore ; ' l'absence de 
coloration ne résulte pas  d e  la faible ~;oriceritraliori de la solutiori, 
a t tendu que, s i  1'011 ajoute uiie trace d'eau à la solution, elle 
prerid iinkétiiaterrient l a  colorntion j:iurie caractéristique ; cette 
propriété permet  de  recorinaitre s i u n  bther est anhydre  ou  non ; 
en comnarant  la couleur de la solution ;i celle de solutions dans  
l'éther plus  ou moins hydraté, on peul se  rendre  corripte d u  
degr6 d'hydratation de  I'éther et  décider quelle est sa densité 
entre 0,720 et  0,725. 

Réaofion nouvelle tle ocrtains doools. - $1. GA- 
VAlLD (.7ourntd de  pha~mncie  el d e  chimie d u  1 5  avril  4903). - 
Si l'on verse avec prhcaution une petite quantité d'éther sulfu- 
r i q u e s u r  SO~ll%bo6Qontenant de 5 h 2u p. 100 de ,nitrite 
tic potasse, et si l 'on évite de  mélanger les liquides, on voit se 
dhvelopper, au bout d e  quelques minutes, une couleur bleue qui  
envahi t  tout le liquide et  qui  disparaît  p a r  agitalion, eii déga- 
geant  d u  bioxyde d'azote, pour  réüpparnitre après  repos;  cette 
coloratiori peut airisi disparaître et d a p p a r a î t r e  jusqu'à d ix  fois. 
L a  température d e  1 5  ;L 30 degrés est l a  plus fi~vorable pour  la 
production de cette réaction . 

On obtient l a  rnème réaction avec les corps suivants : formol, 
trioxyméthylène, acétone, aldéhyde élhylique, alcools inéthy- 
lique, éthylique, amylique, propylique, isopropylique, buty- 
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lique et isobutylique, sorbite, dulcite, mannite, érythrite, 
alcool benzylique, acide formique, acide trichloracétique, acide 
lactique, éther acétique, acétate d'amyle, oxalate d'éthyle, acétal, 
lévulose, glucose, xylose, arabinose, raflinose et saccharose. 

La réaction est plus nette avec ceux de ces corps qui sont 
liquides; avec les autres, il faut en placer u n  fragnierit au- 
dessus de 1 b 2 cc. de reactif, puis ajouter rapiderrieril. 1 à 2 cc. 
d'eau, sans mélanger; quelques bulles se dégagent, et l'on voit, 
au bout de quelques minutes, paraître la coloration qui est géné- 
ralement plus faible que pour les corps liquides. 

La coloration est encore sensible, bien que très faible, avec 
une solution contenant 4 p. 100 d'alcool éthylique ou de forniol. 

RI. Gavard n'a pu déterminer la composition du corps bleu qui 
se forme dans cette réaction et qui se dissocie par siriiple agi- 
tation. 

Unsage de I'itrseiric daus ses ininerais et dami les 
bious-produitu rnétallurgiquerr. - MhI. E. I'liOST et Ed. 
VON W1YIWARr1EIl (Llull. de l'dssoc. belge des chimistes, 1903, 
p. 199). - L'arsenic est un des é1Sments dont le dosage se pré- 
sente fréquemment dans les laboratoires industriels, et, quelleque 
soit la rnitkiode employée pour la mise en solution d 'uni  mati&e 
arsenicale, le dosage de l'arsenic est, en @nérai, une opération 
assez compliquée, exposant aisérrient à des pertes. 

Si l'attaque se fait par voie humide au rrioyeri d'hzO3l1 ou d'un 
autre réactif oxydant, l'arsenic doit Gtre, d'abord, précipité dcsa  
solution au moyen de l'acide sulfhydrique, en rnPme temps que 
l'antimoine et les métaux du groupe du cuivre qui peuvent l'ac- 
compagner. Il faut ensuite transformer les sulfures d'arsenic et 
d'antimoine en sulfo-sels solubles, pour les séparer des autres 
métaux. Les sulfures sont ensuite régénérés par l'action d'un 
acide, puis redissous daris un réaclif oxydant, a311 de faire passer 
l'arsenic à l'état d'acide arseriique, précipitable par la liqueur 
magnésienne. Cette redissolution du sulfure d'arsenic, 1ou.jours 
niéknaé à une assez forte proportion de soufre, est ,coin~neon le 
sait, une opération dklicate, qui nécessite, pour ètre complète, 
l'emploi d'AzOSH fumant. 

Dans la méthode par voie sèche, la matiEre est fondue avec du 
carlwnate sodique et du soufre, de façon à. transformer l'arsenic 
en sulfo-sel soluble. A la reprise par l'eau de la masse fondue, on 
obtient une solution contenant du  sulfo-arséniate de sodium et, 
éventuellement, l'antimoine qui peut Stre renfermé dans la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



substance. L'analyse est alors continuée comme dans le cas prk- 
cédent. Dans cette facon d'opérer,  on  +vite la précipitation par  
l'acide sulfhydiique, mais cet avantage est contrebalancé par  la 
nécessité de  fondre la matière avec du foie de soufre, optkation 
assez longue et demandant à être conduite avec beaucoup de  
soin. 

M .  A .  Van de  Casti:ele a apporté  au dosage de l'arsenic une  
importante modification, permettant d'obtenir d'emblée, de la 
solution de n'importe quel produit arsenical, un précipité conte- 
nant  l'arsenic à I'iitat d'arséniiite anin~oci;tco-niagriésien pur .  

Le principe de  l'opération est le suivant  : dissoudre la sub- 
stance p a r  AzOSH fumant ,  afjn d e  transformer l'arseriic en acide 
ürsénique ; déplacer ensuite AzOSI1 par  SO"IZ, quiinsolubilise le 
plorrib ; ajouter 5. la solution, séparée du  sulfate de plomb, de 
I'acidetartriyue et précipiter l'arsenic par  la liqueur magnésienne, 
a p r h  neutralisation par  I'animoniaque. GrBce à la présence du 
tartrate alcalin, l 'ammoniaque est sans action sur  les métaux qui  
peuvent accompagner l'arsenic, e t  l'on arrive ainsi d'emblée h 
séparer ce dernier sous une  forme parfüitenierit définie. Les ma- 
nipulations sont, dans  cette façon d'opérer, réd~ii les  au rnininiuin, 
et il en est, p a r  conséquent, de rncrne des causes de  perte. 

Les auteurs ont soumis ce procédé à une série d'essais, e t  ils 
ont constaté qu'il donne des résultats précis. 

Voici le détail du  mode opératoire qu'ils ont suivi : 
Attaquer l g r .  de rrratiPre p a r  10 ci:. d 'Az03H fumant  ; laisser 

agir  le réactifpandant quelque temps il froid, puis bvaporerk peu 
près à siccité ;a jouter  10 cc. de  S W H 9 o n c e n t r é  et  chauffer jus- 
qu'à dégagement de vapeurs blanches ; reprendre p a r  l'eau ; fil- 
trer aprks refroidissemenl ; tijouter 5 gr .  d'acide tar t r ique;  neu- 
tr;lliserparl 'arnrnonique e t  précipiterpiirlali~~ueurmagn6sie11ne. 

Pour calciner le  précipite d'arséniatc, on l'enlève du  filtre aussi 
coinplkternent que possible après  tlessiccntion ; on dissout les par -  
ticules restant adhérentes dans  quelques gouttesd'Az0311 ; cette 
solutiori est h a p u r &  ; au résidu, uri rkiiriit la n a s s e  d u  précipité 
et l'on calcine avec les précautions h;ihituellcs. 

Les auteurs  donnent, d a n s  leur mémoire. une serie de résultats 
qui démontrent qu'en p r k e n c e  des divers mtitaux qui I'accorripa- 
gnent d a n s  ses minerais ou dans  les sous-produits métallurgi- 
ques, l 'arsenic peut être dosé p a r  précipitation directe en présence 
du tar t rate  alcalin avec autant  d'exactitude que par  les anciens 
procédés. 

Dosage voluinétriquo de l'h~rlri*ziue et eiupioi du 
sullitCc d'liydi*azlne pour le titrsge des solutions 
d'iode. - M .  11. STOLLE (Journal yrakt. Chemie, 1902, p .  332). 
- Le dosage volumétrique de l'hydrazine, soit sous forme d'hy- 
drate, soit sous fornie de  sels, est excessivement simple au 
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rrioyen d'une liqueur d'iode, en présence du bicarbonate de 
soude ou de potasse. La réaction est la suivante : 

C'est-à-dire qu'une molécule d'hydrazinc ou de sel d'hydrazine 
consomme 4 atomes d'iode. On opère en présence du bicarbonate 
cl de l'erripois ti'arriidori, e l  l'on ajoute de l'iode jusqu'S colora- 
tion bleue persistante. Le sulfate d'hydrazine se recommande 
pour le titrage de la liqiieur d' iode ; o n  peut, en effet, l'obtenir 
facilement trés pur, et l'auteur le corisidère comme la substance 
de choix pour l'établissement des liqueurs iodométriques. 

C .  P. 

Appareil pour la reclicrclie et la d&termlnation de 
petite@ traces tl'aibsenic. - M .  E.  DOWZAKU (Chernicol 
News, juillet 1902, p. 3) .  - La figure ci-dessous représente cet 
appareil, qui perniet de retrouver 1/10.000.000 d'arsenic et 
rnêrne 1/20.000.000. Avant de s'en servir, on procéde l'essai 
suivant : une baguette de zinc pur, de 4 centim. de longueur, sur 

5 rnillim. de diamètre, est placée, pendant une mi- 
,x 

, nute, dans de l'eau bouillante contenant 5 p. 100 
d'HC1 pur (D  = 1,144);  cette op6ratiori a pour but 
d'enlever les irripuretés de la surface du zinc; on lave 

---6 la baguette h l'eau distillée et on la place dans 
...A l'appareil avec 2 cc. d 'HU (D = 1,124) exempt 

d'arsenic e t  contenant six gouttes d'urie solution de 
chlorui-e cuivreux; on ajoute ensuite le produit à 
examiner, qui doit ètre en solution et dont le volume, 
ajout6 ci celui contenu dans l'appareil, ne doit pas 
c:xcéder 8 cc. Avaril d'iritruduire le liquide, on a pré- 
paré un morceau de papier réactif de la manière 
suivante : un cercle d'environ 12 millimètres de 
diarnétre est tracé avec un crayon de graphite 

sur un  morceau de papier à filtrer ; on mouille la partie centrale 
de l'espace clos par le cercle avec une solution de chlorure mer- 
curique à Ci p. 100, et l'on sèche le papier. Le cercle a pour but 
de montrer la position de la tache mercurique. Ce papier ainsi 
préparé est fixé i l a  partie supérieure de l'appareil, de façon que 
l'orifice de dégagernent de celui-ci soit au  centre du cercle. Le 
liquide à essa$rayant été introduit comme il a été dit plus haut, 
l'appareil est placé dans l'eau maintenue à 60 degrés; le 
niveau de celle-ci doit être le mèrne que celui du  liquide contenu 
à l'intérieur de l'appareil Après trente minutes d'attente, le 

- - 

papier est enlevé et examiné 11 la lumière du jour ; une petite 
trace d'arsenic est indiquée par la formation d'une tache jaune- 
citron, et une trace plus forte par une tache fortement brun- 
orangé. 
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11 est n6cessaire de faire, au préalable, un essai à blanc avec 
l'appareil, mais cet essai n'est utile que lorsqu'on change d'acide 
ou de zinc. 

En l'absence de matières organiques, l'essai est d'une sensibi- 
lité extraordinaire; si l'échantillon à examiner est liquide, en 
employant 4 cc. de celui-ci, on peut reconnaftre 1 partie d'ar- 
senic dans 16.000.000 parties du liquide ; si l'échantillon est 
solide, en employant O gr .  5 de substance, on retrouve 1 partie 
dans 2.000.000. 

A la partie supérieure de l'appareil est dispos6 un espace R, 
contenant des perles de verre humectées d'ncétntc de plomb ou 
de chlorure cuivreux ; au-dessous de celui-ci, se trouve un autre 
espace A ,  qui sert ?i éviter que le liquide laveur pénétre & l'inté- 
rieur de l'appareil ; cet espace est rempli de coton imbibé 
d'une solution d'acétate de plomb à 5 p. 100, puis séché. 

Avant d'Stre introduites dans l'appareil, les substances orga- 
niques et les liquides contcnarit des substances organiques doi- 
vent être traitées de la maniére suivante : 

Matières solides. - O gr. 5 de l'échantillon est mis en pAte ou 
en solution concentrée, puis on mélange avec O gr. 2 de chaux 
pure exempte d'arsenic; la rriélange est s k h 6  sur iine h i le  
d'amiante, puis calciné ; on peut aussi faire cette opération dans 
une petite capsule de porcelaine. Le sesidu est mél:mgé avec 
quelquesgouttes d'eau, et l'on ajoutc HCI gouttc à goutte, jusqu'à 
dissolution de la substance; la solution est ensuite traitée 
comme il a été dit plus haut .  

Matières liquides. - 2 cc. de celles-ci sont mélangés avec 
0 gr .  1 de chaux pure exempte d'arsenic, et le mélange est traité 
cornrne dans le cas des matihres solides. 

Si le mélange k examiner contient dcs sulfites ou des hypo- 
sulfites, la substance est dissoute daris l'eau ou dans IICl dilué ; 
on ajoute un léger excès d'eau de brome, et le mélange est 
chauffé jusqu'à ce que le brome ait été complètement chassé ; 
la solution, aprés refroitlissenient, es1 traitée corrirrie il a été dit 
pllis haut. 

Pour 1'ex;irric:ri d(:s hiéres ou des glucoses, »ri doit, faire 1c 
traitement à la chaux. 

Pour faciliter In comparaison des taches avec les taches types, 
on doit les encercler d'une bande noire, faite avec un crayon en 
graphite et dont la largeur est d'environ "2nillimtitres ; le bord 
intérieur de cette bande doit toucher le bord extérieur de la 
tache. 

Pour déterrnincr quantitativement des petites traces d'arsenic 
par cette mi.t,hode. il-faut observer les précautions suivantes : 

1 0  La quantitd d'fICI employte, le volume final du liquide, la 
grosseur et la longueur de la baguette de zinc doivent toujours 
étre les mêmes. La température doit ètre de 60 degrés. 
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2 0  La réaction doit toujours se prolonger pendant trente 
minutes. 

Lorsqu'on compose des échantillons avec des quantités 
connues d'arsenic, les essais types doivent toujours contenir le 
r r i h e  poids ou It: r r i h e  volurrie de  la r n h e  substance que 
l'écharitillon, mais  être exempts d'arsenic. 

L a  solution de chlorure cuivreux se prEpare de 1:i manière 
suivante : 

On dissout 60 g r .  d'oxyde cuivrique dans  110 cc. d'IIC1; on  
ajoute à cette solution 13 gr .  de  cuivre en feuille, coupé en 
petits morceaux ; le mélange est porté à l'ébullition pendant 
trente-cinq minutes;  la solution est amenée & 1.000 cc. avec de 
l'eau distillée, et l e  précipité blanc qui se forme est Ia7;é par dé- 
carit;iti«n ; le chloriir-e est  ensuite redissons dans  lTCl exempt 
d'arsenic, e t  l a  solution doit contenir environ 15 g r .  de  chloruie 
cuivreux pour 100 cc. 

Appareil pour l'absorption dn chlore. - M. le Dr 
PAULMANN (Chem. Zeit., 1902, p. 161). - Les appareils à 
absorption d e  chlore habituellement employés présentent, 
comme principaux inconvdnients : l 0  de ne pas assurer I'ab- 
sorption complète du chlore ; 2O à la fin d 'une opération, il se 
produit souvent une  absorption d e  liquide absorbant,  par  suite 

d 'une  diminution d e  pression. Ces deux in- 
convénients sont  évités dans  l'appareil repré- 
senté p a r  l a  figure ci-contre. 

P o u r  éviter toute perte de chlore ou d'iode 
mis  en liberté par  celui-ci, on a soudé, sur  le 
col d u  ballon, u n  tube recourbé en siphon b,, 
qu'on remplit  avec une  solution d'iodure de 
potassium ; polir évit.er l'absorption di1 liquide 
absorbant dans le ballon d'attaque, le tube 
?I dégagement  e a été fortement élargi & sa 
base e n  b,  ct il s'ouvre en g ; la solution ahsor- 

bante, qui  est ici de l'iodure de potassium, ne dépasse pas cette 
ouverture de  plus de  2 à 2 inillimEtres. 

AppareIl pour IR déteriiiinntlon voliimétrlque du 
elilore. - M. R.  MARC (Chem. Zeit., 1902, p. 356). - Tout le 
mon* connaît l'appareil de Bunsen servant doser le chlore. Il 
a deux inconvénients: d'abord, il exige u n  soin et  une attention 
continuels pour  éviter u n  retour du  liquide; ensuite, il existeune 
série de  substances, telles que les peroxydes, ilni sont attaquées 
rapidenient par HCl froid et coric:entr6, saris que. pour cela, 
l 'atlaque soit complète. Dans ce cas, on a une perte de chlore, 
pendant  qu'on installe le tube à dégagement. 
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L'appareil représenté par la figure ci-dess~us évite tous ces 
inconvénients. La substance est placëe dans un petit ballon a, 
muni d'un tube coudé b ; ce dernier est relié, au  moyen d'un 
hoiiclion de cnoutxhoiic, avec un ballon t,iibulé c ,  dans lequcl il 
pénètre jusqu'au milieu; l'extrémitc du tube b est recourbée 
légèrement vers le bas ; un tube à boule d est fixé, au moyen 
d 'un bouchon de caoutchouc, dans le col du ballon c ; on peut 
aussi le remplacer par une pipette ; le ballon est rempli jusqu'au 
col avec une solution d'iodure de potassium ; on remplit ensuite 
la pipette jusqii'au tiers de la boule avec le méme réactif, et on 
l'enfonce dans le bouchon du ballon, en ayant soin dela boucher 
avec Ic doigt OU avec un petit bouchon. 

Le tube f ,  rodé sur le hallon a, est rempli d'une quantité suf- 
fisante d'IICI. 

Le ballon contenant la substance b analyser étant légèrement 
cli;tufE, or1 fail passer un coiiraiit de COQec, q u i  fait p h é t r e r  
HCI dans le ballon a, puis on règle le coiirnnt de  CO2, de façon 
qu'il fasse équilibre au courant de chlore (la partie supérieure 
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de la pipette restant ouverte). On peut chauffer jusqu'a attaque 
complète de la substance, et l'on augmente le courant de CO2 lors- 
que le dégagerrient de chlore vient à se ralentir. Après I'altaque 
compléte, on enlhve la pipette, et l'on vide le ballon en le 
retournant. 

Cet appareil est trks maniable et donne d'excellents résultats, 
spitcialernent pour la détermination du chlore dans les substan- 
ces qui, tout en étant rapidement attaquées par [ICI, ne le sont 
cependant pas entiérernent & froid (le bioxyde de manganèse, 
par exemple), et pour les substances qui s'attaquent facilement 
par le chlore, mais qui donnent des réabtions secondaires 
errip&charit le titrage, comme le peroxyde de cérium. 

Nouveaux flacons Inveorn et h ahsorptton. - M .  l e  
Dr IlAIKO W (Chemzker Zeit., 1!)02, p. 733). - Le Dr I-lailmw a 
muni les appareils 1:tveurs ou à absorption d'un tuhe de conduite 
spécial, qui permet au gaz qu'on veut purifier ou ahsorber de 
traverser l'appareil sans étre en contact avec les réactifs de puri- 
fication ou d'absorption. 

La figure 2 montre le col d'un flacon perfectionné cornine il 
vient d'étre dit et représenté en coupe horizontale; les lettres qui 
y sont indiquées correspondent A celles de la figure 1, qui reprk- 
sente l'ensenible dt: l'appareil. 1,e I.uhe d'arriv6a a' et le bouchori 

p a sont soudés ensemble et ne forment 
qu'une seule et m&rne pièce. Ce t.ube a' est 
assez large pour pouvoir contenir, à lui 
seul, tout le liquide übsorbeur ou de lavage, 
ce qui fait qu'aucun accident ne peut se 
produire en cas d'absorption. Le tube a' 
présente, B sa base, u n  espace T T ,  dans 
lequel se rend le gaz, pour s'échapper en- 
suite par les trous latéraux 1. Le bouchon a 

est muni d'un conduit 
horizontal O, qui peut 
étre niis en cornmuni- 
cation parfaite avec 
les tubulures m,  n. De 

Fig. i .  Fig. 2 .  
plus, ce bouchon porte 

Flacon laveur et à coupe du du une ouverture ,y. per- 
absorption. flacon laveur. mettant de mettre a' 

en c o m m u n i c a t i o n  
avec m, et une petite rigole c fait communiquer I'intCrieur S du 
flacon avec le petit tube n. 

Si l'appareil se trouve dans la position indiquCc sur la figure, 
et si le tube m est relié S la source de gaz, ce dernier s'échappe 
par S A travers le liquide. Si le bouchon est tourné de 430, le tuhe 
O fait communiquer les tubulures rn et n, et le gaz passe au tra- 
vers du flacon,' sans  entrer en contact avec-le liquide. 
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Appareil  s imple  poui eéoher  dans le vide B nue 
tcmpératnrc qoelconqne, mals constante. - M. F. 
PREGL (Chemisches Hepertorium, 1900, no 3, p. 117. Supplément 
à la C f i e m i h  Zeitung, no 10). - F. Pregl erriploit: 1';tppareil 
représenté par la figure ci-dessous pour sécher rapidern&it les 
corps liygroscopiqiies au autres. 11 se compose d'un tube de 
verre à parois épaisses R, de 41 ccntimktres de long ct de 20 milli- 
mètres de diamétre ; ce tube, fermé à lin bout, est placé dans 
les tubulures- d'une Ftuve et retenu dans celles-ci au  moyen 

de deux bouchons, de rnanière que la partie ouverte du 
tufie sorte de l'étuve d'environ 12 Ü. 14 c e n t i d t r e s  ; le produit & 
dessécher est placé dans une nacelle qui est introduite dle- 
rriêrne rims le tube S, taridis qu'une seconde nacelle de 9 centi- 
mètres de long sur 1 7  millimètres de large, contenant une subs- 
tance tiesséch;tntt:, piir exerriple dcs perles de verre ou de  la 
ponce imprégnée d e  SO 411" cst disposée dans 1a.partie du tube 
qui se trouve hors de l'étuve ; cette deuxième nacelle est entourée 
d'une sorte de garniture en laiton, qui en dépasse le bord supk- 
rieur pour protéger contre toute cause d'altération et ie tube e t  
la substance S dessécher; le tube est terminé par  un bouchon 
de caoutchouc traversé par un tube de verre niuni d'un mano- 
mEtre et d'un robinet i n  verre;  on fait  le vide dans tout ce 
dispositif; on ferme le robinet de verre, et l'on chauffe l'étuve à 
la température voulue. Le manomètre est indispensable, car il 
indique que l'appareil est parfaitement étanche. 

Avant de repeser la niicelle. ori fait rentrer l'air très lentement 
à l'intérieur du  tube. et cet air doit &tre ~réaiabiement &ch6 sur  
du clilorure de calciurn ; la na~e l l e  est ensuite retirée du tube et  
rnise jusqu'à. complet refroidissement dans un dessiccateur. 

A& ce dispositif, on peut sécher complètement, en 3 ou 
4 heures, de l'amidon solufile dans l'eau, qui est très hygromé- 
trique. , 
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Moyen de caractériser l a  viande de cheval Pntde 
cies néruins pr(.cipitantn. - hl. RORGEACn (Journal suisse 
de pharmacie du 4 juillet 1!)02). - M .  Bcirgeaiid s'est livré A des 
essais ayant pour but de rechercher si les sérums précipilarits 
peuvent permettre de distinguer la viande de cheval des autres 
viandes. 11 a .  d'abord, constaté que les sérums de cheval, de 
b ~ u f ,  de rnoiit.on, de porc, de chien, dt: Iiipiri rie dorinent aucun 
précipité avec des extraits de viande provenant d'un animal de 
la m&me esphce. Il en est autrement si  l'on prend, par exemple, 
du sérum d'un lapin préparé par des injections de sang dc 
cheval ; dans ce cas, le skrum lapin-cheval provoque presque 
instantimb,rnent un trouble dans les extraits de sang ou de viande 
de cheval, et ce trouble se transforme bientôt en précipité. La 
réaclion est surtout nelte si I'on fait. glisser le sérurri le long des 
parois de l'éprouvette, de façon qu'il ne se mélange pas avec 
l'extrait ; au contact des deux liquides, il se forme un trouble 
caractéristique ; la réaction se produit à. froid ; elle est plus sai- 
sissable à la température de 30 degrés. 

Le sérum lapin-cheval ne trouble pas les extraits de viande de 
bœuf, de porc, de mouton, de lapin, de  rat, etc. 

RI. Borgeaud a coristaté que la réaction se produit, non seule- 
ment avec les extraits de sang et de viande de cheval, mais avec 
les extraits de foie, de rate, de poumon e t  de graisse de cheval ; 
même avec ces divers extraits, on peut admettre que la précipi- 
tation est due au sang qu'ils contiennent ; or, la prkci- 
pitation a lieu avec des extraits prCpnrés avec la corne du 
sabot de cheval. 

Les divers extraits soumis à l'action du sérum lapin-cheval 
ont été préparés en traitant 1 gr. de viande ou de tout autre 
tissu par 100gr. de solution physiologique de chlorure de sodium 
a 7 p. 1.000 ; on laisse macérer pendant quelques heures, et I'on 
filtre au papier; les solutions doivent étre tr6s limpides. 

Le stirurn lapin-cheval garde ses propriétés précipitantes 
meme aprhs avoir 616 chaiiff6 à 65-68 degrés. D'autre part, on 
peut chauffer les extraits de tissus jusqu'à 70 degrés, sans leur 
enlever la propriétk de donner un précipité au contact du sérum. 

Cette mi?thode peut &tre utiliske pour l'essai des saucisses 
crues ; mais il faut se mettre à l'abri des causes d'erreurs ; par 
exemple, la présence de graisses rances suffit quelquefois pour 
produire un trouble lorsqu'on chauffe les extraits préparés avec 
les saucisses ; or, comme on doit avoir soin d'opérer sirnultank- 
ment avec des tubes ttirnoins non addiliorinés de sérum, on voit 
le trouble se produire dans les tubes témoins ; dans ce cas, on 
recommence l'opération aprés avoir chauffé l'extrait de saucisse 
jusqu'k 50 degrks environ pendant dix minutes ; on obtientalors 
u n  extrait qui ne précipite plus si la saucisse ne contenait pas 
de viande de cheval. 
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Iboaaiqc de I'ainiùou. - MM. ST. WEISER et  A .  ZAITS- 
CllEK (Biedmmanns Cent~alhlat t ,  1903, no 8 ,  p. 57'2). - Lorsqu'il 
s'agit de déterminer l'amidon dans  des suhstances riches en peri- 
tosanes, comme le foin e t  les pailles, i l  convierit, d 'après les au- 
teurs, de faire égiileinenl uri dosage de  ces penlosaiies. On  op6r.e 
comme suit : i 0  d6terminat,ion (lu pouvoir réducteur de la solu- 
tion sucrée préparbe avec In substance nnalyske ; 2O dosage des 
peritosaries; dans le calcul de laquant i t é  depentosanes, prendre, 
comme valeur moyenne du  pouvoir réducteur de 1'ar:ibinose et  
du xylose, le pouvoir r i d  ucteur du dextrose; les fourrages usuels 
contiennent, conirne pentosanes, un  mélange d'anhydrides d e  
l'arahinose et  d u  dextrose ; 3" I:i quantité de pentosanes, calculée 
en dextrose, est retranchée de celle qui a 6té trouvke en 1 0  pour 
;ivoir la quiiritili: de cxiivre c«rrespr~ndiirit an dextrose fonrrii p a r  
l'amidon. E. S. 

Sur I n  eonaposition e l  les proprléttn di1 UnIt 
d'ciaesne . - M .  EIJLEXBl~l1GEH (Biedermanns Centralblatt, 
1903. p. 430). - Le lait d'âriesse a une  réaction alcaline a u  pa- 
pier de tournesol, a u  lacnioïde et a u  rnSthylorange, acide à la 
phénolphtaléine. L'acidification du  lait d'ânesse se produit 
beaucoup plus tard que celle d u  lait d e  vache, ce qui est d û  vrai- 
semblablement iiüx propriétés particu1ii:res de la caséine. Au 
point de vue (le l a  cornposilion chimique, le lait d'$nesse se rap- 
proche beaucoup du  lait de fernme ; ces deux laits sont plus 
riches en albuniine que le lail  de vache ; i l  y a égalernent des 
ressertiblances entre les l i l i t ~  de  feirinie et  d'ânesse au  point de  
viie de  la nature chimique et des propriktés des différents corps 
alhmirioïdes,  mais la différence persiste avec le lait des rurni- 
narits. Lors  de la  digestion de la caséine d'ânesse, il ne  se forme 
p a s d e  rksidu insoluble de pseudo-nucléine. exactement comme 
avec le lait de  femme P a r  contre, le lait d'ânesse est plus pauvre 
en matière grasse ; il n'en contient, en moyerine, que  0 , ï  1i 
1,s p. 100, le p l i~ssouvent  1,15p ,100; il y a toutefois d'assezfor- 
tes varialioris, el. l'on peul. exc:c:~~t.iciriric:llerrierit en ri:ricrmtrer,jus- 
qu'k 4 p .  100 ; l 'auteur a p u  élcvcr la teneur du  lait en matière 
grasse de  fl,2 p. 100 en introduisant de la farine de  coton d a n s  
I'alirneritation. L 'heure de  la t ra i te  e t  la quantité de lait obtenue 
paraissent sans influence siIr la teneur  en beurre, mais on peut 
avoir un lait plus riche en épuisarit coiriplèternent les tétines ; 
un  lait  plus %gé est aussi plus chargé en matière grasse. 

Le beurre du lait d'tinesse difYEre de  celui du lait de femme au  
point dc vue physique (poids spécifique, point de  fusion). 

Les teneurs en lactose e t  en ceridres sont à peu prks identi- 
ques. E. S. 

Essai de la poutliae d'ipécaooanha. - M .  A.  PATERSON 
(Pharmaceutical journal, 4903, II, p. 101). - Agiter pendant une  
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heure, dans u n  flacon bouché, 19 gr. de poudre d'ipéca avec 
1 0  cc.d'ammoniaque et  120 gr.ou cc. d 'un  mélangedechloroforme 
i partie,  alcool arnylique 1 partie et éther 3 parties. On peut 
reriiplacer l'anirnoniaque par  10 cc. d'une solution de cnrboriate 
de soude au 1/3 ; or] itjoute ensuite de  l O  à 15 cc. d'eau, suivant 
que la poudre était plus ou moins fine, pour  agglomérer la pou- 
d re  ; on prélève 100 cc. d u  liquide éthéré;  on l'évapore à siccité, 
si  l'on s'est servi d'ammoniaque, et l'on extrait  les alcaloïdes en 
employant 15 cc. d'IICL N/10 et trois fois 3 cc. d'eau ; la solution 
est alors traitée par  43 cc. de potasse riormale et lavée à quatre 
reprises à I ' r ther  (15 cc . ;  40 cc.; 1 0  cc.. e t  5 cc.) ;  les solutions 
éthérkes sont mdliirig6t:s el. litvées Ii 1.rois reprises avec 10 cc:. 
5 cc. e t  5 cc. de potasse 3'120, et la solution alcaline obteriue est 
lavée avec 10 cc. d ' é t h e r ;  les solutions éthérkes sont évaporées ; 
le  résidu est pesé et  t i tré comme émétine (1 cc. d'acide SjZO = 
O g r .  0248 d'émktine) ; les solutions aqueuses pr6cérlentes sont 
acidulées par  IICI, neutralisées p a r  I'amrnoriiaque et  épuisées par 
qua t re  traitements avec un  mélange d'éther 1 piirtic et chloro- 
forme Ci parties (20 cc. ; 10 cc. ; 10 cc. et 5 cc.) ;  évaporer, peser 
e t  t i trer le résidu coinrne céphieline (coeff. = 0,0234.).  

Le titrage s e  fait  t rés  bien avec l'orangé c o n m e  indicateur. 
L'éther-chloroforme enlève mieux la  céphz l ine  que l'éther seul. 

A.  D.  

BIBLIOGRAPHIE 
L'utilisation pratlqne de l'analyse des terres, par 

II. LAGATU et L. SICAHD. - 1 brochure de 28 pages (Coulet, éditeur, 5, 
Grand'rue à Montpellier). - Ce travail, qui a fait l'objet d'une comniu- 
nication ail Congrés international de Kome, en 1903, est relatif h l'étude 
des terrains de la region sctiisteuse de l'Espinouse. 

L'étude d e s  tcrres et les cartes mgronenilques, par 
8.  LAGATU.- 1 hrocliure de 31 pages (Coulet, éditeur, B Montpellier). 

-- 
NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Dlutlnctlon Iioiiorifique. - Nous apprenons que N. Dufrhe, 
membre du Syndicat des ctiiriiistes. vierit d'oliteriir. aux cours duCoriser- 
vatoire des arts et métiers, le prix Aimi: Girard et une niedaille d'argent. 
Nous lui adressons nos sinckres fdieit,ations. 

D E M A N D E S  ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Sous informons rios lecteurs qu'eu qualilé de secrétaire général du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont B la recherche d'un emploi. 
Les insertions que rious faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser B M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

CHIMISTE desUnivi:rsités ct de laboratoirw industriels demande emploi. 
Hkferences sérieuses. - S'adresser au bureitu des Anr~uleu, 

45, rue Turenne, aux initiales D.  L .  

Le Gérant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Analyse du  nickel industriel, 

par hi. A. HOLLARD. 

*Vous sommes heureux de donner l'hospitalite de ce Recueil à l'article 
consncré par M .  Hollnrd i l'analyse du nickel ; nos lecteurs savent, que 
le gouvernement a décidé de créer la nouvelle monnaie de nickel dont 
l'émission aient de commencer ; on reconnaz^tra que le travazl de notre 
distingue' collaborateur présente une actualité qui en double l'interêt. 

lmpuratis. - Les impuretés qu'il y a lieu de rechercher ou de 
doser dans le nickel sont les suivantes : cuivre, cobalt, fer, alu- 
mine, chaux, magnésie, soufre, silice, carbone, arsenic et anti- 
moine. 

Dosage du nickel. - 5 gr. de métal sont introduits dans un verre 
de Bohéme de 65 millirn. de diamétre et  180 millim.de hauteur. 
C'est dans ce même verre que se feront successivernent l'attaque 
du métal, l'évaporation de sa solution et son électrolyse. La 
grande hauteur du verre est destinFe arréter loute projection 
pendant l'électrolyse ; gr%ce à ces précautions, il n'y a pas de 
pertes de métal. 

On verse sur le nickel un mélange de 25 Cc. d'AzOaH et de 
25 cc. d'eau ; on couvre immédiatement le verre d'un entonnoir, 
dont les bords reposent 2 l'intérieur de ceux du verre, formant 
ainsi une petite gouttiEre dans laquelle quelques gouttes d'eau 
constituent un joint hydraulique parfait ; on chauffe doucement 
pendant tout le temps de I'attaque, et, à la fin, on élt5ve la tem- 
pér:iture jusqu'd l'ébullition. Lorsque l'attaque est finie, on 
retire le feu et on laisse encore pendant un quart d'heure I'en- 
tonnoir sur le verre, afin que les vapeurs qui se condensent 
lavent l'intérieur de l'entonnoir en ruisselant; on ajoute 10 cc. 
de S06Hz, et l'on évapore à tout petit feu,jusqu'à ce que des 
fumées blanches sulfuriques se dégagent abondamment ; il 
reste encore un grand excès de S04H1 ; on laisse refroidir ; on 
reprend par l'eau, puis on ajoute de l'ammoniaque, de ma- 
nière qu'il y ait un excès de 2 à 3 cc. de ce réactif; on fait 
bouillir pendant un  instant, afin de précipiter complètement le 
fer, aprhs avoir remis sur le verre l'entonnoir qui arréte les projec- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tions ; on ajoute 25 cc. d'ammoniaque a 220, puis quelques cc 
d'eau oxygénée pure, qui évite le dépôt de carbone avec le nickel ; 
on étend 300 cc. ,puis on électrolyse à chaud (90 degrCs environ) 
avec une iriterisité de I amphre pour nos électrodes (cathodes en 
toile de platine dépolie au jet de sable) (1). 

Au bout de quelques heures, le nickel est dkjà déposé; la rapi- 
dité avec laquelle se fait le dépbt tient à la forme de nos électro- 
des et aussi à ce que  la toile métallique laisse circuler libremen 1 
les gaz et le liquide. 

T,e yrécipit.6 de silice e t  d'hydrates de fer et d'alumine qui se 
trouve dans le liquide ne gène pas le dépôt de nickel ; au con- 
traire, le courant débarrasse ce précipité du  nickel entraîné bien 
plus complètement que des filtrations et deslnvages répétés; dés 
que le nickel est déposé, on filtre le ~irécipitb ; on le redissout 
dans le nioins possible de S04H" on neutralise par l'anirnoniaque 
qu'on ajoute en excès, et l'on jette le tout dans le premier liquide 
on blectrolgse comme précédemment, en se servant de la cathode 
déjS recouverte de la presque totalité du  nickel ; un essai au 
sulfhydrate d'ammoniaque indique la fin de l'électrolyse. 

Tout en laissant les 6lectrodes suspendues B leur support, on 
retire le verre contenant le bain, et on le remplace par un verre 
rempli tl'eitu tiistillke ; le courarit, c:orit.iriuarit k passer (5 rniniit.es 
environ), débarrasse la toile de tous les sels qu'elle peut retenir ; 
on plonge encore la cathode pendant quelques minutes dans un 
deuxi&me verre d'eau distillée, puis dans l'alcool absolu ; on 
séche et l'on pèse ; on a ainsi la totalité du nickel et du cobalt 
contenu dans le métal, ainsi que le cuivre. On doit donc retran- 
cher le poids du  cobalt et du cuivre, après avoir dosé ceux-ci 
comme il est dit plus loin. Quant à l'arsenic et B l'antimoine, ils 
sont restés, avec l'hydrate de  fer, à. l'état d'arséniate et d'antirno- 
niate de fer insolubles. 

Dosage du cuivre. - Le dépôt électrolytique qu'on vient d'ob- 
tenir est dissous dans u n  mélange de 50 cc. d'AzOSIi et 50 cc. 
d'eau ; on électrolyse avec un courant de 2 ampère, aprés avoir 
étendu A 300 cc. ; on p è ~ e  le cuivre dépos6, après l'avoir lavé et 
sechéconime il est dit plus haut .  

Dostrge du cobalt. -La solution nitrique, qui vientd'étre débar- 
rass6e du cuivre, est évaporée à consistance sirupeuse au bain 
de sable; on reprend par l'eau; on alcalinise h i'aide de la 
potasse, puis on dissout leprécipité dans l'acide acktique ; enfin, 
or1 ajout.t: 180 & 200 cc. d'une solutiori B 50 p. 100 de riitrite de 

(i) En vente chez Des Moutis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



potasse ; au bout d'une nuit, la précipitation est coniplkte; on 
filtre; on lave avec une solution d'acétate de potasse,additionnBe 
de nitrite de potasse, puis on dissout le précipité dans un mélange 
de 1 vol. de SO+I12 et 1 vol.d'eau, additionni: de 3 à 4 vol.d'IIC1; 
on évapore, jusqu'a ce qu'apparaissent d'abondantes vapeurs sul- 
furiques ; le sulfate de cobalt est alors électrolysé dans les mèmes 
conditions que le nickel (voir plus haut). 

Dosage du fer. - Dans les eaux-méres privées de nickel, de 
cobalt et de cuivre, se trouve encore le précipité de silice, d'alu- 
mine et de fer,qui contient l'arsenic et l'antimoine; on filtre ce 
précipité ; on lc lave ; on le dissout dans S041LP étendu ; on pré- 
cipite l'antimoine et l'arsenic par l'hydrogène sulfuré ; on 
filtre ; on lave;  puis on chasse par la chaleur l'hpdrogkne 
sulfure du liquide filtré ; le liquide est ensuite additionné 
de 5 gr. d'acide citrique, de 25 à 50 cc. d'une solution satu- 
rée de SOS, de 25 cc. d'ammoniaque à 2 P ,  puis de SObII9 
étendu, ajouté goutte 2 goutte jusqu'à. neutralité du liquide ; on 
alcalinise avec: qiielqiies cc. d'amrri~~rii:iqiie, el. 1ii solution, étrn- 
due à 300 cc., est électrolysée à la température de 40 degrés envi- 
ron, avec un courant de 1 ampEre (1). Le fer se dépose intbgra- 
Iement au bout de peu de temps ; comme il entrairie un peu de 
charbon et aussi un peu de platine provenant de la dissolu- 
tion de l'anode sous l'influence de Soi, or] ne peut le peser ; on 
le dose volumétriquement ; A cet effet, on le dissout dans Ç0411x 
élcndu ; on fait bouillir ; on filtre (2) ; on laisse refroidir dans un 
courant d'acide carbonique et en présence d'un petit morceau de 
zinc suffisant pour réduire le fer. Lorsque le zinc est totalement 
dissous et que le liquide est froid, on verse une solution litrke de 
permanganate de potasse. 

Dosage de Z'alumine. - Les eaux-mères provenant de l'électro- 
lyse du fer sont évaporées à. siccité avec S0411Z en exces ; afin de 
ddtruire le reste des matières organi,ques, on reprend le résidu 
par un  mélange à volumes égaux de SO'+Hi et AzO'H, puis on 
évapore de nouveau à siccité; le résidu est dissous dans l'eau 
acidulke par IICI, et la solution filtrée est additionnée de chlorhy- 
drate d'ammoniaque et d'ammoniaque, puis portée à l'ébullition; 
l'aluniine qui se précipite est lavée ; on la sépare par filtration 
et on la pèse à l'état de AhOs. 

Dosage de la chaux. - Les eaux-mères qui ont été privCes suc- 

(1) C'est la méthode décrite ici méme par MM. Hollard et Bcrtiaux (Anna- 
les de chimie analytique, 1903, p. 324 et 373) .  
(8) Le filtre retient le platine et le charbon déposés avec le fer,qui agiraient 

s u r  le permanganate de potasse. 
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cessivernent du nickel, du cobalt, du fer et de l'alumine, cpn- 
tiennent la totalité de la chaux.  Ces eaux sont concentrées (pas 
assez cependant pour donner lieu à des cristallisntions de sels), 
puis précipitkes par l'oxalate d'ammoniaque. Id'oxalate de chaux 
est lavé, puis introduit avec le filtre dans une fiole conique, où 
l'on ajoute S04H2 au 115 (cn volume) ; on titre l'acide oxalique 
par  le permanganate de potasse à chaud (35 à 40 degrés), aprés 
avoir ajouté dans la fiole conique un peu d e  sulfate manganeux, 
qui accklère la rEaction du permanganate. 

Dosage de la vnagne'sie. - Les eaux-mères, débarrassées de la 
chaux, sont additionnées'd1ars6niate de soude, qui précipite la 
magnésie ii l'état d'arséniate ammoniaco-magnésien ; on filtre ; 
on lave; on dissout le précipitédans 150 cc. d'tIC1, et lasolution 
est distillbe en présence de 15 gr.  de sulfate ferreux pour le 
dosage de l'arsenic (1). 

De l'arsenic dosé volumétriquement on déduit la magnésie : 
Mg0 = As x 0,538. 

Dosage du soufre et de la si l ice.  - 5 à 10 gr.  de metal sont 
attaqués par l'acide nitrique étendu de son volume d'eau; on 
évapore au bain-marie, aprés avoir ajouté environ 25 cc. d'BC1, 
el l'on chasse Az03H par des évaporations répétées avec IICI ; 
l e  résidu est additionn6 de 2 A 3 cc. d'IIC1, puis d'eau ; on filtre, 
afin d'enlever la silice, et on lave à l'eau chaude. 

Le liquide filtré ne contient qu'une partie du soufre, l'autre 
partie étant retenue par la silice; le filtre qui contient la silice 
est séché, puis brûlé avec son contenu, aprEs qu'on les a impré- 
gnks d ' m e  solut.iori de riilrate de potasse, qui ernpeche la produc- 
tion de SOVolati l ;  on fond le tout avec 2 gr. de carbonate de 
soude ; après fusion complète, on laisse refroidir, et l'on traite la 
masse fondue par I'eau et JICl en excés ; on évapore à siccité au 
bain-marie ; on reprend par 2 à 3 cc. d'HC1, puis par l'eau ; on 
filtre la silice et on la lave à l'eau. Les eaux filtrées, qui con- 
tiennent le soufre retenu par la silice, sont ajoiitkes au premier 
liquide filtré, et le mélange est précipité par le chlorure de ba- 
ryum à l'ébullition ; on laisse reposer pendant une nuit, dans un 
endroit chaud; on filtre, et l'on pèse le sulfate de haryte formé. 

Quant 5 la silice, on la  sbche, on la calcine et on la pèse ; on 
la traite ensuite par l'acide fluorhydrique et quelques gouttes de 
S0411' ; on évapore ; on calcine et l'on pése. De la perte d e  poids 
on  déduit la quantité de silice. 

(ij Voir IIollard et Bertiaux (Anriales de  chimie analglique, 1900, p. 241) 
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Dosage du carbone. - On opère comme pour le dosage du car- 
bone dans les fontes et les aciers. 

Dosage de l'arsenic. - O n  distille l'arsenic en chauffant le nickel 
avec du sulfate ferrique et IIC1 (1) 

Dosage de l'antimoine -Le  liquide, qui est privé d'arsenic par 
dislillatiori et qui contient tout  l'aritirri«irie, est ;tdtlitioriné (11: 
chlorure de zinc, puis distillé dans un courant de IICl ga- 
zeux (2). 

Le chlorure d'antimoine distillé est précipité par I'hydrogéne 
sulfuré, puis dosé électrolytiquement (3). 

Les hydrates de carbone de l'orge et leara trans- 
formations nu cours de la germlncitloii iiidua- 
trielle, 

Par M. L. LINDET. 

1. Mode opératoire. - La plus grosse difficulté qu'on ren- 
contre dans une étude d'ensemble sur les transformations que 
les hydrates de carbone de l'orge subissent au  cours de la ger- 
mination industrielle (4) vient de ce que l'orge, et surtout le malt, 
renferment des diastases, l'amylase et la sucrase, qni, au cours 
des Cpuisements par l'eau, rnodifient la nature de ces hydrates 
de carbone. L'épuisement à l'eau çlac6e évite ces inconvénients, 
mais présente des difficult6s matérielles. L'alcool est d'un emploi 
dangereux; il s'hydrate en présence du malt, qu'an ne peut 
sécher sans en rntidifier la corrip«sitiori, et j'ai constaté que la 
sucrase invertit le saccharose, mérne en présence de l'alcool à 
700. 

J'ai obtenu d'excellents r h l t a t s  en Bpuisant l'orge, à. la 
température ordinaire, par l'eau additionnée de sulfate de 
bioxyde de mercure. Celui-ci précipite les iriatiéres axotées et 
spécialement les diastases, qu'il immobilise. La liqueur filtrée 
est sursaturée par la barytc, filtrée, puis saturée par l'acide 
sulfurique. On peut alors, sans crainte, concentrer les liquides, 
pour pratiquer ensuite,au moyen de l'alcool, les précipitations 
fractiori~iées. 

Le précipité barytique est susceptible de renfermer ln lévo- 

(1)Voir Hollard e t  Bertiaux (Annales de chimie analytique. 1 9 0 0 ,  p. %'i l ) -  
(21 Voir Hollard (Annales de chimie analytique, 1 9 0 0 ,  p. 330). 
(3)  Voir Annales de chirnze analytique, 1 9 0 3 ,  p .  2 Y I .  
( 4 )  J e  remercie M. Sachs, directeur d e  la distillerie Spririgsr, ii Maisons- 

Alfort, d'avoir bien voulu mettre à ma disposition des échantillons d'orge 
cn cours de  germination. 
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sine, dont  RI. Tanret  a conetaté la présence d a n s  l'orge verte ; la 
I.erieur de  celle-ci en Ikvosine diminue par  la germination, jusqu'à 
ne plus représenter que  0,1 pour  100 de l'orge mhre.  Je  n'ai pas 
rencontré de lévosine dans le prlcipité baryt ique du  malt poussé, 
et,  dans ces conditions, j 'ai cru devoir négliger de la  rechercher 
dans les produits intermediaires de  la  germinat ion.  

11.  tud de des gommes, - Lorsqu'on t rai te  par  des additions 
successives d'alcool une eau d'orge ou d e  malt  ainsi préparke, on 
précipite, d'abord, des gommes dont  le  pouvoir rotatoire est 
franchement gauche et  slélEve jusqu'a - 137O,5, puis des 
gommes dont  lc  pouvoir rotatoire devient de plus en plus droit, 
pour atteindre le  chilyre de  + 780. Les gommes dont  le pouvoir 
rotatoire est intermédiaire, comme celle de  M. Lintner (- 26O,8), 
peuvent, êtrc:, 1)itr l'alcool, rlbrliiiitilr51:s cri gorrirris gaiictw et en 
gomme droite. 

Je  n'ai pas  rencontré d e  dextrine, contrairement B ce qu'a 
trouvé M .  Jalowetz. D'ailleurs, les liquides ne donnent aucune 
coloration par  l'iode, comme ils en donneraient s'il y avait eu 
sacch;~rification di;tstasiqiie à I'inthrieur du grain. 

Ces considérations m'autorisent à admettrc que  l'orge et le 
malt  ne renferment que  deux gommes.  

Lü premiérc semble identique à l a  P-arriglane de M. O' Sul- 
livan (o, = - 4460). Elle n e  possède aucun pouvoir réducteur. 
Les produits d'hydrolyse m'ont donné un mélange de  sucres 
r6ducteiii.s (a, = + 530 B + 5 9 ) ,  qui  reprtise~ilenl n o n  pas di1 
glucose, cornme ce savarit l 'avait annoncé, inais u n  mélanae de 
sucres en C5, que  j 'étudie e n  ce moment. 

L a  gornrne droite rtipond a u x  caractkres de l'a-galactane, que 
M. Miintz a extraite,  sous le nom de gnlactine, des semences de 
luzerne (a, = + 8h0,6). Son pouvoir réductciiir est compris  entre 
30 el 35. L'hydrolyse de  cette gomme fournit du galactose et 
probablement aussi d u  lévulose. 

Elles ne sont n i  saccharifiables p a r  l a  diastase, n i  fermen- 
tescibles par  la levure.  

l h n s  les conditions ci-dessus indiquées, on peut,  en pré- 
scncc d'une gomme précipitée p a r  l'alcool, déduire de  son pou- 
voir rotatoire sa  compositiun éltimentaire e n  galactane et  
arnylane. 

J 'a i  appliqui: cette mcthode à l'étude de  l'orge e n  germina- 
tion, et j'üi précipite, p a r  des  quantites d'alcool identiques, des 
extraits d'orge, prélevés dirns les diffkrentes couches d u  germoir, 
préparés comme il a été di t  précédemment, e t  amenés a u  rnème 
volume p a r  évaporation dans le  vide. .l'ai p u  constater  que les 
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deux gommes prCexistent dans l'orge crue. que la gdactane 
augmente progressivement par la germination, tandis qiie le 
poids d'amylane reste sensiblement stationnaire. L'orge crue 
renferme, par exemple, O gr. 46 de galactane pour 100 d'orge 
séche ; ce chiffre passe à O gr. 91 après 3 jours de germination, ti 
1 gr. 46 aprés 6 jours, et à 2 gr. 28 après 9 jours, tandis qiie 
l'amylane représente, pour les mémes périodes, O gr. 54,0 gr. 56, 
O gr. 65, O gr .  71. Dans une autre expérience, j'ai constaté 
1 gr. 01,1 gr .  46,1 gr.  77, 2 gr .  25 de galactane et O gr. 50, Ogr. 50, 
O gr. 60, 3 gr. 53 d'amylane. 

III. $tude d a  sucres. - .l'ai, dans les liqueurs alcooliqiies, 
dosé les sucres non précipités, et, en comparant les résultats 
obtenus par l'inversion Clerget, qui ne touche pas au maltose, 
et par l'inversion à 100 degrés, j'ai pu constater que, ii aucun 
moment de sa germination, l'orge ne renferme de maltose. Ce 
fait est en opposition avec l'opinion de M. O' Sullivan, de 41. Ja- 
lowetz, de M. Krfiber, de M. Ling et s'accorde, au contraire, 
avec les expériences de BI. N11. L'absence de maltose et de 
dextrine prouve qu'il n'y a pas de saccharification interne 
pendant la germination. 

L'orge crue renferme de 0,s à 1 pour 100 de saccharose, et 
celui-ci augrnentc au germoir dans la proportion de 1 à. 3. Le 
sucre rkducteur s'y rencontre en quantité extrérnement faible 
(0,1 pour 100); son pouvoir rot,atoire est tel qu'on peut siip- 
poser le sucre formé exclusivement par du glucose. Uientbt la 
sucrase entre en jeu, fournissant du glucose et du l6vulose, dont 
la somme augmente parallélement au saccharose ; ce fait a étB, 
d'ailleurs, observé par M. Petit. Mais le pouvoir rotatoire du 
sucre réducteur diminue progressivement ; il a ,  dans une expé- 
rience, passé de + 46" à + 2g0,7 ; dans une seconde, de f 47" 
à + 300,6, et, dans une troisièrrie, à 170,Ï'. Le grain utilise proba- 
blement les deux sucres de façon différente, comme je l'ai 
montre pour les fauilles de betteraves, le glucose présidant à la 
respiration, le lévulose assurant la poussée cellulosique du germe 
et des radicelles. Le Iéviilose, qui était largement utilise au 
début, l'est plus lentement lorsque la germination se ralentit. 

IV. Étude de l'amidon. - L'amidon, au cours de la germi- 
nation, diminue dans la proportion de I I5  environ. En rapport 
tant  les chiffresà 200 g r .  de l'orge supposée sèche qui a été p r im-  
tivement employée, j'ai constaté 60,2 d'amidon dans l'orge crue. 
puis 55,7 aprés3jours de germination, 53,9 après 6 jours et 47,4 
après 9 jours. La transformation de l'amidon en saccharose a été 
reconnue bien des fois. A-t-elle lieu par l'intermédiaire instable 
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du maltose, comme le supposent MM. Brown et Morris? Peut- 
elle, au contraire, se passer de cet intermédiaire? La production 
d'amidon aux dépens du saccharose est classique, et  ce que nous 
savons de la réversibilité des actions diastasiques permet 
de supposer que la transformation est directe. D'ailleurs, si le 
maltose était utilisk, que deviendrait la dextrine qui se forme- 
rait en méme temps ? 

Les grains d'amitl~in sont progressivement ;it.taqiiSs par la sur- 
face ; il suffit, pour le démontrer, d'isoler l'amidon à différents 
moments de la germination et de constater le volurrie occupé par 
un  méme poids d'amidon déposé. Ce volurne diminue dans la 
proportion de 100 à 79, ce qui indique que les grains d'aiiiidon 
deviennerit de plus en plus petits. 

Recherche da plomb et du mangrrnèse, 

Par M. A .  TRILLAT. 

La base tétraméthylke du diphénylméthane : 

donne, en solution acétique, par suite de la formation de l'hydrol 
correspondant : 

CH.OII[C6JI'Az(CHS)1]1, 

une magriifique coloration kileiie, stable à. chaud, avec cert.ains 
bioxydes métalliques (plomb, manganèse et cuivre). L'applica- 
tion de cette réaction, 6tant donnée sa sensibilité pour les deux 
premiers mitaux, à l'exclusion des autres, peut rendre des servi- 
ces dans certaines circonstances où l'on a % rechercher ces mé- 
taux, et je  crois utile de la faire connaître ( I ) .  

Preparation du re'actif. - On chauffe au bain-marie, pendant 
une heure, un mblange composé, de  30 gr. de dirnéthylaniline 
pure, !O gr. de forrnaldéhyde e t  200 cc. d'eau acidulée par 
10 g r .  d'acide sulfurique. AprEs refroidissement, on alcalinise 
avec un  grand excès de soude, et l'on chasse l'excès de dirnéthy- 
lariiline en faisarii. piisser, pendant dix niinutes, uu violent cou- 
rant  de vapeur d'eau dans la solution, jusqu'à parfait enlèvc- 
ment des derniéres traces de l'amine. Le liquide du ballon 
refroidi laisse déposer une  masse cristalline qu'il suffit de faire 
recristalliser une fois dans l'alcool pour la purifier complètement. 
Ce proc6dé donne facilement 15 gr. à 20 gr. de base. 

(1) Les leucobascs du triphénylmethanc, d'aprbs mes eaeais, i:nnvien- 
nent moins bien. 
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Pour préparer le rkactif à employer, on dissout 5 gr. de Ia 
base tétraméthylée dans 100 cc. d'eau distillée additionnée de 
10 cc. d'acide acétique pur. On le conserve dans un  flacon bou- 
ché et ?i l'abri de la lumière. Le liquide ne doit pas être teinté en 
bleu, ni fournir cette coloration par ébullition. La réaction doit 
avoir lieu en milieu acide (acide acétique), à l'exclusion d'atides 
minéraux, méme à l'état de traces (1). 

Rechtrche du plomb et application. - Le ~-éactif ainsi préparé 
4 

décèile le bioxyde de plomb à une dose de - ' les sels de 3.000.000 ' 
plomb ne donnent aucune coloration, excepté ceux qui peuvent 
régénérer le bioxyde. 11 est donc nécessaire de mettre le métal 
sous cette forme; on y arrive facilement en l'oxydant par un 
hypochlorite alcalin. 

On fait la cendre de la substance à analyser, nprks addition 
d'acide sulfurique ou d'un sulfate, de manière à obtenir le métal 
sous forme de sulfate. Le r&du sec, placé dans une petite cap- 
sule, est directement traité à chaud par une solution d'hypo- 
chlorite de soude (pour O gr .  01 de résidu, j'emploie 2 gouttes 
d'une solution saturée &'hypochlorite de soude) ; on enlève soi- 
gneusement le chlore ou on le chasse soit par lavage, soit par 
calcination, et l'on ajoute directement le réactif sur le rksidu 
dans la capsule, ou dans un  tube a essai s'il s'agit de faire urie 
évaluation colorirnétrique avec une eau contenant en suspension 
une quantité déterminée de PbU2. 

Comme application, j'ai pu décéler la présence du plomb dans 
de l'eau de source ayant suivi une canalisation de plomb, alors 
que les méthodes usuelles donnaient un résultat négatif. Le 
plomb se retrouve facilement dans une eau de pluie mise en con- 
tact pendant 48 heures avec du plomb en grenaille. En faisant 
passer un  courant d'air dans une cloche dont les parois Etaient 
fraîchement badigeonnées de peinture la céruse, je n'ai pu 
cunslaler le inoindre entrai~ierrieril, alors que l'air aspiré dans 
une salle où l'on broie du carbonate de plomh,non décelable par 
les autres réactifs, fournit tros nettement la réaction cnlorée. 

Le foie, l'estomac, le sang et l'urine d'un lapin ayant absorbé 
O gr. 15 d'acétate de plomb ont fourni la coloration caracthris- 
tique. 

(li Le chlore a l'état libre donnant une coloration, il est nécessaire de 
s'assurer qu'il n'en existe pas au mornent où l'on fait la réaction. Par suite 
de sa grande sensibilité, il est prudent de s'entourer toujours d'un con- 
trble. Je fais, en outre, remarquer que la soude et la potasse du comrrierce 
contiennent tr6s souvent des traces de bioxyde de plomb et de manganbse. 
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Il y a lieu. dans certains cas, de s'assurer de l'absence du 
manganèse; pour &parer ce métal, il suffit de laver la cendre 
après la formation des sulfates. 

Recherche dumanganèse e t  application. - La recherche du rnan- 
ganèse est très simple; il suffit de faire la cendre de la substance 
prAalablement alcalinisée avec la soude pure ; il y a formation 
de bioxyde, contrairement à ce qui se passe pour le plomb, dont 
la tr;insforrnation en peroxyde, dans les m h e s  conditions, exige 
la présence du chlore. 

La cendre obtenue est placée dans un tube à essai, addition- 
née du réactif et d'un peu d'eau acidulée par l'acide ac6tique. 
Il se manifeste, & l'ébullition, une coloration bleue intense, diçpa- 
raissxnt à froid et reparaissant par un  nouveau chauffage. Il est 
utile de s'assurer de l'absence de cuivre, dont le bioxyde peut 
donner, quoique beaucoup plus difficilement, une coloration 
bleue. 

La recherche des traces de manganèse est utile en chimie bio- 
logique ; on a signale, comme on le sait. la présence de ce métal 
dans un srand nombre de substances vkgétales ; le dérivi: tétra- 
méthglé permet de le reconnaftre dans la plupart des cas avec 
une sensihilité très grande. Comme exemple. je signalerai que 
j'ai obtenu la coloration bleue avec O gr. 01 dc cendres des végE- 
taux suivants ou de leurs extraits: pommes de terre, betteraves, 
racines de dahlia. légumineuses diverses ; extrait de chéne. d e  
châtaignier, etc. Ln cendre de l a  Inccase et celle de l'extrait d e  
russule donnent la réaction avec une grande intensité (1). 

En résumé, les faits que je viens de rapporter sufisent pour 
Etablir que l'emploi de la base tétraméthylée du diphénylmé- 
thane comme réactif, bien que s'appliquant à la recherche 
de deux ou troix métaux, peut être utile dans certains cas déter- 
minés. 

( I I  Ces résultats démont,rcnt que  le nianganhw cie t rouve R l'état d e  
bioxyde dans l a  cendre d u  vlgétal  o u  de son extrait, mais on ne  peut pas 
en condure  qu'il existe à cet état dans  le produit frais, ca r  l'oxydation du 
~nangankse  peut ce produire a u  cours d e  l'incinération, sous l'influence 
dc I'alcalinitk de la cendre. Cependant, dans certains cas (je citerai, par 
exemple, celui d'un extrait d e  russules, Russula delica), j'ai pu constater 
l'oxydation d e  la base tét,rarnéthylec, ce  q u i  semblerait indiquer que le 
rnongmbsc s'y t rouve 1'Ctat de combinaison peroxydée. Cette hypothbse 
fait l'objet d'une étude actuellement en cours. 
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Sur un proctdé simple et raplde permettant de dif- 
férencier one chaux grasse d'one ehaux hydrao- 
liqne, 

Par M. E.  Lrnuc. 

11 est parfois intéressant de pouvoir classer avec rapidité une 
chaux donnée dans la catégorie des chaux grasses ou des chaux 
hydrauliques ; on se base actuellement soit sur la prise, soit sur 
la composition chimique, méthodes qui exigent toutes deux plus 
ou rrioins de temps et qui, par cela r r i h e ,  sont iuapplicables dans 
certains cas, particulièrement lorsqu'il s'agit de l'application 
d'un tarif dc douane. 

Nous avons pensB qu'il serait possible de se servir de l'eau 
sucree pour cette détermination. 

Si,en efret, on fait agir unesolution desucre surde lachaux, il 
se forme, ce qui est bien connu, du saccharate de chaux soluliile ; 
il est, par conséquent, évident que plus une chaux contiendra de 
chaux proprement dite (Ç~LO) ,  plus il faudra, k conditions égales, 
d'un même acide pour saturer la chaux dissoute. 

Dans une note parue en 1901 dans le ri0 23 des Rnumateria- 
liedunde de Stuttgart, nous avons montré que 
les produits abandonnent d'autant . plus de 
chaux qu'ils sont moins hydrauliques, ce qui 
etait k prévoir. 

En général, les chaux hydrauliques con- 
tiennent moins de 40 p. 100 dc chaux (Cao) 
déterminée par le procéd6 ci-apr& : 

Peser 1 gr.  du produit k essayer dans une 
petite main en nickel; délayer avec 2 3 cc. 
d'eau sucrée à 10 p. 100; versef dans un ballon 
de 100 cc. ; ajouter de l'eau jusqu'au trait 
d'alfleurement ; agiter fréquemment pendant 
15 inindtes exacternent ; jeter sur un  grand 
filtre à plis; verser du liquide filtré jusqu'au 
trait A du petit appareil ci-contre ; d'autre 
part, avoir une liqueur titrée d'acide sulfuri- 
que contenant exacternent 3 gr.  57 d'acide 
sulfurique (SOI) par litre, ou 4 gr. 373 S04He; 
verser de cetteliqueur jusqu'au trait B ; ajouter quelques gouttes 
de teinture de tournesol et agiter. 

Si la liqueur reste rouge, c'est que la chaux contient nioins de 
40 p. 100 de chaux (Cao) ; si, au contraire, la liqueur vire nu 
bleu, l'opération indique qu'il reste de  la chaux riori saturke. 
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Dans le premier cas, la chaux Btudiée sera considérke comme 
hydraulique, dans le second cas comme chaux grasse. 

Les chaux que nous avons étudiées auraient été classées dans 
la catégorie des chaux hydrauliques, sauf une seule. Mais, au  
point de vue spécial pour lequel est présentée cette note, point de 
vue qui consiste posséder une méthode rapide permettant de 
taxer dans u n  bureau de  douane une chaux pour ce qu'elle doit 
ktre, le produit en question ne présentait aucun intérêt, car per- 
sonne ne pensera à importer une chaux hydraulique ne conte- 
nant que 5 p. 100 de silice, ce qui était le cas du  produit en ques- 
tion. 

Il doit etre bien entendu que cette méthode n'a nullement la 
prétention d'&tre une méthode absolument scientifique, d'autant 
plus que le chiffre de 40 p. 100 est donné à titre d'indication. Ce 
que nous desirons mettre en relief, c'est la possibilité 
de classer en quelques instants une chaux, contrairement 
à l'opinion répandue dans certains milieux (opinion qui porte 
un préjudice considérable à l'industrie des chaux hydrauliques) 
qu'il faut 8 ou I 5  jours pour déterminer la classe à laquelle 
appartient une  chaux. 

11 serait également possible d'employer cette méthode pour 
classer les ciments dans la  catégorie des ciments, lorsque ces 
produits sont importés sous la désignation de chaux hydrauli- 
que et même de chaux grasse, ou sans aucune désignation. Si l'on 
opère avec cctte méthode sur un ciment Portland, on trouve que 
la proportion de chaux dissoute (provenant de l'hydratation des 
silicates e t  aluminates de chaux) n'excède pas 5 p. 100. 11 est 
évident que, pour le ciment, 1'ampouleB' ne devrait contenir que 
5 cc. Il es1 également p s s ib l e  de se passer du flacon spécial dans 
un laboratoire posskdant une burette et une pipette, appareils 
qu'il n'est guère possible de mettre entre les mainsdes employés ; 
c'est pourquoi nous avons imaginé le flacon figuré ci-dessus. 

L'emploi de cette méthode éviterait les complications journa- 
libres qui se présentent dans les transactions internationales des 
produits hydrauliques. 

Recherches mur I'emplnf de 1 s  If t hargedana les easvia 
de plomb pur voie sèche, 

Par M .  A.  COPPALLE. 

Les laborntoires métallurgiques des mines et fonderies de plomb 
ont coritiriuellerrient L efrectuer des dosages de plomb dans des 
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matières pauvres, minerais bruts et sous-produits de la prépara- 
tion micanique ou de la  fusion. 

Les quantités de métal qu'on obtiendrait directement, par 
fusion de ces matiéres, étant parfois très faililes, on ajoute d'or- 
dinaire au  rnélangc un poids dktcrrniné de lithargc:, dont le titre 
ou teneur en plomb est lui-merne établi p u  des essais antérieurs. 
Afin de connaître la teneur de la substance essayée, on retranche 
le titre de  la  litharge du poids de  ploirib ohtenu e l  1'011 rapporte 
a 100. 

Pour fixer le titre de la litharge, on s e  base sur les teneurs en 
plomb trouvées par des essais eKectués uniquement avec des 
fondants alcalins en proportion correspondante ?i celle erriployée 
pour les essais d e  minerai. Cependant, si les essais par voie s k h e  
donnent toujours une teneur un  peu inférieure à celle qu'on 
trouve par voie humide, cela provient des pertes de plomb qui 
se produisent dans la fusion en petit, conirne dans la fusion e o  
grand, pertes qui se rapportent toutes aux trois causes sui- 
vant,es : i0 entraînement mécanique, scories insuftisaiiiiiierit 
fluides ou coulée défectueuse, projections au  début de la fusion ; 
20 scarification produite à la faveur des difïérentes gangues (1) ; 
3" volatilisation. 

Or, ces causes de pertes, mais particuli&rerrient les deux pre- 
miiires, d6pendent de la nature des corps en présc.rice, c'est-8- 
dire des gangues, et des proportions relatives des fondants. Il y 
a donc lieu de penser que, dans un essai de litharae fait avec 
des fondants alcalins seuls, les conditions n'étant pas identiques 
à celles des essais de minerai, les réactions sont difyérentes et 
doivent, par suite, fournir des résultats différents. 

Voici, réunis sous forme de tableau, les essais qui ont été effec- 
tués pour déterminer la nature e t  l'importance de l'action pro- 
duite sur la litharge par les diverses gangues qu'on es1 suscep- 
tible de rencontrer dans les minerais. 

Tous ces ~ s s a i s  oril 616 faits a u  creuset d'acier de 250 cc. de 
capacité, avec 25 gr.  de litharge, 10 g r .  d e  tartre, 25 gr.  des 
différentes gangues énumérées e t  les proportions indiquées de 
fondants alcalins. 

(1) Dans les minerais sulfurés. IF: plomb rest,ant daris la scorie parait étro 
combiné principalement l'état d e  niatte. I n  nef?t., cn broyant e t  lavant 
par décantation les portions les moins fluides de la scorie, j'ai trouvé. 
comme résidu, une poussière noirâtre, brillante, magnatique, renfermant 
du fer, du soufre et u n  peu d e  plomb. 
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NAT URI3 

de In gaiigue 

ajoutée 

Proportions des fondants -- 
d a n s  la 

carho. l 

Poids 
d u  

culot 
d c 

plomb 
obtenu 

S e a n t  30 gr. 20 gr.  30 gr 
O 1 d i d .  3 0  - il - 0 - 

30 - 20 - 30 - 

1 

Pyrite crue 30 - 20 - 30 - 
i ii 3 0 -  1 0 -  5 0 -  
id. ,:30 - 20 - 30 - 
id. ,.JO - 20 - 30 - 
id. 3 0  - 20 - 30 - 

Blende 3 0  - IO - 50 - id id ' 3 0 -  1 0 -  4 0 -  
id. 

l 
90 - 10 - 40 - 1 I 

Sulfate  de 3 0  - 10 - 50 - 
i n  bdryte naturel 30 - 20 - 40 - 

( id. 1 3 0 - 2 0 - 3 0 -  1 l 

10 g r .  
10 - 
10 - 

22,17 
22, 30 
Zr, 28 

- 
21,83 
21,75 
2 1 , w  
21,w 
21,90 

Teneui 

admise 

en P h  

p.  100 

11 y R CU dc 
pertes v i s i h l e  
laus le l e '  essa 

Essai peu chaud 
I 'rh pâleuse; 
narine marche ; 

i d .  
i d .  

Très piteuse; 
Bannc marche ; 

i d .  

Pâteuse ; 
nonne coulee ; 

i d .  

Scories pAteuse! 

Scories hien flu 
des ; h u m e  mai 
che. 

L'influence des gangues s u r  l a  marche des essais et  su r  la 
teneur e n  plomh qui  en résiilte ?st ainsi trks riette. 

Le quartz, l'argile, la calcite exercent une aclion à peu près 
identique et donnent des teneurs un  peu inférieiires. 

Lw blende et le sulfitte d e  baryte, q u i ,  à l'essai, doivent donner  
du  sulfure, exercent uric action de rnême ordre et  déterminent des 
pertes notables. 

Enfin, la pyrite fausse cornplhtement t'essai. 
Dans un minerai, les différentes gangues doivent agir  d'après 

leurs  propo~,ti»ris relntives dans  le mélange, et, d'itpïès ce qui  
précède, elles abaissent toujours la teneur  que donne l'essai avec 
les fondants alcalins seuls. 

Avec u n  mélange artificiel, formé de 5 g r .  d e  blende, fi gr. de 
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pyrite, 5 gr. de quartz, 5 gr. de calcite, 5 gr.  d c  sulfate de baryte, 
deux essais successifs ont doririé, cri borine rriarche, 22 gr. 30 et, 
22 gr. 25 de plomb, soit une teneur nioyenrie de 89,12 de ploriib 
p. 100: 

On doit donc conclure qu'en retranchant du  poids de plomb 
trouvé, comme nous l'avons vu ,  dans une matière pauvre, le titre 
de la  litharge établi avec des fondants alcalins seuls, on :~haisçe 
toujours la teneur réelle. 

Pour obtenir la valeur vkritable que doit donner l'essai, il fau- 
drait donc ajouter aux fondants alcalins, pour le titrage de ln 
litharge, des gangues de rntlrne nature et en quantité Cgale à. celle 
existant dans la matière k doser, e l  cela. principalement dans le 
cas des minerais sulfurés. 

Ileelierehe et dosage de l'arsenle. 

(Suite et fin) (1). 

Destruction des matières organiques. - 11 est impossible d'obtenir 
des résultats aussi remarquables lorsque la solution examinée 
renferme des rnatières organiques, en rriéme temps que l'arsenic. 

Marsh avait dkjk reconnu I'inconvbnient que présentent sou- 
vent ces matières organiques de forrrier, diiris sori appareil, une 
mousse persistante, laquelle sort ensuite par le robinet, gêne ou 
empéche la combustion du gaz et la production des taches. Aussi, 
avait-il recommandé, dans ces cas. d'ajouter un peu d'huile ou" 
d'alcool 2 la surface du liquide. 

Orfila a proposé une mesure plus radicale, consistant it dé- 
truire les matières organiques par un riactif énergique. I.lirne 
reste plus alors, avec le métalloïde h l'état d'acide arséniquc, 
que des sels solubles, dont la présence ne présente aucun incon- 
vénient. 

Cette méthode permet d'opérer directement sur les organes', au  
lieu de leurs extraits aqueux, et offre l'avantage de libérer 
l'arsenic de ses  combinaisons insolubles avec les tissus, cornbi- 
naisons grâce auxquelles il échapperait certainement. 

Orfiladétruisait les mat,ièresorgariiqiieset les tissus en les chauf- 
fant avec l'acide nitrique. Arrivée B un certain point de l'éva- 
poration, la rnassc se décoinpositit brusquerncnt, et l'on obte- 
nait une sorte de charbon, qu'on épuisait par l'eau bouillante. 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1903, p .  361 
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La solution filtrée était alors introduite dans l'appareil de 
Marsh. 

C'est avec cette méthode que Couerbe, puis Orfila, avaient cru, 
tout d'abord, reconnaitre l'existence normale de l'arsenic dans 
les tissus (1). 

La méthode de destruction des matières organiques a subi de 
nombreuses modifications. Danger et Flandin ont remplacé l'acide 
nitrique par l'acide sulfurique(2). Filhol s'est servi d'un rnélange 
des deux acides (3). On a proposé aussi l'incinération des tissiis 
avec du nitrate de potassium et utilisC l'action du chlore en pré- 
sence de l'acide chlorhydrique, etc. M. A. Gautier. qui a étudié 
cornparativernent ces inodificntions, combine d'une certaine 
manikre l'emploi de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique. II 
s'arrange pour agir, pendant toute la dur& de l'attaque, en 
milieu très oxydant; les chlorures sont alors chassés sans entrat- 
ner l'arsenic, et celui-ci se retrouve, à la fin de l'opération, sous 
la forme d'acide arsénique. 

D'aprbs ses dernières publications, r on verse, sur 100 gr. de  
tissu frais, suivant le cas, de 30 à 60 gr. d'acide nitrique pur 

CC ( A Z O ~ ) ~ ,  3 RzO ; on additionne de 1 gr. d'acide sulfurique, et 
l'on chauffe le tout dans une capsule de porcelaine, jusqu'à 

r liquéfaction compléte, puis épaississe~nent ; on retire du feu, 
cc et I'on ajoutealors seulement 8 à 10 gr.  d'acide sulfurique pur ;  
u on chauffe de nouveau assez fortement; o n  retire du feu ; on 
K verse sur la matière en train de se détruire de l'acide nitrique, 
6' par faibles quantités à. la fois, jusqii'k ce que, chauffant jus- 
(( qu'au point ou l'acide sulfurique émet d'épaisses vapeurs, il 
« ne reste plus dans la capsule qu'un liquide brun, k peu pr&s 
t incarhoriisal~lp. ii la terripéri~lure 01'1 l'acide sulfurique c:orrl- 
a mence à bouillir. Dans certains cas (résidus urinaires, extraits 
( 1  de vin, et surtout glande thyroïde), la destruction est difficile, 
N et les additions successives d'acide nitrique doivent Stre 
(( plusieurs fois répétées. Arrivé au point oii l'acide nitrique 
CI n'oxyde presque plus, on chasse celui-ci une dernière fois à 
(1  chaud; on laisse refroidir ; on ajoute encore un peu d'acide 
a siilfurique, et, en agitant, on verse la petite quantité de 
r liqueur brune ri:siduelle dans 600 k 700 cc. d'eau distillée ; on 
a lave la capsule aprbs rcfroidissernent, et I'on réunit le tout;  
CI il tombe, au  fond du récipient, une matière humique, trEs 

( 1 )  ORFILA.  Recherches sur l'empoisonnement par l'acide nrsénieu.î: 
(recueillies par HEAUFORT. Paris, 1842,  Rouvier, &dit., p .  95-99). 

( 2 )  Compter r r n d u ~  de 1'Aczd. der c i w r r i ,  t,. XII. 1841 .  p .  t 0 R Q .  
( 3 )  Journ. Pharm. Chim., 3. serie, t .  XIV, 1848,  p.  &(il. 
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c divisée, que  recouvre une liqueur plus  ou moins foncee n ( 1 ) .  
C'est dans  cette liqueur, une fois filtrée, qu'on recherche 

l'arsenic. 
L'emploi, a insi  combiné, de l'acide sulfurique e t  de l'acide 

nitrique réalise une excellente destruction des matiéres orga- 
niques, mais  il consomme une quantité assez considérable d'un 
réactif qui ,  je  l'ai déjà expliqué, peut exercer une  irifluence pré- 
pondérante s u r  le résultat d e  l'expérience. 

J e  suppose qu'on ai t  pr is  de l'acide nitrique aussi p u r  qu'on 
puisse l'obtenir par  les procédés antérieurement connus, c'cst-8- 

1 
dire d e  l'acide contenant environ d'arsenic ; chaque 

3.000.000 
1 

portion d e  30 gr .  contient - de milligramme d'arsenic, soit la 
100 

moitié de la plus  petite dose reconnaissable p a r  l a  méthode de la 
Commissiop de  l'Académie, le double de celle qu'on peut déceler 
en suivant  les indications d e  M .  A .  Gautier, la dose qui  me suffi- 
rait  à produire aisément une  vingtaine d'anneaux. 

Pendant  l 'a t taque de la matihre organique, une  part ie  d e  cet 
arsenic s e  volatilise avec les vapeurs  d'acide nitrique en excès, 
tandis  qu 'une autre  partie, retenue surtout  par  l'acide sulfurique, 
reste d a n s  le résidu. 

Il est difficile d'évaluer exactement l'importance de cette 
ser:onde part.ie, car elle dkpend k l a  fois d e  la  proportion d'acide 
nitrique qui  dispitrait pa r  réduction, dc la nature des matières 
organiques, de l a  tericur en chlorures q u c  celles-ci renferriicnt, 
de la quant i té  d'acide sulfurique, etc., mais elle est certainement 
assez considérable. 

On en a u n e  idée lorsqii'on purifie l'acide nitrique d'aprés ma 
méthode, c'est-&-dire e n  le  distillant B plusieurs reprises avec 10 
p. 100 d'acide sulfurique p u r  ; l'acide s u l f u r i c ~ u e ~ e t i e n t  chaque 

5 
fois prés  des - de  l'arsenic présent.  

6 
Cetle proportion n'est sans doute pas toujours atteinte dans les 

attaques de matiéres  organiques,  mais  elle doit l'étre quelque- 
fois. En tout  cas, si l'on multiplie les doses d'acide nitrique, 
comme cela devient nécessaire avec les organes difficiles à 
dktruire, on peut arriver facilement à introduire assez d'arsenic 
p u r  que ce mktalloïde devienne décelable p a r  la méthode de 
Marsh, même sans  les modifications que j'ai proposées. 

La n6cessité s'impose donc, pour  avoir des résultats précis, 

(1) Comptes rendus, 1899, t. CXXIS, p .  936-937.  
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.d'employer un  acide nitrique excessivement pur,  tel que laquan- 
tité d'arsenic qu'il apporte soit notablement inférieure S lalimite 
de sensibilité de la méthode de RIarsh. 

Jc suis parvenu, non seulement à abaisser la  teneur arsenicale 
d e  l'acide nitrique jusqu'au point où elle devient, pour ainsi dire, 
nhgligeable, mais encore & augmenter les garanties en diminuant 
la qiiantité de cet acide qui ét.iiit nCicessaire p u r  la dest,ructiori 
des rnatièrcs organiques. Je me suis basé, pour cela, sur l'action 
puissante de l'acide sulfurique, réactif qu'il est facile d'obtenir 
exempt d'arsenic. 

Ce procédé de destruction ressemble beaucoup à celui de 
RI. Armand Gautier, auquel il emprunte ses principes. 11 en 
diffBre principalement par l'addition, des le début de l'attaque, 
d'une plus grande proporlion d'acide sulfurique. La désagréga- 
tion des t,issiis, qui est surtout de nature hydrolytique, se 
produil alors plus aisément, et l'on économise beaucoup d'acide 
nitrique. En outre, comme les dérivés nitrés qui prennent 
naissance sont peu stables dans l'acide sulfurique concentrE et 
chaud, ils se décomposent a u  fdr et & mesure de I'kvaporation, 
et l'espèce de déflagration qui avait lieu quelquefois ne se pro- 
duit plus. 

Pour conduire l'attaque, on prépare, d'abord, un mélange de 
9 parties d'acide nitrique avec 1 partie d'acide sulfurique pur. Ce 
mélange, ajouté, au cours de l'opération, sur la masse en partie 
desséchée et carbonisée, la dés:igrége beaucoup mieux que l'acide 
nitrique seul, et, n'étant pas aussi volatil, il permet delaver plus 
facilernent les parois chaudes de la capsule. A la fin de l'opération, 
la quantitk totale des acides mis en jeu est comprise entre une 
fois el  derriie et Lrois fois le poids de la matière organique, sup- 
posée sèche. 

Voici coininent on procEde : le tissu (glande thyroïde, foie, 
muscle, etc.) est d'abord divisé en petits fragments à l'aide de 
ciseaux. S'il s'agit de corne ou d'une substance analogue, 
on la pulvérise finement dans un  mortier, aprés dessiccation k 
l'étuve. 

L'échantillon ainsi préparé est pesé ; on évalue, soit par un 
calcul approximatif, soit par un essai sur une portion aliquote, 
la proportion de maliere sEche qu'il renferme, et on le met dans 
une capsule de porcelaine spacieuse avec une quantite du 
mélange acide correspondant à une ou deux fois le poids de la 
matière sèche; on ajoute encore un peu d'acide sulfurique pur, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



environ 20 à 25 p. 100 du poids sec (1), et l'on chaufïe douce- 
rnent ; on peut comriiericer le chauffage au bain-marie, mais il 
faut  le continuer s u r  u n  fourneau à. gaz, recouvert d'une toile 
métallique et d'un large disque en m h l ,  perforc! au  centre ; on 
peut  alors pousser le feu, à l a  fin de 110p6rütion, sans courir le 
risque d e  surchauffer les bords d e  la capsule. 

11 faut agiter contiriuellemerit lc  mElange en réaction, de 
manière qu'il reste toujours très homogène ; la dissnlution se fait 
rapidement ; on obtient une masse visqueuse, de couleur jaune 
clair d'abord, puis  jaune foncé, plus fluide, se  caramélisant enfin; 
on  augmente u n  peu le feu lorsque le mélangl: brunit.  et l'on 
chauffe, toujours en agitant,  jusqu'g ce que la  masse soit tout B 
fxit  noire et  h o r n o g h e  ; la plus haute terripérature qu'or1 doive 
atteindre est celle h laquelle commencent h se dégager des va- 
peurs  blanches, formées principalement, d'acides gras. 

En général,  on  n'obtient pas  le résultat indiqué du  premier 
coup ; il faut  ajouter une nouvelle quantit,é d u  mtilange acide 
e t  évaporer de noiiveau. Lorsqu'on a un peu d'habitude, on 
voit t rés  bien, a u  cours de  l'opération, qu'on n'arrivera pas au 
but  sans une nouvelle addition de  réactifs ; on verse alors le 
mélange acide avec une  pipette, pcii h peu,  tout en asiliint e t  
en poursuivant l'opération. Lorsque l'attaque est terrninéc, la 
masse restant d a n s  la capsule ressemble à du  cirage (2) ; si 
l'on en met un peu d a n s  I'eau froide, d l r ,  se divise f;ti:ilerrierit 
en fines particules, et le  liquide se  colore à peine e n  jaune.  

On éteint le feu ; on projette goutte à. goutte de  I'eau froidesur le 
résidu noir, puis,  à la fin, u n e  plus  forte quant i té  d'eau, 250 cc., 
p a r  exemple ; on délaye bien 1ü masse, e t ,  :tprEs refroidissement 
complet, on sépare les produits humiques insoliihles p a r  filtra- 
tion; le liquide, réuni a u x  eaux  de lavage, est alors additionné 
de  quelques centimètres cubes de solution d'acide s u l f u r e k  
(pour réduire l'acide arsénique à l'6tat d'acide arsénieux) e t  con- 
centré jusqu'à environ quatre  ou  cinq fois le  poids de  la matiere 
organique sèche.  

A ce rrinrritxit, le liquide 1irRsente k peu prks la couleur du  vin 
d e  Malaga ; on y fait passer uri courant d 'hydrogène sulfuré, 
trés lentement, pendant plusieurs hcurcs ; le  mat ras  dans lequel 
se  trouve le liquide est alors bouché et abandonné jusqu 'au len- 

(1) Certains I i ~ s u s  riches en composes calcaires exigent uri supplément. 
d'acide d r u r i q u e  destine i la transforrriation du calcium en sulfate. Voir 
à ce sujet le rrienioite publie dans les Annales de l'Institut Pasteur, 1903,  
p .  1 & 10. 

(2) Toutefois. avec certaines matikres, comme les bponges, les écailles de 
poisson, etc., riches en sels calcaires, la uiasse est sèche et friable. 
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demairi, pour que le precipite se rassemble bien et devienne ais& 
rrienl séparable par filtration. 

On recueille ce prkcibité sur un  petit filtre fierzéiius, et on le 
lave avec de l'eau saturée d'hydrogéne sulfuré, Iégérenient aci- 
dulée; il renferme l'arsenic h l'état de sulfure, avec un peu de 
soufre et des matihres organiques ; on l'arrose, goutte à goutte, 
avec de l'ammoniaque étendue et tiède, en se servant d'une 
pipel.te ; il se dissout presque intégralement et donne une solu- 
tion foncée, qu'on reçoit daris une petite capsule de porcelairie ; 
on évapore à siccité, puis on a t t q u e  le résidu par u n  peu du 
mélange acide ( l  ou 2 cc.). et 2 ou 3 gouttes d'acide sulfurique, 
comme s'il s'agissait de la matière organique primitive ; en re- 
preriaril par l'eau, il se sépare encore des flocons de produits 
humiques ; on filtre ; on lave, et l'on évapore de nouveau, 
d'abord au bain-marie, puis sur  une petite flamme, jusqu'à ce 
qu'il commence à se produire des vapeurs blanches ; on enlEm 
aussitdt la capsule du feu, et l'on y verse 1 cc. dla.cide nitrique 
fumant ; on recommence deux ou trois fois, s'il le faut, l'attaque 
à l'acide fumant, et l'on obtient, comme rtsidu final, une solu- 
tion sulfurique incolore ou presque incolore, qu'on n'a plus qu'A 
étendre d'un peu d'eau et h verser dans I'apparcil dc hlarsh (1). 

Il est essentiel de pousser aussi loin la destruction des matières 
orgariiques, surto~it  lorsqu'on cherche l'arsenic daris les tissus 
riches en kératine, corrirne la corrie ou les poils. Dans ce cas, en 
effet, l'arsenic est suivi, d'une inaniére tenace, par certaines 
combinaisons sulfurées très résistantes, q u i ,  introduites dans 
l'appareil de ?Il:mh, doririerit naissance de l'hydrogène sulfuré. 
L'aoneail est alors s6uillé par du  soufre ; peut-ètre mériie, une 
partie de l'arsenic se précipite-t-elle A l'état de sulfure dans le 
flacon Ü. hydrogène. 

Lainasse de matières humiques qui résulte de l'attaque retient, 
sans doute par af'firiité capillaire, une petite proportion d'arsenic. 
On peut s'en rendre compte en la traitant à nouveau avec 
les rnCmes poids d'acides. On obtient encore des traces du métal- 
loïde. 

Ces traces snnt ducs, pour la grande part  du moins, à la 
matiFre organique, et non, comme il est utile de le vérifier, seu- 
lement a l'impureté des réactifs. 

( i )  Si l'on .;oupçonnait la formation d 'un peu de sulfate acide d e  nitro 
syle dans la solution sulfurique, on ajouterait un cristal de sulfate d'amrno- 
niurn pur, avant de  terniiner Id. dernibre évaporation. .On sait, d'aprks 
Pelouze ( A n n .  de cttzm. et, Se p h y s . ,  30serie, t .  II, 1841, p. 47) ,  que le siil- 
fate d'a~niuoniurii, chauffé avec l'acide ~ul fur ique  coucentré, réduit facile- 
ment tous les composés oxygénés de l'azote. 
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Lorsqu'on fait une  seconde et une troisieme attaque, en pre- 
nant  toujours les quant i tes  primitives d'acides, le poids d e  
matières humiques diiriinue très peu clique fois, autrement  dit. 
la cause de  rétention de l'arsenic reste à peu prés  13 méme d'une 
attaque a l 'autre. 

Si donc il n'y a p a s  trace du  rnktalloïde dans l'organe soumis 
& l'analyse, on peut multiplier le nombre des attaques ; on n e  
trouve pas d'arseriic:, ou bien, avec des rti;tc:t,ifs insuffisarrirrient 
purifiés, on en trouve une quantité constante. Cette quantité 
corislantc mesure lc degré d c  souilluredcs réactifs ou, plus exac- 
tement, l 'erreur qu'ils peuvent apporter d a n s  I'expCrience. 

Si, a u  contraire, l 'organe analysé est  arsenical,  on obtient des 
anneaux de plus en plus f;iil)lr:s, jusqii'iiu nicirrit:ril où, toul. li: 
rntltalloïde de  la inatiFre organique étant passé en dissolution, 
les noiivellcs attaques ne donrient plus d'anneau, ou bien. dans 
l'hypothèse de réactifs impurs ,  des anneaux  de granclaur cons- 
tante. Pour  avoir une  évaluation exacte de l'arsenic contenu 
dans  la suhstarice organique, il f i ~ ~ t  i t l o r ~  retrancher  de  chaque 
anneau la grandeur  constante. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES I 

Procédé eonvrtntlonnel d'analyse der, iiiélnsses ( 4 ) .  
- RIM. DIJRIK et SAII,I,ARl) (Bull. de 1'Assoc. dps chimistes de 
sucrerie d u  11 mai 1903, p. 2238). - Peser 40 g r .  '43 de mklasse 
rendue bien hornogéile (deux fois e t  demie le poids normal 
16 gr .  29); les faire dissoudre d a n s  l'eau e t  compléter le voluine 
à 230 cc. 

Prendre 200 cc. de  cette solution dans  u n  ballon gradué de 
200à 220 cc. et y ajouter 20 cc. d'une solution d'acbtate basique 
de plomb (D = 1.300). 

Agiter soigneusement la solution d e  mélasse avan t  l'addition 
du  sous-iic6laLe de plomb et a.prris cette addition, pour  obtenir 
u n e  parfaite homogenéité dans toutes les parties des solutions. 

Filtrer la solution dkfëquke d a n s  u n  grand filtre,pour obtenir 
rapidcrnent le filtratuin. , ,  

Observer a u  sacchariiniitre cette solution filtrée, soit dans  u n  
tuhe de  O m. 22, pour ne pas avoir à tenir compte d u  volume d e  
sous-acktate de plomb ajoiité, soit dans .un tiihe de O ni. 20, e n  
augrnelitarit d'un dixième le c1~iBi.e de  la déviation. 

(1) Ce procédé est adopte par les distillabnrs de tu8lasses. 
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Noter le degré trouvé par celte otiservation directe. 
Inversion.  - Prendre 100 cc. de la solution limpide défkquée ; 

y ajouter 10 cc. d'HCI et plonger le ballon dans un bain-marie 
froid; chauffer le bain-rnarie, de manière que la température 
de 69 & 70 degrés soit atteinte dans  le  ballon en 11 & 12 minutes. 

Retirer le ballon du bain-marie et le laisser refroidir naturel- 
lement, jiisqu'& ce que la température se soit abaissée & 33 ou 
40 degrés ; on peut alors le refroidir, a u t a n t  p e  possible à la tem- 
pératz~re du  laboratoire, en le plongeant dans l'eau. 

Filtrer; décolorer la solution avec une petite quantité de noir 
animal déphosphaté et observer au  saccharimétre, en tenant 
compte de la correction affkrente au dixième d']ICI ajouté e t  en 
nota i t  la t em~éra tu re  de la solution au moment de l'observation. 

200 S 
Calculer le titre de la mélasse d'après la formule - . 

288 - T 
S rcpréscnte la somme des deux déviations directe et inverse ; 

T est la température de la solution invertie, a u  moment de l'ob- 
servation. On obtient ainsi le quantum de sucre cristallisable p a r  
inversion Clerget. Au lieu de se  servir de la formule ci-dessus, on 
peut utiliser les tables dressées h cet effet. 

La différence entre le chil'fre obtenu par l'observation directe 
et celui résiilt.;trit de l'inversion indique la présence des matières 
polarisantes autres que le sucre, existmt dans la mélasse. 

hTota. - l o  Les marchés étant conclus sur analyse Méthode 
Clerget, les auteurs ont admis, sans discussion, le procédé et  les 
chifires Clerget ; 

20 II irriporte de fairu les observations nuss i  rapidement que 
possible après la filtration, car, surtout pendant l'dtd, les solutions 
subissent une évaporation sensible dans les verres. 

G2ucoscs. - LC; glucoses sont dosés sur les solutions de 
mélasse déféquées, débarrassées des sels de plomb qu'elles con- 
tiennent, par une addition d'un volume déterminé d'une solution 
de sulfate-ou ce  carbonate de soude. Un premier essai approxi- 
matif indique la quantité de liqueur cuivrique & employer : 1, 
2 . .  . . 5 cc., pour la réduction desquels le volume de la solution 
de mélasse doit étre mi minimum d é  10 cc. 

Lorsque la solution de mtilasse est notablement colorée, il peut 
arriver que le moment de la disparition de la coloration bleue 
soit difficile à apprécier exactement. 11 est donc utile, pour ne 
pas indiquer une proportion insuffisante ou exagérée de glucose, 
de pouvoir se rendre compte du moment où tout le cuivre a Cté 
réduit. 

En arrélant l'r5bullition et  en faisant glisser, sur le bord du 
tube ou de l n  capsule, cpelques gouttes de la solution de mélasse, 
celle-ci rléterrnine, au  contact de In prise d'essai, une trai'nke 
jaune rougeâtre, s'il reste encore du cuivre réduire. On peut 
encore prendre, à. l'aide d'une baguette de verre, une goutte de 
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la solution limpide en essai et l a  mettre e n  contact avec une  
solution de cyanoferrure de  potassium, acidifiée p a r  l'acide 
azotique, pour  voir s'il s e  produit iin prkcipité ou une teinte 
brune d e  cyanure de cuivre. Mais cet essai n'est prkcis que si le 
dépdt d'oxydule de  cuivre a été complet avan t  la prise de la 
goutte, car,  si cette goutte contient quelque trace d'oxydule en 
suspension, l'essai sera trompeur. 

Cendres. - l i e s  cendres sont dosées s u r  10, 12, 15 cc. de la 
solution primitive de rnélasse, bien entendu avant  addition de 
sous-acétate de  plomb, e n  ajoutant dans  la capsule quelques 
gouttes de S04H2. .Avant de prélever la prise d'essai, on agite 
la solution de mélasse, afin de  remettre en suspension le  dépat  
calcique qui  se forme souvent p a r  la simple dilution d c  la 
mélasse;  on  desséche & l'ktuve, et l'on calcine a u  moufle. 
Après calcination, la cendre ne doit plus renfcrmer la moindre 
parcelle de charbon. On la pEçe, et l'on déduit 1/10 de sonpoids, 
diduction co~ioentionnelle, pour tenir compte de  l'augmentation de 
poids due à la transformation des carbonates et des  chlorures en 
sulfates. 

Nofa. - En réalité, la dkduction devrait Stre de  2/10, mais, 
pour  rie pas modifier les coefficienls salins convenus, les habi- 
tudes actuelles, bien qu'inexactes, sont maintenues. 

Ces procédés nous paraissent convenir pour  l'analyse des 
mélasses d e  qualité moyenne. Si elles étaient profondément 
altérées, des méthodes spéciales pourraient être nécessaires ; il 
faudrait probablement recourir A la fermentation. Mais si les 
mélasses doivent ètre soumises à une  expertise, les experts 
seront. juges des procédés à employer; comme ces procédés peu- 
vent  varier suivant l a  nature ou l'intensité des altérations, nous 
ne  pouvons les indiquer à l 'avance. 

Analyse par fermentation. - P o u r  reconnaître s i  les mélasses 
fermentent normalement, voici comment il convient d'opérer : 

250 gr .  de mélasse, exactement pesés, sont étendus d'eau 
jusqu'au volume de  500 cc. environ ; on les neutralise exacte- 
ment ,et  l'on y ajoute une quantité de S04H2 telle que l'acidite'libre 
soit de 2 gr. 50 par litre de  moût mzs en fermentation ; on porte ces 
500 CI:. b l'él~iillit.iori, et, apr6s une 6biillitiori effective d'environ 
un  quar t  d'heure, on complète le volume à un  litre avec d e  l'eau, 
et on  laisse refroidir B la température de 30 k 32 degrés environ. 
Ce litre est transvasé dans  u n  flacon d'une contenance d'environ 
deuxlitres, afin d'kviter le  débordement possible des mousses, et 
l'on y ajoute 5 gr. de  levure pressée bien fraîche ; le flacon est 
ensuite fermé p a r  u n  bouchon muni  d 'un tube en S conten.int 
un index de mercure;  on maintient le flacon à une  température 
d'environ 30 degrés, en le  plaçarit, soit dans une étuve, soit d a n s  
un  bain d'eau rnainieriu k 30 tic:grtls pendaril t,oul.e la durke de  la 
fermentation ; celle-ci terminée, on dose L'acidité s u r  un  volume 
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déterminé. L'augmentation d'acidité pendant la fermentation 
est normalement-de O gr .  3 ?I O gr .  4 par litre. 

On distille le moîlt fermenté en recueillant 300 cc. de liquide 
distillé ; ou en détermine la richesse alcooliilue avec un alcoo- 
mFtre Gay-Lussac, à lu tempiwzture de 15 degrés. 

Le rendement en alcool est ordinairement de 0.608 à 0.610 du 
poids du sucre (Clerget), c'est-à-dire que 100 de sucre (méthode 
Clerget) donnent 60,s k 61 cc. d'alcool. 

11 est bon de peser, avnnt la fermentation, le flacon contenant 
la solution de mélasse, muni de son bouchon, en un  mot, tel 
qu'il sera mis l'étuve. On peut ainsi, en le repesarit de 
temps en temps, suivre les p r o p h  de la fermentntion, et l'on ne 
considére celle-ci conirrie terrriirike que lorsqu'il n'y a plus de 
perte de poids et conséquemment plus de dégagement d'acide 
c;irlmnique. On rit: distille que quelques heures après la termi- 
naison de la fermentation. 

La  ri-action d'Uhlenhoth pour différencier le sang 
de I'hoiiiiiie d'avec celul den mnimaua. - M. L. IIAIt- 
THE (Bulletin de la Socze'té de phnrnmcie de Bordeaux de juillet 
1903). - Uhlenhuth a annoncé que le skrum d'un lapin auquel 
on a injecté du sérum de mouton dorine un fort précipité avec le 
sang de mouton, u n  précipité plus faible et se produisant plus 
tard avec le sang de chèvre, et un précipité plus lent encore 
avec le sang de beuf.  

M. Uarthe a constaté I'exi~ctitiide de ces assertions. 
Uhlenhuth prétend que l'opalescence du séruin rdactif dépend 

de  la pi:ricide t i ~ :  digeslinn et que. pour l'utiteriir lirripiiii:, on 
doit saigner l'animal aprEs la digestion. M. Uarthe a toujours 
ol-iteriu un  sérum limpide, et i l  prétend que l a  transparence du 
sérum dépend ilniquement de la façon dont il a été préparé. 

Une autre question a préoccupé BI. Uarthe : il a voulu savoir 
comment se comporterait lc sérum d'un lapin auquel on aurait 
injecté du sérurri de deux animaux, lorsqu'on mettrait le sérum de 
ce-lapin en contact avec le sang de cesAdcux animaux. II a donc 
injecté un  lapin alternativement avec du sérum humain et avec 
du sérum de t m u f  ; le sPrurn de ce lapin a donné une réaction 
très nette avec le sang de bœuf;  avec le sang humain, M. Uarthe 
n'a obtenu un trouble qu'au bout de trois quarts d'heure. 

Quelles que soient les restrictions apportées à. la valeur de la 
réaction d'Uhlerihuth, il n'en est pas moins vrai que cette réac- 
tion est trks précieuse et cligne d'itre prise en sérieuse considé- 
ration. M .  Borthe a pu faire acquitter deux individus qui étaient 
inculpés d'homicide et. qui dkli~riiieril. que les I.idies de sana 
de leur vètement Rtaicnt, pour l'un d'eux, des taches de sang de 
porc, et, pour l'autre, des taches provenant d u  part d'une vache. 
Cr%ce la réaction des sérums précipitants, M. Barthe a pu 
vérifier les dires des accusks. 
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Dosage d e s  pbbnols libres et nnlfocanjagé~ dans 
17ni*ine et dan@ les fèiew. - N. MOPI'FET (Cumples rendus de 
1'dcndém.ie des sciences du 10 aoht  1903). - 11 se produit dans  I'in- 
testin des phénols provenant des dhuminoïdes (indol et scatol) e t  
d'autres provenant  des hydrates de carbone (phénol et crksol), e t  
ces phénols  sont en partie neutralisés p a r  la sulfocon,jugaison. 
L'agent de  la sulfoconjugaison est l'acide snlfureux, qu i  pro- 
vient, pour  la plus forte part ,  d e  l a  transformation de la taurine 
en sulfites et de celle d u  soufre des aliments en sulfures et  en 
sulfites. Les dérivés sulfoconjiigés sont des sulfites doubles d'in- 
d d ,  de scatol, de  phériol, d e  crésol et de pokissium, qu'on 
rctrouve d a n s  l'urine k l'état de sulfates doubles d'indol, de  
scatol, d e phénol, de crésol e t  de potassium. 

Les dérivés siilfoconjiigués se divisent en deux groupes : le 
groupe indol-scatol e t  le groups phénol-crésol. 

Le premier est facilement décomposnble p a r  les acides rniné- 
r a u x  et meme par  l'acide oxaliqiie. 

Quant au  &-oupe phénol-crésol, est-il, comme on le  croit 
généralernent, décomposé par les acides fo r t s?  Cette question 
sera  bientdt résolue, e n  établissant s'il y a identité entre le phé- 
nolsulfate de  pot,asse de l'urine et  le  phénolsulfate de potasse 
syrit,hétiqiie. D'ores e t  déjk,  RI. Rlronfet affirnie que ce dernier est 
indkcomposnble p a r  les acidcs minéraux les plus énergiques, 
quelle que soit In t l u r k  de I'éhullitinn ; la dkomposi t i»n n'a lieu 
que  par  l'action coriibinke d'un acide ct d'un oxydant  (11Cl et  
chlorate de potasse, ou  bien acide nitrique nitreux, par  exemple). 
Cette question d'identité résolue par  l'iiffirrnative, ce serait donc 
le  soufre du  aroupe phénol-crésol ( p i :  , jusrp'à cc jour ,  aurai t  
passé pour soufre neutre de l'urine. 

Dosage des phhols libres et sulfoconjupés. -Pour  faire le dosage 
des phénols  libres et siilfoconjiigués, on opère s u r  l 'urine e t  les 
fEces de vingt-quatre  heures .  

Poiir l 'urine, OTI en prend 100 CC.,  qu'on dkcolore p a r  le noir 
animal  ; on a,joutc 2 cc. d'acitlc :xét ique ct  10 cc. d'extrait de  
saturne ; on filtre ; on prélève DJ cc. du  filtratum, qii'on étend 
d'eau distillée ; on ~ j o i i t e  goutte & goutte de  l 'ammoniaque, e n  
agi tant ,  jusqii ' i  précipit:~tion coinpliite d u  sel plorribique ; on 
lave le précipitri à plusieurs rcprises p a r  décantation avec l'eau 
amnioniacale ; on jette le précipité sur  u n  filtre sans plis, et l'on 
achève de le laver ; on le  dissout avec 5 cc. d'lZzO'II ordinaire ; 
on  lave à l'eau distillée, de  manière à. obtenir environ 50 cc. d e  
liqueur, qu'on porte b l'6hullition pendant  Ci minutes ; après  
refroidissement, on ajoute  peu à peu 10 à 15 cc. de  solution 
siit,uri:c de c;irhount,r: d e  potasse : on filtre et l'on complète 100 cc. 
Les phénols siiIfocori,jujiués sont finalement ainenés h l'état de 
picrate de  potasse ; on  les dose en c o m p r i t n t  la teinte obtenue 
à celle de  soliitions types de phénol pur, amené,  dans  les mémes 
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conditions, l'état d e  picrate d e  potasse. Les résultats sont tra- 
duits e n  phénol .  

Pour  les fèces, on les emploie pures ou diluées, selon leur  con- 
s is tance;  100 cc. d u  liquide filtré sont  additionnés de 1 gr. 
d'itcitle I,;irt.rique et. distillés a u x  d e u x  tiers ; le  distilliitiirn est 
additionné de 5 cc. d'Az0311 ; on porte  ?i l'ébullition, e t  l'on ter- 
mine  cornine plus  h a u t  la transformation en picrate de  potasse. 

L'urine ne contient que  des traces d e  phénols libres, retenus 
p a r  le  noir animal .  

Les fEces n e  renferment pas de phénols sulfoconjugués. 

Réaction colorée du chloroforine, de I'lodoforme 
et du bimoiiiof'orme. - M DUPOUY (Bulletin de la Sociéte de 
pharmacie de Bordeaux d e  m a i  1903). - Lorsqu'on fait  réagir le 
chloroforme s u r  les ph61iols en présence de  l a  potasse, on  observe 
des colorations qui i f i ~ è r e n t  suivant  le  phen& ; avec le phénol 
ordinaire, la coloration obtenue est j a u n e ;  avec la résorcine, elle 
est rouge-groseille; avec Ir, n a p h i d ,  elle est bleue. 

hl. D G ~ O U ~  a essayé de répéter cette réaction sur  d'autres p h &  
nols, e t  il a constaté que, pour  le thymol,  l 'intervention de S04H2 
donne lieu & une  réaction caractéristique. Voici coiriment il faut 
opérer  : on prend 1/2 cc. d'une solution alcoolique de thymol 
3 p. 100; on ajoute une goutte de  chloroforme e t  une  pastille 
de  potasse caustique ; on fait bouillir ; le mélange devient jaune,  
puis  rouge; si l 'on i o u t e  1 cc. de S04112 et  qu'on chauffe de 
nouveau, on obtient une  coloration violette très intense. Si l'on 
dissout dans l'acide acCtiqiit: qiielqiies gouttes di1 liquide violet, 
on  a un liquide qui,  examiné au spectroscope, donne un  spectre 
se  rapprochant de celui de  I'oxyhémoglohine, avec cette diffé- 
rence que les deux bandes situees dans le vert sont plus rappro- 
chées de la région rouge d u  spectre. 

L a  matière colorante violette, en solution aqueuse, présente 
un spectre caractEris6 p a r  une bande située entre la raie D et  le 
rouge. 

En l'absence du chloroforme, SOLI12 donne, avec la potasse 
e t  le thymol, une  légère coloration bleu%tre, mais le liquide est 
dépoi ir iu  de réactions spectrales. 

La réaction signalée p a r  Jl. 1)upouy peut  servir à caractériser 
l a  présence de petites quantités de  chloroforme, et. pour les 
recherches toxicologiques, on peut adopter le dispositif indiqué 
piir Vitali e t  entraîner le chloroforme i l'aide d'un courant d'liy- 
drogène. 

La réaction colorke indiquée par  If. nupouy  s'applique aussi 
bien au  bromoforme qii'au chloroforme; avec l'iodoforme, elle 
se  produit plus  difficilement. On devra tenir compte de ces cir- 
constances d a n s  la recherche toxicologique du chloroforme. 
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Reobtirehe du hadile de la tnherenlome dmns les 
crachats. - M .  PELTRISOT (Bulletin des sciences phnrmacolo- 
giques de jiiiri 1903). - Les proc:&dés que propose M .  Peltrisot 
sont des modifications de ceux qui sont usuellement prat iqués.  
Le premier d e  ces procédés consiste dans  les opérations sui- 
vantes : aprbs qu'on a étal6 sur  la lamelle la parcelle de crachat  
k examiner, on la colore p a r  l a  fuchsine phéniquée de  Ziehl 
(fuchsine 1 gr.,  acidc phénique 5 g r . ,  alcool 90° 10 gr. e t  eau  
distillée 200 gr.) ,  et l'on chauffe à 60-70 degrés pendant  u n e  
demi-minute ou une minute ; on  lave la lamelle à grande eau ; 
on l'égoutte e t  on la plonge pendant  une  minute dans  la solution 
suivante : 

Bleu de méthylène (solution alcoolique au 1/10). Z cc. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acétone purifiée 9 - 

. . . . . . . . . . . . . . .  Solution de soude au 1/10000. t O  - 
On h v e  de nouveau ; on sèche et l'on monte. 
Dans In formule de la solution de hleu-acétone ci-dessus, 

JI. Peltrisot a d6krminé  la teneur  en hleii de méthvlène de telle 
sortc que  la preparation, à. peine c o l o r k  à l'mil nu, SC présente 
au rnicroscope avec un fond presque incolore ; s u r  ce fond se 
délachcnt en-rouge les bacilles &&leux, e t  l'on voit en bleu 
les autres microorgariismes et les noyaux des cellules. 

Avec cette rnkthode, les bacilles de  la tuberculose peuvent  
difficilement passer inaperçus. 

Le tleuxikrne procédé indiqiié par  JI. Peltrisot est moins rapide 
que le prkcédent, mais il est peut-étre plus sDr, attendu qu'on 
n'a recours ii aucun décoloraiil et qu'il y a simplement subslitu- 
tion d'une couleur Ii. une autre ; on colore & chaud la fiictisine 
ph6riiqiike de Ziehl, comme rliins le prochié pr'éc:éticrit. et. l 'on 
plonge ensuite les lamelles d a n s  la solution suivante : 

Bleu de m6tliylt?nc (sriliitiori alcoolique au 1/10). 10 cc. 
Solution de soude au 1 /10000. ............... 30 - 

jusqu'à substitution compléte d u  bleu à la fuchsine (il faut  sou- 
vent  d e  10 h 20 minutes) ; on lave ; on sèche et  l'on monte. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Donage d u  ploml~ et de l'argent par voie sèche dana 
les iniiiei-air* cl~ivreux et amtiiiionieux - MM. E. 
PROST e t  E .  LlCCOCQ (Bull.  de l'Assoc. belge des chimistes, 1903, 
p. 805). On sait que 11e:iucoup de mirierais de plomb e t  de  zinc 
contiennent une certxine proportion de  cuivre ou d'antimoine, ou 
de ces deux mCtaux à l a  fois. Avec de pareils minerais, le dosage 
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du  plomb p a r  voie séche expose à une erreur  plus ou moins impor- 
tante. On sait, en efyet, qu'une partie du  cuivre et la majeure 
part ie  de l 'antimoine (lui peuvent exister diiris la charge passent 
d a n s  le  culot de plomb. -4 la vérité, si  le minerai est notablement 
cuivreux ou nntiinnnieiix, on doit, ou Iiien doser le plorriti pa r  
voie humide, ou bien déterminer la teneur  réelle en plornb du 
culot obtenu par  voie séche. Nais, en fait, d a n s  bien des cas, on 
applique h des minerais nettement cuivreux ou antimonieux le 
procédk par  voie sèche sans correction, escornptant que l'entrke 
d'un peu de  métal é tranger  d a n s  le plornb compensera les pertes 
dues à la volatilisatioii ou à l a  scarification d'une partie de ce 
dernier.  

I lans l'analyse de  ces minerais, le dosage d e  l 'argent se lie trés 
fréquemment k celui du plomb. Celui-ci englobant  tout l'argent 
lors d e  la fusion a u  creuset, il suffit, e n  effet, de coupeller le 
culot ohtcnu pour ohtenir la teneur  t:ri a rgen t  du minerai.  La 
prtsence du  cuivre et  de l'antimoine est,  d a n s  un  grand nombre 
dc cas, beaucoup rnoins nuisible que pour  le  dosage d u  plomb, 
la coupellation pouvant  se faire en présence d'une assez forte 
proportion de  ces métaux. 

Les  auteurs  se  sont proposé d'évaluer les proportions de  cui- 
vre  et  d'antimoine qui  peuvent passer dans le  plornb, lorsqu'on 
soumet a la fonte plombeuse un minerai d'une lerieur déterinin& 
en cuivre et  en antimoine, et aussi de  rechercher à part i r  de 
que111: lirriite la coiipelhtiori rlirticte n'est, plus  priitic:;iliIe Iorsqut: 
l 'analyse vise spécialement le dosage de  l 'argent.  

Voici quelles sont les conclusions de leur travail : 
I o  La présence du  cuivre dans  un  minerai d e  plomb ne  semble 

pas agir  défavorablement s u r  le résultat d u  dosage dc l'argent 
par  fonte plombeuse et coupellation, pourvu que la  proportion 
du  cuivre d a n s  le plomb à coiipeller ne dépasse pas 5 p. 100. .4u 
delk, la coupellation n'est rriSrne plus possible ; 
Z0 La présence de l'antimoine, méme e n  petite quantité,  

influt:rice le r6sultat du tlos;i;;e de  I ' i q e n l  par  coupell;~t.i«ri d 'une  
façon trés variable. Les e r reurs  auxquelles on est exposé peu- 
vent  étre t rès  importantes, alors mt!rne q u e  la proportion d e  
l'antimoine dans le plornb coiipcllé est inférieure B 1 p. 200. 

11 semble donc recomaiandahle de  recourir,  pour le dosage d e  
l'argent dans lesminerais  ant imonieua,  à l a  méthode p a r  scorifi- 
cation, dès que la teneur en antimoine depasse quelques dixièmes 
pour  100. 

Baromètre pour la détermination colorimétriqne 
de l'acide bariqiie dans les deinrées aliincntaires. - 
M .  le l ) r I IEBERliANI)  (Notice du  Dr Siébert et de Kiihn, î 902, 
suivant  les Nouveautes chimiques de Poulenc, 1903). - Cet appa-  
reil es t  représente ci-dessous; on l'emploie de  la façon suivante : 
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la substance alimentaire dans laquelle o n  veut déterminer l'acide 
borique est incinérée ; les cendres ohterilies soril traitées par  une 
solution d'IIÇ1 à. 5 p.  100. 
On prend 5 cc. de la li- 
q u e u r  a i n s i  o b t e n u e ,  
qu'on verse jusqu'au pre 
rnier t ra i t  g ravé  sur  l'ap- 
pareil ; on ajoute ensuite 
15 cc. d'alcool, jusqu'à 
u n  second t rai t ,  puis  
i 5  cc. d'HC1 (1) = 1,19j 
jusqu'k un  troisihrne trait .  
IX 1116li~1lge s ' ~ c ~ I ~ I I ~ Y c !  ; 
on le refroidit et on 
ajoute, au  moyen d'une 
pipet tegraduée,  ~ c c ,  2 
d'une solution alcoolique 
ii 0,1 p. 100 de ctn.cu&n 
de  Merck ; on mi.lange, puis  on  place l'appareil pendant un  
q u a r t  d'heure au moins dans  l'obscuriti: ; la coloration obte- 
nue est comparée, s u r  un fond blanc, avec des solutions 
types obtenues par  le m&me procédé, en partant  d e  solu- 
tions contenant 1 p. 100, 1 p. 4.000 d'acide borique. La 
concentration de la solulion est choisie de t,cllc, sorte qu'il n'y ait  
pas plus de O gr .  1 d'acide borique d a n s  le boromètre. Si la solu- 
tion se troublait pa r  sui te  de ln prksence d u  chlorure tl(: sodiurri, 
on laisserait l 'appareil d a n s  l'obscurité aussi longtemps qu'il 
s e r i ~ i t  n6r:ess;iire pour que ce sel S C  dépose, et, B cet effet, le 
tube serait placé dans u n c  position vcirticale. 

La solution à examiner doit être complètement exempte de fer. 

Uaunge d e  I'nmldon par le procédé colarlm&trlqoe 
de Dennstedt et ~ o i ~ t l a n d e r .  - M .  11. WITTE ( Z e i t s .  f .  
Untersuchuny d .  N a h r ~ n ! ~ s  und (;criussrnittel. 1903, p. 645). - Des 
essais avaient déjB 6té faits p a r  Seyfert e t  Küster pour  doser 
l'amidon colorimétriquement d'après l a  coloration bleue donnée 
avec l'iode. Dennstedt et Yoigtlarider ont  repris l'étude de cette 
question; ils hydratent,  d'abord, la prise d'essai par  ébullition, 
puis  solubilisent complbtement l'amidon par  u n  chauffage d'une 
heure sous une pression de  3 k 3,s atrnosphéres. Lorsque le pro- 
duit à analyser donne,  avec l'iode, une coloration qui  n'est pas 
franchement bleue, mais qui  est plut& violette, comparativement 
k la solutiori norrnale préparée avec l'amidon pur, c'est qu'il y a 
e n  présence des substances analogues a u x  dextrines, donnant  
avec l'iode des colorations ruiigeBtres ; p o u r  les éliminer, on traite 
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la matiére II analyser par l'alcool, puis par l'éther et encore par 
l'alcool. 

La solution d'amidon étant amenée B un volurne connu, on y 
ajoute une solution d'iodure de potassium iodurée, et il reste k 
comparer la coloration avec celle donnée par une quantité con- 
nue d'amidon pur solubilisé dans les mémés conditions. 

M. Witte a appliqué cette méthode à l'analyse d'une farine de 
blé de qualité supkrieure ; le dosage indirecl, par différence, don- 
nait 71,216 p. 100 d'amidon; il a obtenu, par dosage coloriiriétri- 
que,64,1 p. 100 et, par le procédé Raurriert el l 'de ,  68,Ei p. 100; 
ce dernier c h i t h  est faussé mir la ~ résence  dans les farines 
d'hydrates de carbone intermédiair~s entre la dextrine et l'ami- 
don et qui influencent l'inversion. Toutefois, il n'est pas certain 
que le chil'fre 64,1 soit le plus exact, car l'auteur a fait d'autres 
essais pour vérifier si les colorations se produisaient toujours 
régulièrement, conirne cela a lieu, par exemple, lorsqu'on dose 
par colorimétrie I'ammoniaquc ou les nitrates dans les eaux; il a 
constaté que I'interisité de lacolclr.ation n'est pas toujours, cornrne 
l'admettent Dennstedt et Voigt.l%rider. exactement proportion- 
nelle à la quantité d'amidon hyrlralée et que, dans la  réaction 
colort5e avec l'iode, or1 ne peul. retrouver exacterrient de petites 
différences, comme cela peut se faire dans d'autres analyses par 
colorimétrie. E .  S. 

Dosuge des klémeuts asotén de l'eau de mer. - 
M. H. CHE. GEELJlUYDEPi (Leits. f .  amdytische Chemie, 1903, 
p. 276). - Ces études ont été entreprises pour rechercher sous 
quelle forme les plantes et les animaux marins trouvent leur 
nourriture azotée ; on a dosé l'acide nitreux, l'acide nitrique et 
l'ammoniaque. Pour diterminer l'acide nitreux, on a eu recours 
au réactif de Griess (solutiori aqur:use d'acide achtique, d'a-napli- 
tylamine ct d'acide sulfanilique) ; lorsqu'on en ajoute quelques 
gouttes à l'eau qui contientde l'acide nitreux et qui a été prkalahle- 
ment acidifiée par l'acide acétique, il se produit une belle colora- 
tion rouge carmin ou pourpre ; ce reactif est plus sensible que 
l'empois d'amidon préparé à l'iodure de zinc. Cependant la 
réaction colorée donnée par le réactif de Griess ne se produit pas 
dans l'eau de mer comme dans l'eau distillée; elle est plusrapide 
et plus intense dans la  prernikre ; pour le dosage, le type à titre 
connu qui doit servir B faire la corriparaison des coloriitions doit 
donc étrc prépar6 d'une façon spéciale. On prend deux volumes 
égaux de l'eau de mer & examiner, qui contient une quantité x 
d'acide nitreux ; à l'un on ajoute une quantité connue a d'acide 
nitreux, puis, dans les deux, les mêmes quantitks de réactif ; on 
compare alors les colorations données par les quantités x et a + x 
d'acide nitreux, ce qui permet de calculer x. 

Pour rechercher l'acide nitrique, l'auteur s'est servi du réactif 
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& la diphhylamine (3 gr. diphénylamine dissous dans 180 cc. de 
SObHs concentré ; cette solution est diluée 250 cc. avec HCl à 
5 p. 100) ; il faut, d'abord, mdanger l'eau de mer avec un égal 
volume de SO'RS concentré, puis refroidir ; on prend 2; cc. 
d'eau, 25 cc. d'acide et 2 cc. de réactif; on peut ainsi retrouver 
O rnilligr. 4 d'acide nitrique par litre. Pour le ilos;ige,il convient 
de faire le mélange d'acide et d'eau tres prudemment et en 
refroidissant, afin d'éviter un fort échauffement La réaction se 
produit aussi avec l'acide nitreux. 

Le dosage de l'ammoniaque salin e t  organique n'offre rien de 
particulier 

L'eau de mer contient toujours de l'arrirnoriiaque salin et orga- 
nique, mais rarement les acides nitreux et nitrique. 

E .  S. 

Analyse de I'liaiie de  lin. - M. B. SJOLLEMA (Zeitschrift 
ftir Untersuckung d .  Kahr.  u. Genussn~ittelj. - L'auteur a étudié 
des huiles de lin extraites, au laboratoire, de tourteaux destinés 
aux  bestiaux ou de graines. 

1. Solidi/icution par rsfroidissemettt. - L'huile de lin reste 
liquide a une température inft'rieure à 0 degré ; la congélation 
paraît donc, B prerriihe vue, un excellent moyen polir deceler 
les falsifications ; mais il n'en est pas ainsi, car l'huile contient 
souvent une certaine proportion d'acides gras libres, surtout 
celle qu'on extrait des tourteaux, et alors le refroidissement 
provoque une précipitation. 

L'auteur a dosé les acides gras libres dans des tourteaux amé- 
ricains ; 13 échantillons contenaierit moins de 4 p. 100 d'acides 
gras libres (en acide oléique; ; 6 &chantillons encontenaient de 
4 à 10 p. 100 ; 11 échantillons de 10 à 20 p. 100; 3 Cchantil~ 
Ions de 20 à 30 p .  100 ; 7 écharitilloris eri contenaient plus de 30 
p. 100. 

L'huile extraite au  laboratoire de diff6rentes graines de lin 
contenait, eu moyenne, moins de 3 p. 100 d'acides gras libres. 

Les différentes sortes d'huile de lin ne se solidifient pas k la 
m&me température; les huiles qui peuvent subir le plus fort 
refroidissement sans se troubler (par exemple l'huile du nord 
de la Russie, qui est encore liquide 14 degrés), peuvent se 
troubler, cornine les huiles pures d'autre provenance, lorsqu'on 
y ajoute uri peu d'huile de c:otoii. 

Il. D e p i  refructoméfrique - L'auteur attribue ii la détermina- 
tion de l'indice de réfraction la plus grande importance pour 
juger de la pureté de l'huile de lin ; il faut cependant tenir 
compte des observations suivantes : i0 en présence d'acides gras 
libres,l'indice de réfraction est abaisse ; l'abaissement de l'indice, 
pour 10 p. 100 d'acides gras libres (calcul& en acide oléique), est 
d'environ i division 5 de l'échelle de l'appareil ; 20 lorsqu'on 
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dktermine I'indice de réfraction 1i une  nutrc température que 
13 degr i s  et qu'on veut  le ramener  B cotte te i i - ip~rature il faut 
faire une  corrc:ct,ion de O div. 6 pour chtique degré ; l'indire doit 
a u p e n t e r  lorsque la lecture est faite au-riessus de 15 drgrks 
et dirninuer dans  le cas contraire ; 3" I'indice de réfraction de 
l'huile augmente par  suite de l'oxydation ; lorsqu'on chaiiffe à 
100 degrés, pendant  quelques heures ,  l 'huile en couche mince, 
a u  contact de l'air ou qu'on la laisse longtemps à la température 
ordinaire d a n s  u n  flacon ouvert, I'indice augmente notablement. 
L'huile qu'on ohtient p a r  extraction a u  moyen de  l'éther et qu'on 
s k h e  pendant deux heures  ù 100 degrés ne  peut dimc: donner 
que des indices erronés ; 40 des niélanges d'huile minérale ou 
d'huile de résine avec des huiles vQgétales ou animales peuvent 
avoir un indice de réfraction identique à celui de  l'huile de lin. 
L'essai a u  réfractoinètre doit donc 6tre coinplété p a r  une 
recherche des matières insaponifiables. 

111. Indice d'iode. - L'a i i t ek  a suivi,  pour  d6terminer cet in- 
dice, les procédés de Hühl et d e  Wijs, au  sujet desquels il a fait 
quelques constatations. 

L'indice d'iode de l'huile de, lin, purifiée au  moyen de S0411a el 
conservée en flacons hieri bouchés et,& l'obsçurité, ne  change pas 
en l'espace de cinq ans  ; niais, si l'huile n'a. pas  136 piirifiée B 
l'acide, I'indice d'iode diminue de 10 unités a u  bout de cinq ans. 

Dans la méthode de Iliibl. I'indice varie  suivant  qu'on se sert 
d'une solution d'iode itricienne ou récente. Une solution qui  n'a 
que quelques jours donne des indices plus  forts de quelqu&uni- 
tés que celle qui a qiielques semaines. Wijs  avai t  signalé le dan- 
g e r  qui  peut  résulter de la rétrogradation d u  titre d e  la solution 
employée pour  l'essai blanc, pendant le temps de la réaction ; 
l 'auteur n'a pas  constat6 que  cette rétrogadation soit notable- 
ment différente de celle qui  se  produit d a n s  l'essai proprement 
d i t .  

1,a rktrogratla.ti«n du  titre de 1 : ~  solilticin de lliihl, aprbs le  trni- 
siErne jour, n'est jarnais supérieure B 0,8 par jour ; e n  faisant 
rkagir pendant  6 heures, l'influence de cette rétrogradation est 
inférieure k une  unité, et l 'abaissement d u  titre est de 0 .6  par 
jour .  

En ce qui  concerne la méthode W'ijs, l 'auteur a vérifié si, 
t conirne l'a indiqué Ingle,l'addition de la solution d'iodure de po- 

tassium avant  l 'eau a pour  conséquence d'enlever l'iode absorbé 
p a r  I'huilc et  p a r  suite d'obteni; un résultat plus  faible ; les 
essais ont rrioriti-C: qiit: l a  fnçori durit on opkre le titrage n'a pas 
d'influence s u r  I'indice d'iode. 

La prolongation d u  temps  de  la réaction a u  del& de 1 h. 1/9 
n'augmente pas le résultat.  L a  méthode est délicate, car u n e  dif- 
fërence de 0,1 d'hyposulfite fait varier l'indice d e  plus d'une 
unité ; une  erreur  de  0,i s u r  la liqueur d'iode donne un  écart de  
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plus de deux unités. Les résultats peuvent P.galement varier  avec 
la pureté des  réactifs employés. 

L'auteur conclut que,  si le procédé de Wijs  a beaucoup d'avan- 
tages, il y a encore des points qui sont mal étudiiis ; aussi bien 
avec la mélhode de IIübl qu'avec celle de  Wijs, il faut faire u n  
essai à blanc et  un essai de contrôle s u r  u n e  huile dont  l'indice 
d'iode est connu. 

L'auteur donne, dans le  tableau ci-dessous, les résultats qu'il 
a obtenus s u r  différentes huiles de  liri provenant de l'expression 
à froid des grairies riett.oyt:.i:s k la rriairi . 

Indice d'iode 1 
ne  Il Origine de la grai 

la lumi ire  du d'aprea 1 sodium 1 HUDl 1 
Indice 

de refraction 
a 15' m u r  

...... Hollande 19Oi.. 
x 1896 ........ 

.. Arrii:rique du Nord. 
Chicago ............. 

.............. Duluth 
........ La Plata 1901 

r 1902 . . . . . . . .  
D (avariée) . . .  

Kmnigsberg . . . . . . . . .  
Russie du Nord. .  .... 
Russie di1 Sud  (Azoff). 

............... Azofl. 
Donau . . . . . . . . . . . . . .  
Calcutta. . . . . . . . . . . . .  
Bombay . . . . . . . . . . . . .  
Ilollande (irriparfaito- 

merit mîirei , .  ...... 

/ 

d'après 
WI]S 

Diflerence 
entre 

les d e u x  
indices  

L'indice d'iode varie forternentnvec les huiles de  lin, tandis  que 
les différences sont beaucoup plus faibles pour d 'autres  hui les ,  
telles que  celles de colza, decoton,  le lard neutre, la graisse de  
coco. L'essai au réfractomètre donne des résultats plus certains 
et  plus faciles à obtenir ; il doit ê t re  complété par  1a.recherche 
des substances insaponifiables. E. S. 

Apparell pour l ' a n a l y ~ o  de la rumée (Annales de phar- 
mncie de Louvriin, 1903, p. -28). - La maison Fritz Fischer und 
Roewez de  Stützerbach i Thür  a fait breveter u n  nouvel appa-  
reil pour l'arialyse de la furnke, dh h Ç. Schrnitz. Cet appareil 
est d'un transport facile et ne prdsente que des dimensions rela- 
tivernent restreintes. 

La burette a est entourée d ' u n  manchon rempli de liquide ; 
on évite ainsi I 'épaissi~semcnt incommode de  la burette d a n s  le 
tube de sûreté, qui  donne généralement lieu à u n  écoulement de 
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gouttes. Ce tube de sbreté, usité dans certains appareils, doit 
être évidé, car il:est rempli d'air et non d'eau, et les variations 

de  température in- 
fluencent le yolume 
de l'air beaucoup plus 
que le volume de 
l'eau. 

1Jn robinet à trois 
voies g est soudé à la 
burette et communi- 
que avec l'aspirateur 
9 .  .4 gauche, il est 
soudé k un tube f ,  
qui présente 3 robi- 
nets k triple voie. 
Vers la gauche, ce 
tube est coudé et mis 
en c o m m u n i c a t i o n  
avec un filtre e, puis 
avec l'aspirateur de 
gaz y et d. 

II résulte de cette 
disposition que, par 
aspiration au moyen 
de la poire de caout- 

chouc ,q, le tube entier est rempli de  gaz nouveau, et les espaces 
nuisibles où s'emmagasinait le vieux gaz sont rbduits au rriini- 
mum. Chaque flacon d'absorption, C i ,  CZ et Cs est rempli de 
tubes de verre et entourk d'un manchon de  verre qui l'isole. 

Dans l'cspacc limité par cette enveloppe, se place la solution 
d'ahsorption. A la partie inférieure, chaque flacon double pré- 
sente un tube, gr&ce auquel peuvent se remplir les tubes de 
verre, et par  lequel, au moyen des tuyaux L i ,  1' et 1 3 ,  on peut 
assurer le remplissage et l'écoulement des liquides d'absorp- 
tion. 

Les flacons n t ,  nZ et nS sont destinés à contenir les réserves 
des liquides d'absorption. Le flacon i sert a assurer le niveau du 
liquide. 

Appareil pour IR délerminatiou do degr& de flul- 
dite des huiles de graismage. - M. le Dr ZEGh (Chem. 
Zei t . ,  1902, p .  734). - L'appareil imaginé par M. Lega se com- 
pose d'un tube de verre A, d'une longueur de 25 centim. et  d'un 
diamEtre intérieur de 4 inillim. ; il est fermé à un bout et pré- 
sente en b une partie rétrécie d'une longueur de 5 centim. envi- 
ron; il possède, de plus, en c une petite ouverture latérale. Ce 
tube est placé dans un second tube B, d'une longueur de30 cent. 
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- 435 - 
et terminé en boule B sa partie irif8rieurt: ; une  second(: boule 
est soufflée aussi près  de  son extrémité supérieure. Ce dispositif 
est maintenu a n  rnogeri d'une pince d a n s  un  récipient rempli 
d'eau. 

P o u r  déterminer l a  fliiidité d'une huile, on opFre de la maniEre 
suivante : le tube il est 
d'abord rempli avec l'huile 
H essayer jusqu'A la houle 
supérieure;  on plonne dans  
ce tube le tube A ,  pi6al:i- 
hleliitxit ferme eri a avec un  
caoutchouc m u n i  d'une 
pince. 

L 'eau est chauffée à 50de-  
grés  ; on maintient cette 
Icmp6rature pendant  cinq 
iriiriutes pour l't'galiser ; on 
iiote ensuite lrès exacte- 
inent, ;ivix une montre à 
secondes, le rnument précis 
oii I'on ouvre le tube .4, et. 
a u  bout de deiix iriiriutes, 
on retire ce t i i l~e  brusque- 
inerit. e t  l'on chasce l'huile en soulf1;int; on niesure la distance 
existniit entre  a et le rriPnisque huileux qu'un aperçoit t rès  
nett.einerit la surface extérieure de A ;  on essuye s u r  cette der- 
nière, et I'on mesure ensuite la disttince de  o a u  ménisque 
produit, pa r  l'huile k l ' i~~t ,kr i ( :~ir  d u  t,utif;; c e l k  1ecLure peul se  
faire à un dcnii-rnillirriètre p i k  sans aucune difficulté. La 
différence cnlre ccç deux lectur~es est prise par  l'auteur c:cirrirric: 
mesure pour la d6termiriation d u  degré de fluidité. 

E n  comparant les rt:sultats o l~ tenus  avec ceux donnés par  un  
viscosirrii:tre dlEnglcr,  le Dr Zega a obtenu : 

Lecture Lecture 
Engler intérieure exttirieure Différence Rapport 
- - - - -. .7 

1 6',50 PI,SEi - 8 ,  1 3,25 6,50 : 3,35 = 2,  
2 g0,72 i?,55 - 8.2 = 4,35 8,T2 : 4,35 = 2,004 
3 10°,30 17,15 - 9, = 8,15 16,30 : 8,15 - 2 ,  
4 6O,OS 10,90 - 7.9 3, 6.08 : 3, = 2,02 
5 go,% 11,80 - 8,4 = 4,4 8,86 : 4,4 - 2,01 

L'exarnen de ce t:ilileau montre que la différence entre les deux 
lectures, inultipliée par  2, donne le degré de fluidité mesuré 2 
l'appareil d'Engler. 
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Liqueur de Fehling. - Y.  IIARRISON (Pharmaceutical 
journal, 1903, II.  p .  170). - La fin d e  l a  réac t ion ,  d a n s  L'emploi 
d e  la l i q u e u r  d e  Vehl ing p o u r  l e  dosage  d u  sucre ,  e s t  t ou jou r s  
difficile & sa is i r .  On ob t i en t  d e  t r è s  b o n s  r é su l t a t s  e n  u t i l i sant ,  
cornrne ind ica t eu r ,  l ' iodure  de po ta s s ium a m i d o n n é .  L e  r4actif 
e s t  p r é p a r é  eri f a i s an t  houil l ir  O g r .  05 d ' amidon  itver: un 
p e u  d 'eau ,  a j o u t a n t  10 g r .  d ' iodure  d e  p o t a s s i u m  c t  d i luan t  a 
1 0 0  cc. T a n t  q u e  l e  l i qu ide  e n  expé r i ence  r en fe rme  d u  cu iv re  
n o n  rédui t ,  u n e  g o u t t e  colore e n  h leu  l e  réactif .  La sensibil i té 
e s t  t r &  g r a n d e ,  pu i squ 'une  gou t t e  d e  solu t ion  d e  su l f a t e  d e  cui- 
v r e  ?i 1/20.000 d o n n e  la co lo ra t ion .  

A. D. 

Essence de  houblon. - M. CIIAPhIASN (Phurmnceutical 
Review, 1903. p .  155). Lü dé te rmina t ion  d e  1a .dens i té  d e  s ep t  
i..charitilloris d e  ce  p rodu i t  a d o n n é  des  riornbres v a r i a n t  de, 0 ,8403 
à. 0,8809 ii 15 dcgrds  ct d e  0,8357 B 0,8776 h 20 degrés ,  so i t  une 
différence,  p a r  d e g r é ,  d e  0,00068. 

A. D. 
A - 

B I B L I O G R A P H I E  
La grande indnsti-le chimique minérale, par E. S O ~ E L .  

- 2 volumes, l'un de 899 pages, avec 113 figures, l'aulre de 680 pages, 
avec 127 figures (C.  Naud, éditeur, 3, rue Racine, Paris). Prix de chaque 
volume, cartonné k l'anglaise: l 5  fr. - L'ouvrage de M .  Sorel n'est pas 
un traité banal de chimie industrielle. L'auteur ne s'est pas proposé, en 
effet, de dkcriri! suci:essivernent les divers procétlés de fabrication de 
chaque substance ; il s'est placé h un poirit de vue plus général, et il 
étudie d'une manière très complète, au point devue théorique et pratique, 
certairies grandes industries, en montrant cornriierit celles-ci se sorit 
développées et en les proposant aux chimistes indnstriels comme des 
sortes de prototypes. 

RI. Sorel indique d'ailleurs, dans l'introduction de son ouvrage, la 
façon dont il l'a conçu. il L'industrie chimique, dit-il, est en train de 
(( suliir de profondes modifications ; certaines de ses branches, les plus 
(( fructueuses jadis, sont atteintes dans leurs teuvres vives et doivent 
« bieritbt disparaitre; rriais ce serait urie grape erreur de les laisser torri- 
! ber dans l'oubli, car il y a des leçons d'un g rmd  int6rS.t leur em- 
(I prunter et des métliodes ghera lcs  déduire d e  leur étude, méthodes 
i dont l'application peut encore se presenter dans un grand nombre de 
(1 cas et dont la disciission peut avoir une grande importance. ,) 
M. Sorel était, par son passé industriel et scieritifique, admirablement 

préparé pour écrire ces volumes. Forme, en eff'ct. par son séjour au labo- 
ratoire central des hlaniifacliires de I1Ei.at, k I'6tuite iles grandes oliéra- 
tions chimiques, il fut, de bonne heure, charge de l'iristallation et de la 
direction d'usines chimiques au momcrit où se transformail cette industrie, 
Ayant abaridonné la vie active de l'ingénieur indiistriel, il a cnn?acré 
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ensuite ses études l'examen des phénoménes qui se passent dansles appa- 
reils de la grande industrie, et il a été assez heureux pour donner une 
théorie, généralement acceptce, d'une partie des réactions qu'il avait eu 
l'occasiori d'étudier pratic~uerrient. 

Cet ouvrage résume les leçons qu'il a été chargé de professer, d'abord, 
en qualité de professeur suppléant au Conservatoire national des arts et 
métiers. puis comme maitre de conférences à 1'Ecole municipale de pli?- 
sique et  de chimie de la Ville de Paris. 

Le premier volume est divis6 en quatre parties, consacrées, la premiére 
aux produits chimiques dérivés du soufre ou des sulfures métalliques ; la 
seconde ailx eomposi:~ de l'azote ; la troisiéme aux phosphates considérés 
au point de vue industriel et agricole, et la quatriéine aux aluns, au sulfate 
d'aluminium et au vitriol. 

Dans la premikre partie, W. Sorel étudie successivernerit I'iridustrie sou- 
frière, la fahrication du sulfure de carbone et des sulfocarbonates, la 
production de l'acide sulfureux, des sulfites et des hyposulfites. L'étude 
des pyrites, considerées comme source de production d'acide sulfureux, est 
faite d'une manière très cornpléte et trés instructive. II en est de mPme 
pour l'acide sulfurique, dont l'étude, au point de vue de la fabrication, 
est faite d'une façon remarquable. 

Les composés de l'azote, qui font l'objet de la seconde partie, sont les 
nitrates, I'acide azotique, les sels ammoniacaux et les composés du cya- 
nogéne. 

Dans la troisiéme partie, M. Sorel montre le rdle que jouent les phos- 
phates en agriculture ; il indique l'origine des difierents phos~hates  et 
engrais pliospliatés; il dkcrit les ni6thodes d'enrichissement des phos- 
phates, ainsi que la fabrication des superpliosphates. 

Enfin. la qnatriérne part,ie est consacrée divers sels métalliques qui 
font l'objet d'une fabrication importarite : les aluns, le sulfate d'alumine 
et les vitriols. 

Le second volume de l'ouvrage de M.  Sorel (potasse, sourie, chlore, 
iode, brome) traite de l'industrie de la soude, soit par la méthode de 
Lehlanc, soit par la métliode l'ammoniaque, ainsi que de  l'industrie 
du chlore. Sur ces industries viennent se brancherquelques autres moins 
importantes. 

Bien que l'industrie de la soude par la melhode de Leblanc, considérée 
dans son ensemble, recule peu 2 peu devant ses rivales et paraisse 
appelée 2 disparaître dans un avenir prochain, l'auteur lui a consacré 
une large pa r t  de son travail, d'un cdté, parce que le premier stade de 
cette industrie, c'est-à-dire l'attaque di1 sel marin par l'acide sulfurique 
en vue de la produrtion di1 sulfate de soude et de l'acide clilorhydrique 
restera encore vivante et capable de constants progrés; d'un autre coté, 
l'ancienne méthode existe toujours, ct ses principales opérations intércs- 
sent au plus hxut point la technologie générale. 

L'auteur étudie, d'abord, I'industrie saunière, qui fournit la matiére 
prcmikre que met en e u v r e  l'industrie de la soude ; il décrit aussi les in- 
dustries utilisant les rarechs pour la production de l'iode et du brome. 
Vient ensuite l'étude de la solide telle que l'avait créée la méthode d e  
Leblanc, c'est-h-dire l'industrie du sulfate de soude, de l'acide chlorhy- 
drique, du carbonate de  soude et de la soude caustique. M .  Sorel étudie 
ensuite la fabrication de  la soude h l'ammoniaque, puis l'industrie du  
chlore, des chlorures décolorants et  des chlorates- 
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Telle est, dans son ensemble, I'ceuvre de M. Sorel, dont nous avons 
clierché à donner un aperc;u général. Kous ne saurions trop engager les 
cliirnistes industriels 3 lire atteritiverrierit les deux volurnes que nous leur 
présentons et A s'inspirer de l'enseignement qui s'en dégage. 

L'industrie des oyanorerr ; &tude théorique et 
industrielle, par R .  Roui?ir< et MI. LEXGLEN. 2 vol. de 464, avec 25 
figures ( M .  Bérenger, éditeur, 13, rue des Saints-Pères, à Paris). - 
Prix : 15 francs, broclib. - Le livre que publient RIM. Rohine et Lenglen 
comble une lacune, car il n'existait pas, en France, d'ouvrages exclusive- 
ment consacré aux composés du cyanogéne. 

La publication de ce volurne a lieu au rncimerit oii l'industrie des cya- 
nures a pris un développement considérable. 

Dans la première partie de l'ouvrage, les auteurs traitent de la chimie 
du cyariogérie et de ses dérivés (élude physique, caractkres, procédés de 
dosage, données therniocliimiqiies). 

La deuxiérne partie montre l'état actuel de l'industrie des cyanures. 
La tioisiérne partie est consacrée aux modes de fabrication des dipers 

cornposés cyanés (cyanures, t'errocyariures, ferricyanures, suli'ocyanures, 
bleu de Prusse, etc.). 

Enfin, daus la quatrième partie, les auteurs énumérent les applications 
des cornpsi:.; cyanés : c'est dans cette part,ie de l'ouvrage qiie les lecteurs 
trouveront les pages reservées au traitement des minerais d'or. 

A la fin du volume, les auteurs ont placé des tableaux contenant d'uti- 
les indicatioris physiques, chirriiques et tlierrrioctiirriiques coricerriarit les 
cyanures. C. C. 

Analyse chimique et bi~ctérlolagiqne des eaux 
potables et minéritles ; Apuiaation des eanr ; legihdn- 
tion, par F. BAIJCHEH, pharmacien principal de la marine, en retraite 
(Vigot frères, éditeurs, '23, place de I'Ecole de médecine, Paris). i vol. 
de 413 pages. - Prix du volume cartonne : 7 francs. 

Le volume que publie RI. Baucher sera parcouru avec fruit et avec 
intérkt par les analystes, parce que l'auteur y a consigné les observations 
qui résultent de sa p ia lque  de ces analyses. 

La prernibre partie, consacrée aux genéralités, est remplie d'aperçus 
nouveaux sur la formation, l a  valeur relative, le captage et la protection 
des sources. 

La deuxième partie, très développée, comprend la description des 
méthodes analytiques. M .  Haucher décrit d'une manière à la fois succincte 
et précise l'analyse baclériologique, qui est le complément indispensable 
de l'analyse chimique. 

Le chapitre des conclusions et interprétations des résultats analytiques 
est fort intéressant. L'auteur montre comment, avec les données d'une 
arialyse hieri conduite, on peut arriver h conclure A I'existerice de tares 
anciennes et indiquer le degrci de sécurité qu'il faut accorder 2 une 
eau dans l'avenir ; et cela beaucoup plus sûrement qu'en partant d'hypo- 
thèses géologiques dkmenties 3 chaque instant par les faits. 

Cette dernière partie de l'analyse des eaux potables est complétée par 
quelques indications sur la recherche spéciale des intiltrations suspectes 
dans l'eau des puits, sur leur désinfection pratique. ainsi que celle des 
canalisations et  reservoirs, enfin, par des considérations sur  l'eau en 
brasserie. 
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La troisiéme partie résume l'état de nos  onn naissances sur l'analyse 
des eaux thermo-minérales, leur mode d'action, etc. 

La quatrihme partie comprend l'épuration des eaux h domicile et en 
grand. L'aulcur indique avec soin les avantages et les iriconvénirrits de 
chaque procédé, et terinine par des notions techniques sur l'épuration des 
eaux industrielles. 

La cinquiéme partie renseigne sur le régime des eaux d'aprés les lois 
en vigueur ; il indique le questionnaire relatif au programme d'instruc- 
tion des projets d'amenée d'eau potable dans les villes et les corriniuues, 
ainsi que celles relatives aux formalités à remplir pour obtenir I'autorisa- 
tion d'exploiter tes eaux minérales t'rant;aises et étrangères. 

Bulletin scientifique et industricl de In maison 
Houi-e-Bertrand fils; de Grasse. - Le no 8 de ce Bulletin 
(octobre 1903) est divise, comme les précédents, en trois parties : dans la 
premiérc, sont consignés lcs travaux exécutés par le servicc scientifique 
de la maison. MM. Charabot et  Hébert ont continué leurs recherches 
sur la vkgétation des plantes h parfums. Ils étudient, dans ce numero, 
l'influence des engrais sur ces végétaux et la distribution des composés 
organiques dans les diverses parties des plantes. 

La deuxierne partie est consacrée h une revue de l'industrie des parfums. 
On y trouve des notes sur les huiles essentielles exotiques et sur la récoite 
des plantes aromatiques indighcs.  

Enfin. la troiçi&me partie est une reviie des travaux récents sur les par, 
fums et les huiles essentielles. 

Ce Bulletin renferme: comme les précédents, d'intéressantes illustra- 
tions. - 

T 

NOUVELLES ET HENSEIGNEMENTS 
Coarm du Conservatoire clen art# el  niétierm. - Nons 

publions la liste des ditférents cours publics et gratuits du Conservatoire 
des arts et métiers pour l'année 4903-1904, ainsi que les jours et heures 
de ces divers cours, le riorri des prmi'esseiirs qui en sont ctiarpks et l'indi- 
cation de l'amphithéatre dans lequel ont lieu les cours. 

Géométrie appliquie aux arts. -- 211. Laussedat, professeur ; RI. Hnag, 
rernplaçant. -Les lundis et jeudis, ii 9 h .  114 du soir.-Amphithéatre A .  

Géométrie'deso.iptive. - RI Houché, professeur. - Les lundiset jeudis, 
A 8 h. du soir. - Amphithéitre A. 

Mécanique appliquée a u x  a r t s .  - M .  Sauvage, professeur. - Les 
lundis et jeudis. h 9 h. 1 / 4  du soir. - Arriphithéitre C. 

Constructions crvzles. - hl.  Pillet, professeur. - Les lundis et jeudis, 
9 h. 11.1 du soir. - Arnphittiéktre B. 
Physique appliquée aux arts. - hi. Violle, professeur. - Les lundis et 

jeudis, à 8 h .  du soir. - Amphilliéatre C. 
Eleclricite' industrielle. - M .  Marcel Desprez, professeur. - Les mer- 

credis et samedis, a 8 11. du soir. - Amphithéitre C. 
Chimie générale dans ses rapporls auec l ' industr ie .  - M .  Jungfleisch, 

professeur. - Les mercredis et samedis, 2 9 h. 114 du soir. - Amphi- 
théatre Ç. 
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Chimie industrielle. - U. Fleurent, professeur. - Les mardis et ren- 
dredis, à 9 h. 114 du soir. - Amphitliéatre C. 

Metcdlurgie e t  trnonil des métaux. - M .  Le Verrier, professeur. - Les 
rnardis et vendredis, 8 h.  du soir. - Amphithéilre B. 

Chimie appliquée à l a  teinture, a la céramique et a la verrerie. - 
RI. de Luynes professeur. - Les lundis et jeudis, à 8 h. du soir. - Am- 
phitheitre B. 

Chimie agricole et analyse chimique. - M .  Schlmsing, professeur ; 
M. Schlmsirig fils, remplaçttnl. - Les mercredis et samedis, 8 h .  du 
soir. - Amphitheatre B. 

Agriculture. ; M .  Grandeau, professeur.- Les mardis et vendredis, ?i 

9 h. 114 du soir. - Amphitti6itrc B .  
Filature et tissage. - M. Inihs, professeur. - Les rnardis et vendredis,. 
8 h. du soir. - Amphitlikltre A. 
Economie politique et 1égi.slatiun industrielle. - M. André Liesse, 

professeur. - Les mardis et wridredis, à 9 11. 414 du soir. - Aniphi- 
thegtre A. 

Art appliquéaux métiers. - M .  Xagnc, professeur. - Les mercredis et 
samedis, 2 9 h. 114 du soir. - Amphithéatre Bd 

Histoire du travail. - RI. Renard, professeur. - Les lundis et jeudis, 
à 8 h. du soir. - Petite salle de cours. 

Assurance et pre'voyance sociales. - 11. Rlabilleau, professeur. - Les 
mercredis et samedis, à 8 h. du soir. - Ampliithé:ltre A. 

Droit commercial. - hl. Alglave, chargé de cours. - Le mercredi, 2 
9 h. 114 du soir. - AmphitliéAtre A. 

Ecor~omie sociule. - M. Beauregard, chargé de cours. - Le çarnedi, à 
9 h. i l 4  du soir. - Amuhithéitre A .  

Tous ces cours ont commencé dans la premiére semaine de novembre. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous infornions nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du Syn- 
dicat des chimistes, nous nouq chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
I~esoin et des places aux chimistes qui sont A la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser h hl. Crinon, 4 5 ,  rue Turenne, Paris 3 0 .  

diplbmé de 1'Ecole nationale des Industries JEUNE CHIMISTE, agricoics, avec les meiiieures références,chereiie 
situation ; prétentions modestes, accepterait volontiers situation ti 

l'étranger. - Ecriie à M .  Ozard ,  ctiimisle 8, rue du Jardiri Public, k 
Phrigueux (Dordogne). 

à acheter un microscope et un polarimètre d'occa- ON DEMANDE sion. - S'adresser au bureau des Annales de Chi- 
mie analytique. 

Le Girant : C. CRINOA. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Essnis snr la reclierclie du beurre de coco claiin 
len heoi-res ; d&terniinatieu de l'indice d'acides 
vdatlls, 

Par M.  FERDINAND JEAK 

M. Wauters, directeur adjoint du Laboratoire de la ville de 
Bruxelles, ayant reconnu que les acides gras du beurre de coco, 
soumis à la distillation avec de l'eau, donnerit, k côté d'acidcs 
volatils solubles dans I'cau, une certain;: quantité d'acides gras 
volatils insolubles dans l'eau, avait indiqué ce caractére cornrne 
pouvant &tre utilisé pour reconnaître l'addition de beurre de 
coco dans le beurre ; nous avons entrepris une sdric d'essais 
ayant pour but d'étudier ce procédé et de rechercher en m8nie 
temps si l'examen physique et chimique des acides gras inso- 
lubles, non volatils, conduirait ü des données utilisables pour 
la recherche des graisses étrangères dans les beurres. 

Au lieu d'opérer, cnmme le fait M.  Wauters, la distillation 
sur les acides gras totaux, nous avons préféré séparer les acides 
insolubles et n'opérer la distillation que sur les acides solubles, 
parce que nous avons toujours supposé que les acides insolubles 
se transforment partiellement en acides volatils sous l'action de 
la vapeur d'eau, ce qui explique l'impossibilité, malgré les 
distillnlioris répktkes et. I'cimplni de grands volumes de vapeur 
d'eau, comme dans les procédks Violette et Xüntz, d'arriver à un 
distillatum final neutre. 

En coriséquence, nous avons opérk de la manière suivante : 
5 gr.  de corps gras filtré ont été saponifiés, au  rbfrigéiant A 
reflux, pitr I ~ P ,  soluLion al~:ooliqile dl: potasse ; l'alcool a bt.6 
chassi:, et le savon, aprEs avoir été dissous dansl'eau bouillante, 
a étc': précipité par le sulfate de magnésium ; on n filtré & froid 
le savon magnrisien et recueilli 100 cc. de solution, qui, après 
avoir été additionnée de 40 cc. d'acide sulfurique A 23 p. 1000, 
uril été soumis à In distillal.ion pour recueillir 100 cc. de dislilla- 
tum, qui ont été filtrés sur u n  petit filtre pliit e t  titrés avec l'alcali 
normal déci~ne ; le savon magnésien a été ensuite lavé avec 
100 cc. d'eau distillée, qu'on a recueillis dans le ballon contenant 
Ic résidu de la première distillation, et l'on a sépare par distilla- 
tion 100 cc., qui ont kt6 fiIlrés et t,itr& cornme le premier 
distillatum; on a alors a,joutédans le ballon un peu d'alcool, qu'on 
a chassé par distillation, pour laver le condensateur de l'appareil 

Dicsarens 1903. 
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distillntoire et pour  dissoudre les acides g ras  volatils insolubles 
s6parPç par  le filtre, e t  la solution alcoolique a été titrée avec 
l'alcali décime; le résidu des distillations, resté d a n s  le ballon, a 
été étendu d'eau, puis agité,, d a n s  une  boule A séparation, avec de 
l 'éther de pétrole, afin de dissoudre les acides g ras  non volatils;  
l 'kther d e  pétrole, convenablement lavé e t  étendu d'eau, a été 
titré avec l'alcali dkcime. 

Daris celle prerriiere série d'opkrations, on a. skparé les acides 
g ras  concrets insolubles, t i tré les acides g ras  volalils solubles 
fournis p a r  les deux distillations, t i tré les acides gras  volalils 
insolubles et  les acides gras  non volatils solubles. Les résultats 
ol i te~ius soril. c:orisignt!s dans la tah1i:itii ci-dessous : 

. . . . . . . . . . . .  6 ri C 2  
. . .  7lBcurrc dr1iigny R.. 

1 

2 
3 

Beurre de coco (Vkgé- 
taline) . . . . . . . . . . . . . .  

Beurre de Normandie. 
Beurre M 1 . . . . . . . . . . .  

10 p .  100 de beurre 
de coco.. . . . . . . . . . . .  

Beurro de Normandie, 
5 p. 100 de coco et 
5 p. 100 de marga- 

. . . . . . . . . . . . . . .  rine 
Bourre do Normandie, 

1 0  p. 100 de rnarga- 
rinc . . . . . . . . . . . . . . . .  

Beurrc de Bretagne, 5 
p. 100 de coco et 
5 p .  100 de ruarga- 
rine ................ 

Bciirre dc Charente, 
5 p .  100 de coco e t  
5 p. 100 de marga- 
rine ................ 

8 
n 

2 0  
I I  
12 
13 
14 

Acides gras 
volatils solubles 
-'~-- 

- .  
>) D B . . . . .  
Il u 11 ..... 

Margarine Mouriés.. .. 
. . .  Beurre d e  Charente 

P de Xorrua~idie. 
u de Bretagne.. . 

Beurre de Norrriandie. 

- 
CC. 

7 
2 4 . 5  
2 4 . 9  
2 4 . 3  
2 4 . 5  
25.6 
2 5 . 4  
2 5 . 5  
2 7 . 5  

2 . 5  
2 1 . 8  
2 5 . 9  
21 

2 6 .  1 

23.6 

27 

4 3 . 5  

23 

- 

" d i ~ t i l -  
lation 

ln KOHO 
N - 
10 

- 
CC. 

5 . 4  
8 . 5  
1 

6.4  
6 
5 . 8  
5 . 7  
5 . 3  
4 . 6  
0.9  

10.7 
5.9 
5 

5 

7 . 3  

4 . 3  

3.5 

5 - 

2' distil- 
lation 

en KOHO 
N - 
10 

Acides 
volatils 
~o lub lea  
totaux 
n KOHO 

N - 
1 O 

- 
Acides 

non 
volalils 

solubles 
n KO11 

N 
i'1U 
- 

C C .  

0 . 8 5  

0 . 4 5  
0.20 
0.09 
0.35 
0.10 
0.09 
O .  09 
0.00 
0.09 
0.09 
0.09 

0 . 0 4  

0 . 0 4  

0.04 

0 . 0 4  

0 .04  
- - 

Acides 
volai i ls  
iosolu-  

bles 
en KOHO 

K - 
10 

C C .  

1 2 . 4  
33 
31.9 
30.4 
30.5 
3 . 4  
31.1 
30.8 
3 2 . 1  

3 . 4  
3 2 . 5  
31.8 
31 

CC. 

8 .5  
O. 85 
O.'i5 

::;5 
0 . 8 5  
0 . 6 5  
0.95 
0 . 5 5  
0.09 
1 .9  
1 . 5  
1 . 2 5  
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Les résultats consignés dans ce tableau montrent que la 
totalité des acides volatils passe dans les 200 cc. de distillatunis et 
que les acides non volatils solubles, dus sans doute à la petite 
suliikiilité di1 savon rnagriksien, sont en qiiaritité insignifiante, 
puisque, pour 5 gr.  de beurre, ils saturent moins de 1/10 de 
centimétre cube d'alcali décime. 

Ces résultats nous paraissent intéressants au point de vue de 
l'analyse générale des corps gras, parce qu'ils proiivent qu'il est 
facile de tlt:.terrniner la tcitalitk des acides vulatils, si l'ou :i 1ii 

précaution de séparer les acides insolubles, comme nous l'avons 
fait. [1 serait donc: rationnel d'employer cette méthode pour 
déterminer l'indice d'acides volatils des corps gras, de pr6férence 
B la méthode Reicherdt, qui ne donne que des résultats conven- 
tionnels, c'est-h-dire qui ne donne que la ' quantité d'acides 
volatils passant, dans les conditions déterminées, dans 120 cc. 
de distillatum. 

En ce qui concerne les acides gras volati!~ insolubles dans  
l'eau, les résultats cités dans le tableau pr6cSdent montrent que  
cette méthode ne permet pas de déceler en toute certitude la 
présence de 10 p. 100 de beurre de coco, surtout lorsqu'il g a 
addition concomitante de margarine. Il se peut que la méthode 
de M. Wauters conduise des résultats plus satisfaisants en ope- 
rant  sur la totalité des acides gras, par suite de la formation 
d'acides gras volatils insolubles, sous l'action de la vapeur d'eau, 
au cours de la distillation et aux dépens des acides gras inso 
lubles du beurre de coco. 

Les autres déterminations que nous avons faites, au cours de 
ce travail, ont porté sur les acides gras insolubles séparés à l'état 
de savons magnésiens. A cet effet, le savon magnésien a été 
d6composé à l'ébullition par l'acide chlorhydrique étendu d'eau ; 
les acides gras ont été lavés k l'eau chaude, dans une boule à 
separation, séparés par l'éther de pétrole et séchés au bain-marie. 
Sur les acides gras, on a déterminé : ID la réfraction optique h 
I'oléoréfractornètre, à 45 degrés (en déplaçant le O de l'échelle de 
30 dygrés à droite) ; eo l'indice de saturation, c'est-b-dire la 
quantité de potasse nécessaire pour neutraliser 1 gr .  d'acides 
gras ; 3"e point de fusion, au tube capillaire. 

Pour un certain norrhre d'Cchiintillons, nous avons, en outre, 
déterminé, sur le corps gras neutre, la densité à 100 degrés, le 
degré ?i l'oléoréfractomètre et l'indice de saponification. Tous ces 
r6sultats sont consignés dans le tableau ci-dessous : 
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1 Coc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 Beurre d e  Norrriandie.. 
3 Beurre hl I I . .  .......... 
4 » C I  ............ 
5 n hl2 ............ 
6 P C2 . . . . . . . . . . .  
7 Beurre d'lsigny N . .  . .  
8 n » B . . . . .  
Y )) a R . . . . .  

1 U  \largai.ine Mouriirs. . . .  
I I  I l e u m  de Ch;ircritr,. . 
12 di: Korniandie..  
13 >i d e  Hictagne. .  . 
14 Heuiw de  Normandie 

e t  10 p. 100 de  coco. 
1J Beurre de i\orriiaridic. 

5 p. 400 de coco et 
5 p. 100 de niarga-  
ri ne  . . . . . . . . . . . . . . . .  

.L6 :ipurrti d e  Korniandie. 
10 p. i00 de  rnarga- 
ri n e  . . . . . . . . . . . . . . .  

ii Beurre dc  Bretagne. 
5 p. 100 d e  coco et 
5 p.  I r 0  d e  niarga- 
ririe. . . . . . . . . . . . . . . . .  

IR Beuri,e de Ltiarerite, 
5 p .  lu0 d e  coi:o et 
5 p. 100 de  marpa. 
m . .  ................. 

19 Reuire d'Irigriy..  ...... 
20 0 (le laitier . . . . . . .  
21 » de  Gournay . . 
22 v d u  Mans ....... 
2:3 ier jus  0160.. . . . . . . . .  
24 ln" jus. i 0  p. 100 d~ 

?csarne..  . . . . . . . . . . .  
25 Beurre d'Isigny, 10 p. 

400 d e  coco. .  . . . . . . .  
26 Beurre d e  laitier, 10 p. 

100 d? co8.0.. . . . . . . .  
27 Reurre de  Gournay,  10 

p. 100 %le  cocci.. . . . . .  
28 Beurre d u  Mans, 10 p.  

100 de  coco. .  ....... 

- 444 - 

SCR LE CORPS NEUTAE 1 SUR LES ACIDES GRAS 

Indice de 
Deusil& Oieore- Indice de OlkorP- 

satura- 
100 de- iracto- saponi- lracto- 

Lion en 
grés mètre ficalion mèlre 

KOHO 

- 
Poiot 

de 
U8101! 
des 

iCideE 
IUSO-  
ubler 

D'aprés ces résultats. on voit que, dans la plupart des cas, la 
prPserii:e de 10 p. 100 de htwrre de cmo peut Ptre iridiqiiFe par 
l'augmentation de l'indice de saturation et l'abaissement du 
point de fusion, mais que, s'il y a addition concomitantede mar- 
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garine, cette matiére agissant sur les indices physiques et chimi- 
ques en seni inverse du coco, il devient à peu près impossible de 
déceler la fraude des beurres à 10 p. 100. 

Sur les neuf premiers échantillons qui figurent au tableau 
prkcCdent, les déterminations ont été faites imrnédiatemerit sur 
les acides gras, tandis que, ayant dû interrompre le travail, les 
acides gras des échantillons de 10 2 19 n'ont étk examinés qu'au 
bout d'un mois. llurant ce laps de temps, par suite d'oxydntion, 
de polymkrisation et de formation de lactones, les propriétés 
de ces acides s'étaient modifiées a u  point de fournir des indices 
de saturation anormaux et qu'il a été impossible de les passer à 
I'oléoréfractomètre ; aussi, nous avons dû  reprendre leur indice 
de saturation en les faisant bouillir au  réfrigérant h reflux avec 
une solution alcaline titrée et en titrant, comme on le fait pour 
l'indice de saponification, l'alcali en excbs. 

Lorsqu'on n'opère pas sur des acides gras de préparation toute 
récente, il nous parait sage de ne pas déterminer l'indice de 
saturation par neutralisation directe, mais d'opérer comme s'il 
s'agissait d'un indice de saponification, et cela pour se mettre A 
l'abri d e i  erreurs qui peuvent résulter de la présence d'anhydri- 
des dans les acides gras. 

Les chiKres d'indice de saturation cités dans notre tableau sont 
affërents à des acides hydratés, et il y aurait lieu de les rappo&F 
aux acides gras anhydres, en tenant compte de 3 à 4 p. 100 
d'eau de cristallisatiou. 

bkpmretion e t  dosage nimlnltmnt3 de l a  I i a r y k ,  
de la ntrontlane et  de la chaux, 

Par hl. LUCIEN ROBIN (1). 

J'ai cherch8 à doser successivement les terres alcalino-ter- 
reuses (baryte, strontiane, chaux) en mettant en œuvre des 
méthodes simples et cependant capables de four& des rBsultats 
satisfaisants. 

Voici le mode op6ratoire que je propose : 
Les substances h analyser étant traitées de telle sorte que 

les terres alcalino-terreuses se trouvent réunies en solution, 
sous forme de chlorures ou de nitrates, on opère ainsi  qu'il 
suit : 

Si la liqueur est acide, la rendre légèrement ammoniacale ; 
ajouter du sel ammoniac (2 pour 100 environ), bien exempt 

( i )  Travail pr8sentb à 1'Académio dos sciencos par M. Carnot. 
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d'acide sulfurique, et, après avoir acidifié légèrement par l'acide 
acétique, porter à ébullition, puis ajouter, dans le liquide bouil- 
lant, un excès notable d'une solution saturée de bichromate d e  
potasse (la liqueur doit posséder une teinte rouge8tre) ; laisser 
hoiiillir perirlaril 5 minutes eric:ore; faire refroidir sous un 
courant d'eau et recueillir le chromate de baryte sur un  filtre 
taré ; le laver, d'abord, avec une solution tiède A 0,s pour 100 
environ d'acétate d'ammoniaque légèrement alcalinisée par de 
I'ammoniaqiie, puis avec de l'eau alcoolisée (alcool à 9s0, 10 par- 
ties ; eau distillke, Y0 parties); porter le filtre & l'étuve à 100- 
110 degrés pendant 2 heures au moins et peser le chromate de 
baryte pour calculer. 

Le liquide débarrassé de la hargte est rendu ammoniacal, 
puis porté à l'ébullition; on introduit alors environ 3 à 4 p. 100 
de sulfate d'ammoniaque cristallisé pur ; on maintient à 100 de- 
grés pendant un quart  d'heure, en prenant soin de maintenir la 
liqueur un peu alcaline par l'addition d'ammoniaque ; on laisse 
refroidir, et l'on recueille le sulfate de strontiane (la liqueur 
doit posséder une t e h t e  jaune d'or); on lave avec de l'eau 
chaude renfermant à peu prEs 0,s à .I pour 100 de sulfate d'am- 
moniaque et rendue légèrement arnmoniücale, puis avec I'eüu 
alcoolisi.,e h 10 pour 100 ; on sèche à l'étuve ; on incinére, et l'on 
pèse le sulfate de strontiane. 

Le filtratum est porté à 80 degrés environ, puis additionné 
d'oxalate d'ammoniaque, et, aprEs agitation, abandonné au 
repos peridant une dcrni-heure ; I'oxalate de chaux est recueilli 
sur un filtre, lavé à l'eau chaude légèrement ammoniacale, 
séché, puis  calciné, pour être transformé en carbonate ou en 
sulfate. 

Kous avons pratiquC des dosages sur des liqueurs dont la 
teneur avait BtE dbterminée par les méthodes les plus parfaites : 
dosage de la baryte à l'état de sulfate, dosage de la strontiane 
ir I'état de carbonate, dosage de la chaux à I'état de sulfate, et 
ces divers dosages ont été faits sur des volumes croissants, 5, 10, 
20 cc., 6tendus %JO cc. B peu près, afin de contrôler si la con- 
centration pouvait avoir quelque influence fâcheuse. 

Enfin, nous avons, dans une dernikre serie de dosages, pré- 
levé 80 cc. de la  liqueur calcique, afin d'augmenter la teneur en 
chaux et de voir si, dans de telles conditions, cette dernière 
n'était pas entraînée d'une façon appréciable par le précipité de 
sulfate de strontiane. 
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Voici les résultats obtenus : 
Raryt~ Strontiane Chaux 
- - - 

5 cc. de liqueur renferment.. ........ 0,0565 0,0368 0,0157 
Chiffres fournis par la méthode exposée : 

sur 5 cc.. ...................... 0,0575 0,0353 0,0163 
sur 10 cc.. ...................... 0,1162 0,0705 0,0310 
sur 20 cc.. ...................... 0,2300 0,1432 0,0604 
sur 20 CC. pour la baryte et la stron- 1 

tiane et sur 80 cc. pour la chaux. 
0,1419 0,2580 

On voit, par l'examen de ce I.ahleau, que les teneurs 
trouvées ont aiigmenté presque mathématiquement et que, p a r  
conséquent, le procédé décrit fournit des rksultats très satisfai- 
sants, en un  temps très court et sans difficultk opératoire. 

Il est évident que cette méthode peut s'appliquer à la  re- 
cherche et A In sEparntion qualitative des alcalis terreux, apr&s 
leur précipitation en bloc par le carbonate d'ammoniaque et 
redissolution dans l'eau chlorhydrique. 

Sur le eholx d'un ~ntiaeptlque demtiné R ecrnaervei. 
les échmutillons de lait pour I'analynie, 

Par M. LINDET. 

Lorsque les serviaes municipaux supposent qu'un produit ali- 
mentaire a été adultéré par  la fraude, ils prélèvent sur ce pro- 
duit deux échantillons, l'un destiné k l'analyse immédiate, l'au- 
t re  rkservk & la contre-expertise, si celle-ci est jugée nécessaire. 

Les prélévernerits de vin, de  biére, de vinaisre, etc.. s'ext5cu- 
tent sans aucune difficulté, le second échantillon pouvant atten- 
dre, sans se modifier, le moment où aura lieu la contre-exper- 
tise; mais les prélèvements de lait prksentent plus d'incertitude, 
h cause de I'altérabilité de ce liquide. Le second échantillon, et 
quelquefois rnc'me le  premier, arrivent caillés au laboratoire. Il y 
a donc lieu de se prkoccuper de la consermtion du second 
iicharitillori, tout au moins pcridant dix ou quinze jours et quel- 
quefois davantage. Kous avons cru devoir consulter, à ce sujet, 
les membres de la Commission internationale des analyses, ainsi 
que divers savants français et étrangers que nous savions s'occu- 
per des questions laitières, et c'est sur les résultats de ce refe- 
rendum que je m'appuie. 

Le Laboratoire municipal de Paris a fait construire une gla- 
ciére dans laquelle le lait est congelé à - 15 degrbs. Ce mode de 
conservation est assurément le meilleur de tous ; mais il ne peut 
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étre prat iqué partout,  e t  il y a peu de  villes où siege u n  tribunal 
qui puisse faire une pareille dépense. Pour  les rnêrnes raisons, 
on rie saiirait, daris tous les cas, conseiller. l a  stérilisiitiori des 
échantillons par  l a  chaleur, e t  ce n'est que d a n s  les grandes 
villes qu'on peut chaufrer les fchantillons 83 degrés et 
refroidir ensuite i i  O degré (1). 

C:ert:iins chimistes n'admettent pas  qu'on ajoute au  lait un 
aritiseptiqiie ( 2 ) ;  on peut, daris cr: cas, Iorsqu'ciri reçoit le lait 
caillé, redissoutire le coagulum formé, par  une addition d'un 
niélange de soude ct d'ammoniaque. Ce procédé est difficile à 
prat iquer;  de plus, il modifie profondément l a  cornposilion d u  lait .  

Parmi  les antiseptiques proposés p a r  rnes corresporidants, 
j '~11  retiendrai c inq:  le bichlurure de meixiire, le  chloroforme, le 
thymol (3), l'aldkhyde formique 3, l 'état de foriiiol et le bichro- 
mate de potasse. 

Le bichlorure de mercure conserve bien le  lait, mais  il a un 
double inconvénient: il est d'un pr ix élevé et  il est toxique Sans 
étre pessimiste, on peut craindre que des écharitillons d e  lait, 
ainsi conservts,  ne  soient bus, ou que l a  manipulntion de 
bichlorure d e  mercure, dans  la laiterie ou la  crèmerie. ne puisse 
donner  lieu à de  dangereuses méprises. P o u r  éviter celles-ci, 
on peut colorer le  bichlorure a u  moyen d'une couleur d'ani- 
line (4). 

Le chlurofor~rie, à la dose de  Z p. 100, donne d e  rnauvais rksul- 
tats. Il peut,  a u  début ,  arréter  le développement des bactéries 
lactiques et  des  tyrothrix, mais  il n ' ag i t  plus lorsque les dias- 
tases coagulantes, c'est-8-dire les présures, se sont  d6veloppées. 

La formaldéhyde, dont  50 ou 60 gouttes suffisent pour  conser- 
ver  u n  litre de lait, est mieux appréciée (3);  mais on lui reproche 
de présenter quelques difficultés a u  moment du  dosage de la 
mati&re grasse p a r  I'acido-butyromètre Gerber (6).  L'emploi de 
la formaldéhyde présente un  autre  inconvdnient : les frau- 
deurs mettent souvent dans  leurs laits, pour  e n  assurer  l a  con- 
servation, u n e  petite quantité de formol ; en sorte que  l'expert, 
qui  reçoit un  échantillon forniolé p a r  le  service des prélévernents, 
ne peut savoir s i  le  lait en contenait antér ieurement ,  Idorsque 

(1) Cornrnunication du D r  Ritter von Grueber (Allemagne). 
(9) Cornmunication de M. Thorpe [Londres) e t  de M. Aubin (Paris) .  
(3) Cornrnunicat.ion d u  Dr Christornanos (Athbncs). 
(4) Comrnunication du Dr Wiley (Etats-Unis). 
(5; Çommuniciitionr du Dr Lain (Arnsterditm), d o  M. de Freudcnreich 

(I)ernc), d o  M .  Wiley (Ktats-Unis), du D r  Theunis (Louvain), de M. Cousin 
[Neufchitel-en-Brdye], de M. Martin (Mamirollei, etc. 

(6)  Cornniunication du Dr Leo Liebermann ( B u d a p h t ~ .  
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le lait n'est soupçonné que de mouillage, le fait a peu d'impor- 
tance;  mais il en a, au contraire, une trks grande, si l'on a 
quelque raison de présumer que le lait n'est pas suffisamment 
frais et qii'il a été conservé par un antiseptique. 

Cet iric:orivi:riierit a perdu. i l  est vrai, l'iniport,aric:e qu'on y 
attachait autrefois, depuis que MM. hlarian et Nanget ont montré 
qu'il suffit de saupoudrer la surface d'un lait formol6 avec du 
diamidophénol, pour voir apparaître, au bout de quelqucç 
minutes, une coloration jaune f:~cile distinguer de la colorntion 
saumon que ce produit donne avec un lait non additionné d e  
fornialdéhyde. J'ai constaté que cette réaction accuse, mérne au 
bout de 95 heures, un minirriurn d'une soulte de formol dans 
un litre de lait. L'expert aura donc la possibilité, avant de 
conserver l'c!chantillon à l'aide du formol, de s'assurer qu'il n'en 
contient pas  au moment où il le reçoit. 

Un certain nomlire de personnes dont j'ai demandé l'avis on1 
préconisb l'usage du bichromate de potasse ( l ) ,  employé h la 
dose de O gr. 5 i I gr. par litre. Celui-ci ofrre le même incon- 
vénient que celui dont nous venons de parler, le bichromate 
étant eniploÿé cornrrie antiseptique et comme colorant dans les 
laits écrémés, devenus trop blancs ; mais il est facile également, 
pour celui qui fait le pi6lévei~ierit, d'avoir sur lui un  petit flacon 
de nitrate ti'argcrit ; s'il souppnne que le lait a été additionné 
de bichromate, il peut le constnter iminédirttement par la for- 
mation du chromate d'argent. Je nie suis assuré qu'on peut 
ainsi déceler la présence de O g r .  020 di: bichromate dans un 
litre de lait. 

La conservation des échantillons, soit au  moyen du formol, 
soit au moyen du bichromate de potasse est chose simple sous 
les réserves que je viens d'indiquer, et je propose, pour la con- 
servation des échantillons de lait destinés à l'analyse, soit le 
bichromate de potasse à la dose de O gr. 50 par litre, soit le 
formol la dose de 60 gouttes par litre. Si l'expert constate la 
présence, dans le lait frais, de l'une de ces deux substances. il 
devra faire usage de l'autre. 

(1) Ciirrirnuriic:atioiis d u  Dr Freseuius (Wiesbaden), du  Dr Hoft (Kiel),  d u  
1)- Leo Liebermann (Budapest), du  Dr Theunis (Louvain),  de M. Vincente 
de Laffitte (Madrid). de  M. Ferreira da Silva (Porto). du  D r  Lam (Anister- 
dam),  de XII. Wiley (Etats-Unis), de MM. Villiers, Nagnier d e  la Source, 
R o q u e s ,  etc. (Paris). 
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Albumines, 
Par M. A .  BELLOCQ. 

Blanc d'œuf. - On sait que  les cendres du blanc d'a:uf se 
corriposent de chlorures, de  carbonates, d c  phosphates et de 
sulfates. Les bases sont les grandes bases ambantes, soude et 
potasse, chaux et magnésie. On y t rouve aussi  de  la silice et 
d u  fer. 

S'il est difficile de  concevoir, dans  la masse albumirieuse, la 
silice cf le fer autrement  qu'en combinaison organique, il n'cil 
es t  pas de  merne des sels qui ,  a u  moins en partie, passent pour 
figurer k l'état de liberté minérale. 

Afin de  vérifier c:c:t,t.c: idée, il importe  d'avoir dc:s solutions de 
blanc d'œuf maniables, homogènes et claires. La filtration au 
papier ,  pa r  des iiioyens connus, est irripossible, e t  la filtratioii au 
linge ne saurait  convenir ; l 'addition volontaire ou accidentelle 
d 'un  agent chiniique doit être évit6e avec le plus  grand soin. 
sous peine d'altérer ou de  détruire, si  elles existent, la ou ' les 
deux rnol&cules géantes, sur tout  dans  les assises instables, car- 
horiatécs. I 

Dans cette première série d'expériences, j 'indiquerai une 
manière d'obtenir des solutions de  blanc d'œuf se prèlant  à la 
recl-icrche des sels p a r  les réactifs classiques. 

A i l  soiriiriel. de  la partie la plus  voliirnineuse dl: l'muf, je priiti- 
que une petile ouverture a u  moyen d'un poinçon, et je constate, 

l'exiguïté de  la cavité dite chambre à a i r  e t  h la ténuitk d e  la 
pellicule de fond, que  l'ceuf est  du  jour. J'Blargis I 'ouvertme sur  
u n  rli:trii&tre de  10 15 niillirnktres et  je verse le blanc dans un 
entonnoir !L robinet ; le j aune  reste d m s  la coquille. J'écoule 
ensuite d a n s  un  flacon fond large e t  plat,  en faisant vivement 
jouer le robinet en avan t  e t  en arrikre, d e  façon k hacher  aussi 
finement que possible le tissu a lbumineux;  les chn!azes sont 
rejetées à leur passage. J'ajoute deux volurnes d'eau pure et 
j'opère le mélang.:, doucement et sans  secousses, e n  impriniant 
a u  11t~con un rnouveriient circulaire et  horizontal, rie provoquant 
pas  de moussc, qu i  ne doit en rieri ressembler a u  battage. 

A rricsufc que se fait  Ic mélange, des  l ambeaux  membraneux? 
t rès  blancs, apparaisserit confusément, d'ahord en liqueur trou- 
ble, puis  enfin trSs distincts, t r ès  libres en liqueur claire ou B 
p i n e  opalescente. Au repos, ces lambeaux tombent  iiu fond du 
flacon, où ils s'agglutinent e n  u n  caillot subélastique qui ne 
manque pas de rappeler l a  fibrine. La ddcantation est des plus 
faciles. 
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La  solution claire est coagulée par la  chaleur, quels que soient 
les tours de mains que j'aie pu employer. Elle ne se colore pas 
par  addition de phénolphtaléine et donne par l'oxalate de 
potasse un  trouble qui se résout en un dépôt pul&rulerit; au 
microscope, I'oxalate de chaux s7avEre en granulations réfrin- 
gentes et aussi en ses fornies caractéristiques. ,Je surprends 
ainsi l'acide carbonique, vecteur de carbonate de chaux, celui- 
ci allant fortifier la coquille ou plutôt sa nicmhrane, ct, laissant 
l'œuf frais, incomplet, je passe h l'œuf que j'appellerai œuf 
rassis. 

Après deux nu trois jours de repos en position normale (je rie 
précise pas mieux ce temps qui varie d'après les saisons), je 
trouve sous le poinçon la cavité plus grande, avec une pellicule 
plus ferme, et j'opère comme ci-dessus. 

La solution colore énergiquement la phholphtal6ine et ne 
prkc:ipit,e paspa r  1'ox;tl;ite de pot;isse Elle sc: rnoritre iridifférerit,e 
au chlorure de haryurn et à la solution magnesienne, tandis que 
les plus petites traces de sulfate ou de phosphate ajoutées il l'eau 
de dilution s'accusent, pour le sulfate,par un dépôt poussiéreux, 
amorphe, et pour le phosphate, par des cristaux bien connus de 
phosphate arrinioriiaco-magnésien. 

Je viens de dire que le blanc d'œuf, acide dans I'ceuf frais, est 
alcdin dans l'niuf rassis ; si, au  lieu d'eau pure, j'opére la solu- 
tion avec de l'eau additionnée de phénolphtaléine, je remarque 
que les larribeaux ne participent pas à la coloration rose ; bien 
pliis, la prb.par~ai.icin, eliondonnée au repos, sous une coii(:tie 
d'éther de pétrole, dans un  flacon bien bouché, se décolore gra- 
duellement, et cette décoloration s'effectue de bas en haut, du 
caillot à la surface. 

Cette partie insoluble d u  blanc d'œuf es! donc de ,réaction 
acide et génératrice d'acidité probablement de nature carboni- 
que. Elle est presque entiérement soluble dans les sels alcalins, 
notamment dans l'oxalate de potasse. Sa proportion est de 
3 p. 100. 

Quitte B revenir, dans la suite, sur les autres faits signalés 
dans cette étude, je ferai ressortir ici l'importance du rûle de 
l'acide carbonique et je retiendrai que les phosphates,les sulfates 
et la chaux des cendres ne répondent pas leurs réactifs dans 
le blanc d'œuf. 

Que faut-il penser des chlorures e t  des carbonates alcalins ? 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES 

Souvelle ~iiétliode trks sensible pour lu. rccherclio 
de  t w i s  faibleai propoi-tionrr d'mrscuie. - bf. A ~ i . \ l A ' i i >  

GAUTIER (Conzptes rendus de 1'AcudCmie des science? des 40 et  27 
juillet 1903). - M .  Armand Gautier a fait  connaître u n e  rriltl-iode 
très sensible pour  la recherche de très faibles proportions 
d'arsenic, laquelle permet de retrouver i niillièrrie de  inilligr. 
d'arsenic ajouté h 100 ou 150 gr .  de matière organique aniiride 
ou vCgétale ( 2 )  ; mais cette rrikthode est d'urie application déli- 
cate ; d'autre p r t ,  elle n6cessite I'eiiiploi de  tlivimes substaiici:s 
(eau distillée, AzOJl-i, SO'+Ilz, hydrogkne su l t ' u~é ,  anirnoriiaque, 
acide siilfur-eux et b i su l f i t~ :~ ,  ziric, etc.), et l'on poiivait se dcinan- 
dcr  si quelques-uns de  ces rdactifs rie conticrinent p a s  dei, traces 
d'arsenic. hl. Gautier a constaté que,  malgré la purification de 
ces réactifs, la qiiaritité totale d'arsenic introduite p a r  eux daris 
100 g r .  de  muscle ou de jaune  d'ceuf varie de  112 à 314 de 
rriilhérrie de  milligr. 

Enfin, cette methode n'est pas  applicable a u x  cas où il s'agit 
de rechercher I'arseriic d a n s  les substances riches eri ctilorures 
solubles, telles que l'eau de nier, les eaux  minérales chlorurées, 
ln viaiide salée, ou dans  les solutions t rop riches eri fer, parce 
que l'arsenic est perdu,  soit ii I'Ctat d e  chlorure qu i  échappe 
niéme à l 'ea~i  alcalinisite, soit à l'état d e  sulfo-arséniure de fer. 

L a  nouvelle rriélhode que signale JI. Gautier est trbs siniple et  
très précise ; elle est basée s u r  la proprikté que posséde le fer, 
eri s'oxydarit e t  en se prkcipitant,, d'entiairier avec lui I'arseriic b 
cdtci, duquel il se t rouve;  1 rriillième de  niilligr. d'arsenic, ajuuté 
sous forme d'arsknite ou d'arsériiate d a n s  un litre d'eau pure ou 
chargée de  sel marin ou d 'autres  sels, est entièrement crilevé par  
le  fer. 

M. Gautier prépare son réactif de la façon suivante : 100 g r .  
de sulliile ferreux cornmercial sont dissous t1:iris 500 g r .  d'eau 
distillée adtlitionriée de 23 g r .  de  SOilln p u r  ; on traite cette 
solutioii pa r  l ' hy l rogéne  sulfuré ; on fait  bouillir ; on filtre et 
l 'on oxyde il chaud le sel ferreux par  28 gr.  d'Az0311 exempt 
d'arsenic ; on ajoute B la solution de I'amrnoniaque exeriipte 
rl'arseriic, d e  nianikrc: il prc:c:ipit.er I'1iytii;ttc: ft:i.riqiii: ; on larc:, el. 
I'ori redissout b froid cet hydrate  dans SOiHa p u r  dilué ; ce 
sulfate ferrique contient des  traces sensibles d'arsenic, qu'on 
enlève avec de la grenaille de zinc p u r  e t  en portant l'ébullition 
d a n s  le vide ; on oxyde de nouveau le sel à. 1 aide d'un peu de 
SU\lli et d'iiz0311, et l'on pr icipi te l 'hydrale  ferrique p a r  uri léger 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1900, p. 61). 
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excès d'ammoniaque, qui  redissout. I'nxydc de  zinc ; on lave pi. 

I'on ajoute h I'liytlrate fwrique SWR' pur  dilué et froid ; 100 cc. 
de ce réactif, contenant 30 sr. de F e e 0 3  par  litre, ont  donné i~ 
M. Gautier u n  anneau correspondant & 1/52 miIliErne de inilligr. 
d'arsenic. 

Si I'on prend 2 litres d'eau distillée, qu'on les évapore en pré- 
sence de  10 g r .  d'Az0311 et  10 gr .  d e  SO~fI3eriçiblerrient cxeiripts 
d'arsenic, que, après  avoir chauffé jusqu'h fornialion de vapeurs 
sulfuriques, on étende d'eau et  qu'on verse dans  1'app:ireil de  
Mürsh, on obtient : 

Eau distillée dans un  alambic de cuivre étamé. - 7 dix iriil- 
lièrnes (le rriilligr. d'a.rseriic par  lil.re ; 

Eau distillée d a n s  une  cornue de verre, aprEs addition de  
carbonate de soude. - I I  dix millièmes de rnilligr. d'arsenic p a r  
litre. 

Un litre d e  cette eau, si  faiblement arsenicale, est porté 
l'ébullition, après  addition de  5 cc. du  rt5actif ferrique ci-dessus 
indiqué ; après  refroidissement, on s:ttiire p a r  quelques gouttes 
d'ammoriiaqiie pure, et, après  une ébullition d e  quelques ins- 
tants,  on filtre ; la liqueur filtrée, évaporée en présence de 
A z o v 1  et dc: SOLH" est ch;tufTée jiisqu'aii départ  d'AzCPlFI puis  
étkndue d'eau et versée dans  l'appareil de  JIarsh. Elle ne donne 
plus trace d'arsenic. 

A 2 litres de cette eau airisi privée d'arsrnic, on  %joute 2 mil- 
lièmes de rnilligr d'arsenic, sous forme d ' a r s h i t e  de  soude, puis 
5 cc. de  rcactif ferrique ; on  porte  à l'étiullitiori ; on alcalinise 
p a r  que l rpes  gouttes d'arnrnoniaque ; on recueille le pr6cipit8, 
qu 'on redissout dans  un léger excés de SOLH' ; le sulfate ainsi  
formé est versé dans  l'appareil de M:irsh, e t  l'on retrouve inté- 
gri~lerrieril les 2 rriillikrnes de milligr d'arsenic ajoutés i l'eau, 
qui  avaient 6th entraînés p a r  le fer.  

Le dosage de traces d'arsenic dans  l'eau pure  ou additionnée 
d e  sel marin, d e  sulfate d e  potasse, de n i h t e  de  potasse, de  
chlorate rie potasse, se fait  avec la niéme précision p a r  cette 
nouvelle méthode, qui permet de retirer facileirient l'arsenic des 
eaux  de mer,  du  sel rnnrin, des eaux  rriinérales et cles sels usuels, 
des acides et  des Iiascs, elc., avec exactitude e t  rapidité. II faut  
seulement, s'il s'agit d'acides, d e  sels acides ou d'alcalis, les 
saturer  prkalablement. Pour  les gaz sulfureux, sulfhydrique,etc.,  
on  les oxyde p a r  barbotement avec AzO31l chaud, et I'on dose 
ensuite l'arsenic corritrie il es1 di1 ci-dc,ssus. 

M. Gautier a constaté q u e  l 'arsenic existe dans l 'eau distillée 
1;i. plus piire, dans  l'arrirnoniaqiie l a  plus pure, dari.; A z 0 3 H  I P  
p lus  purifié, d a n s  le nitrate de potasse pur ,  dans  le liicartio- 
note de soude pur ,  dans 1JC1 pur,  dans  le  chlorate de potnsse 
fondu, d a n s  le  sel marin fondu au rouge, d a n s  I'hydrogéne 
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sulfuré lavé provenant du sulfure de fer et de IlCl, dans l'acide 
sulfureux, dans les bisulfites, etc. 

M. Gautier a trouvE dans l'eau de mer, puisée h 30 métres 
des côtes de Bretagne et & 5 métres de profondeur, ,1/100 de 
rnilligr. d'arsenic p;ir litre, existant soiis forme d'arsenic minéral 
et d'arsenic organique. 

Ilans l'eau de I'r\tlantique, au voisinage des Açores, & une 
profondeur de 5,943 mc\tres, la quantité trouvée a été de 8/100 
de milligr. par litre, ce qui permet de penser que, dans les 
parages volcaniques, l'arsenic abonde, surtout dans les grands 
fonds. 

Dans l'eau de source salé?, qui existe A Misserey, pres de 
I<esançon, l'arsenic existait, comnie dans l'eau de la Manchv, 2 
la dose de 1/100 de rnilligr. par litre. 

Le sel gemme. le sel marin contiennent également dc l'arse- 
nic;  1 kilo de sel blanc en reriferirie de 1/100 & 31100 de 
milligr. ; le sel de cuisine en contient davantage (45/100 de 
milligr. par kilo). 
M. Gautier a eu la curiosité de chercher l'arsenic dans les 

eaux minérales; il en a trouvé, dans les eaux de Vichy (Grande- 
Grille, Hh.pilnl C~lestins, Puils-Chornel, Haiilerivej, des qimn- 
tités variant de 18/100 & 31/100 de milligr. par litre. 

lin ce qui coriccrrie l'application de celte méthode iZ la rechcr- 
che de l'arsenic dans les matières organiques végitales ou 
animales, on commence par détruire ces matières par le rridange 
nitro-sulfurique ; on reprend le charbon azoté par l'eau bouil- 
lante ; on filtre ; aprks refroidissement, on neutralise, et l'on 
:Woiite lc réactif ferrique tant qu'il nc marque pas au ferro- 
cyanure ; le précipité qui se forme & froid, dans ces conditions, 
n'entraîne pas d'arsenic ; on filtre ; on ajoute 5 cc. de réactif 
fcrriqtie, et l'on porte à l'ébullition ; on neutralise par I'arnrrio- 
niaque ; on filtre ; on redissout le précipité $ l'aide d'un 
mélange d'AzO"1 et de SO'H2 purs ; on chauffe tant qu'il se dé- 
gage des vapeurs nitreuses ; on étend d'eau, el l'on verse daris 
l'appareil de Xlürsh. 

I)asmge vdumétrlque du van~dium dans les pro- 
duits rnétaiiui.giqnen. - M .  E. CAMPAGKE (Comptes wndus 
d'octobre 1903, p. 570). - Ida iriéthode de l'auteur repose sur les 
d(:nx r6;~c:l.ioris ~1iiva111~:~ : i 0  I1ktht:r ~:hiirgtE d'lIC1 dissout 1r:s 
scls ferriques, sans dissoudre les oxychlorurcs de vanadium; 

l'oxÿchlorure VOC13 est réduit en VOCIZ par ébullition avec 
ITCI. En transformant les chlorures en sulfate, on obtient le 
sulfate de divanadyle, qui est bleu et qui se transforme, par 
oxydation, en sulfate vanadique par le permanganate de potasse. 

Voici le mode opkratoire suivi : 
S'il s'agit d'un acier, on attaque 5 gr.  de métal par 60 cc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'AzOJII de densité 1,20, qu'on ajoute p a r  petites portions ; 
l 'attaque est terminée 2 une douce chaleur ; la liqueur est évit- 
porée au  bain de  sable et chauffée fortement pour  Irarisformer 
les nitrates en oxydes, qu'on dissout dans 50 cc. d'HG1 p u r  e t  
conceritri: ; la l iqueur  est traitée p a r  l'éther, qui dissoul la pres- 
q u e l o l ; ~ l i t 6  du  fer ; la liqiieiir i:piiisi:e est. riiairit.eriiie k iirie 
douce température, pour  chasser l 'éther dissous, puis  coricen- 
t rée h faible volurne ; le rksidu est additionna de  30 cc. d'HC1 
concentrk et i.,vaporS H nouveau ; cette opération a. pour  but d e  
transformer VOC13 en VOÇ12 ; l'ébullition cri prksence d'un e x c h  
d'IIC1 doit ê t re  r6pétée trois fois ; on ajonte 5 cc. (le SO'H' p u r  

. a u  résidu de la  dernière évaporation, e t  l'on chauffe jusqu'k 
apparition de  furnies blariches ; ûprés refroidisseirient, on dis- 
sout le résultat de l'attaque daris 250 & 300 cc. d'eau chaude ; 
la solution obtenue est plus  ou moins colorée en bleu, suivant  la 
teneur  en vanadium ; elle tient la silice en suspension ; si celle- 
ci est. en c~iiantité notal)le, il est bori de  filtrer. 

On titre alors par  le permanganate de potasse vers 60 degrés, 
jusqu'à persistance de la coloration rose ; l a  solution de prirrnan- 
ganitlc renferme environ 1 gr .  d e  sel p a r  litre e t  est titrée a u  
rnoyen d'une solution dc vanadate de soude obtenue en partilnt 
d'un poids connu d 'anhydride vanadique p u r  ; In rkduction d u  
vanarlate peut étre réalisée p a r  IICl ou  par  l'acide sulfureux. 

Dans les ferrovanadiuins, si  la teneur de métal ra re  dépasse 
43 p. 100, on peut se  dispenser d'Bliniiner le fer ; apri?s le titrage, 
l a  liqueur passée à l 'hydrogène sulfurée p e ~ i t  &tre utilisée pour  
le  titrage du fer.  

Dans les ciipr»van;itliiirns, le cuivre est dusk klectrolytique- 
ment  ; la liqueur résitluelle est évaporée et triiitke par  h 0 3 H  
comme il a étt. di t  plus haut.  

Le chrome serait  compté comme vanadium, s'il existait en 
sollition. L'auteur se propose de publier u l th ieurement  la 
niéthode de dos;ige volumétrique d u  chrome et  du vanadium 
coexistant dans  une solution. L. L. - 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Dosage do aoiifre par I'cau uxyghée .  - BI. J .  PETEH- 
SEN (Zeit. f .  analgtische Chernie, 1903, p. 406). - A .  Classeri et 
O. Bauer ont  montrE que le  peroxyde d'hydrogène est un  oxydant  
excellent pour  transformer en sulfates les sulfures :tlcalins. 
S. Eliasberg avait essayé d'appliquer cette rkaction à une  méthode 
volumétrique et  montré  que l'hyposulfite e t  le tktrathionate de  
sodium sont également transformés en sulfates par  l'eau oxygé- 
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née agissant en solution alcaline. L'auteur met  à. profit ces réac- 
tions pour doser le soufre d a n s  la. poudre en t rai tant  pr6al:ible- 
ment  celle-ci I'éliullitiori p a r  un  alcali ; d;tris une fiole d'Er- 
lerimeyer de 250 cc., on introduit environ O gr.  50 d c  poudre avec 
40 cc. de lessive de soude k 2 p. 100, et  I'ori fiiit bouillir pendant 
environ 20 ininutcs ; après  refroidissement, on üJoute 50 cc. de 
peroxyde d'hydrogène chirriiquerrient p u r  (solution a 3 p .  .100), 
et l'on fait bouillir pendant 5 minutes ; on acidifie ensuite par  
1IC1; on fait bouillir de  nouveau ; o n  filtre et on lave. Tout le 
soufre est passé en solution k l 'état de sulfate ; on le dose comme 
d'hahitiide par  précipitation a u  moyen d u  chlorure de baryum. 
Pour cihteriir des r6sull,iits plus exacls, il corivient d'i:vapoi.er la 
solution provenant de l'oxydation, afin de ckiiisser AzO, 'H prove- 
r imt  du nitrate de  uot:rsse. 

Le r r i h e  procédé peut  servir pour  doser le soufrc dans cer- 
tains coinposés organiques. La suhstiirice est dissoute dans 
100 cc. d'eau, puis on ajoute environ 10 cc. [le lessive de soiide 
à 8 p .  100 et %ïO cc. de la. eolution de peroxyde & 3 p. 100; l'oxy- 
dation se fait également bien en solution alcoolique pour les 
substances irisol~ibles dans l'eau ; on prend alors 80 cc. d'alcool 

9G0, 10 cc. de lessivti 8 p. 100, 3 (x:. (1'e:iu et 3 cc. de peroxyde 
à. 3 p .  100 ; Io r h c t i o n  donne souvent lieu it [in fort dégi1;einerit 
de chaleur, et,  dnns ce cas, on opère en solution plus diluée; 
fintilernent, on évapore l'alcool au  bain-marie ; on reprend par  
l'eau et B U ,  et  l'on dose S0+112. 

Cette m i t h o d e  a été appliquée avec succès p a r  l'auteur au  
dosage d u  soufre d:~i ls  les composiis suivants  : siilfo-urée, allyl- 
sulfo-urée, thiocarb;inilide, xûnthogénate de potassium, dixan- 
thogrnc,  siilfocyanure de  potassium, sulfocyanure de  pliériyle, 
acitle iso-persiilforyani(111e ; la rriéthode pieut bgiilerrierit. servir à 
doser le sulfure de carbone, mais, lursqu'on opi.re sur  le siilfure 
lui-ménie, il faut  observer (les précautii)nj spiciales polir (iriter 
les pertes qui  se produisent trés facilement piLi volatilisation. 

La rriéthode a u  peruxyde d'hgdrogène ne donne pas de  i,ésiil- 
ta ts  exacts avec les corps suivants ,  soit parce qu'il ne se produit 
pas  de  réaction, soit p ; ~ r c e  que  celle% se limite B certains 
groiipm : thiophène,  sulfure d'cthgle, thiophériol, siilfocyaiiure 
d'éthyle et  nigrorinte de  potassium. 

Cornrrie annexe ?t la précérlerite note, l'auteur. indique qii'on 
peut doser Ic soufrc dnns la  poudre e n  Ic dissolvant dans  le sul- 
fite rle sodium et  évaluant l'hyposulfite forrnt! ; on ne peut faire 
le titrage directernerit ; il faut sriparcr le sulfite par  p rk ip i ta t ion  
à l'état de sel de  strontium. Pour O gr.5  5 O e r . 8  (le poudre, on 
prend 4 g r  de  sulfite d e  sodium cristallisé ; ori filit bouillir pen- 
dan t  10 ii 15 niinutes; on ajoute d u  nitrale de stronliurri à la 
solutiori el on laisse r e p s e r  plnsieiirs heures;  on filtre cbt U r i  lave 
avec 300 cc. d'eau froide, quant i té  suffisante pour entraîner  tout 
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l'hyposulfite. Comme l e  sulfite d e  strontium n'est pas  absolu- 
ment  insoluble, il y a lieu de faire u n  essai à blanc, pour  appré- 
cier le vcilurrie de  liqueur d'iode qui  sera, de  ce fait, erriployé en 
excks ; pour 300 cc. d'eau, l'auteur a trouvé 0 cc.4 de  liqueur 
d'iode N/10. E. S. 

Danaoc da m~ng~nème a l'état da sulfiire. - 
MM. ET. R A A B  e l  L. WESSELY (Zeits. f .  andylische Chemie, 1903, 
p .  433) .  - L'analyse peut ,  en faisant var ier-  la température de 
précipitation ou les quantités de sulfure d'amrnoniurn et  d'am- 
moniaque, obtenir le sulfure de  manganése soit B l'état de sulfure 
hydraté  volumineux, rouge chair ,  soit à l'état de  sulfure an- 
hydre,  lourd et  ver t  De ces deux modes de prkcipit il t '  ion, on 
choisit tantôt l 'un. tantôt  l 'autre. car  ils ont tous deux des 
inconvénients. Le sulfure rose doit é t re  dépost': assez longtemps ; 
il filtre lentement et souvent trouble, et parfois le filtratum 
donne encore la  réaction du nianrnnèse avec le b rome;  cette " 
forme de précipité est, p a r  contre, facile B enlever d u  filtre. Le 
siilfur,e vert,, qui  ne  prkserite pas ces incorivkriit:rils, ;L c:eliii d'ad- 
h6rer fortement a u  filtre lorsqu'on n e  lc deççixhe pas trCs lente- 
ment  et  prudemment  

Lorsqu'ori précipite les solutions de  sels d e  manganèse à l'état 
- - 

de sulfure rose au-dessous du point d'fil>ullition et  qu'en pré- 
sence d'une quant i té  notable d'aminoniaque on transforme ce 
précipité en sulfure vert, en le chaufiant u n  peu au bain-marie 
bouillant, le nouveau précipité (qui contient souvent un produit 
intermédiaire vert  sale) réunit en général les avantages des 
modifications rose e t  verte, miiis il peut encore adhé- 
rer  au  filtre; on tourne la difficulté en remplissant avec d e  
l'alcool Ir, filtre sur  1t:qiiel or1 ii rkurii et, lav6 erit.iérerrient, pa r  le 
sulfure d'arninonium dilué, It: sulfure vert de rnangaoése;après  
une  dessiccation d e  une  k deux heures, le pr6r:ipit.C: se d i tache  e n  
grosses écailles, e t  il a souvent un  poids constant dbs la prerniére 
calcination. E. S. 

R'ouvelle pisaette. - M. E.  WEISKOIT (Chern. Zeit., 1903, 
p 876). - Pour obvier a u x  inconvénients des pissettes ordi- 
naires, M. Weiskopf a irnagirib. une  pissette, dans laquelle on n'a 
point à craindre les brusques jets d'air ou d'eau. 

Le tube recourbé a (fig. 1) est relié a u  moyen d'une petite 
allonge de  verre a u  robinet c servant de tubedesort ie ;  des petites 
bagues en caoutchouc r,  T ,  assurent l a  fermeture et  permettent 
de faire tourner le robinet autour  de b servant d'axe pour 
l'amener dans  la position voulue;  u n  caoutchoucn tient la c lefdu 
robinet dans son enveloppe ; le tube d'entrée d'air o est m u n i  
d'une soupape de Bunsen ordinaire;  le robinet p est ouvert B 
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volonté avec le pouce de la  main  qu i  tient la pissette, pendant 
qu'avec l'index de la  m&me main, on dirige le robinet c dans  la 

Fig. i .  Fig. 2. 

position voulue, ce qui  est des plus  facile, sur tout  lorsqu'il est 
bien graissé. 

La figure 2 montre la position de  la pissette quand  on veut 
faire tomber s u r  u n  filtre u n  prkcipité contenu d a n s  u n  bécher. 

Pour  faire fonctionner l'appareil, on opère de  la manière sui- 
vante  : on ferme le robinet p, puis  on souffle fortement par  O ;  

le  tube a et  le  robinet c se remplissent ; on  ferme c ; l a  pissette 
peut alors servir.  Si l'on ouvre c ,  on obtient u n  je t  d'eau régu- 
lier e t  assez fort, quiperrriet de laver  tous les précipités. Q u a n d  
on veut  arreter le fonctionnement de la pissette, on ferme c, puis 
on ouvre p ; la pression cesse et la pissette ne fonctionne plus. 
L'action est  beaucoup plus persistante et  plus  forte avec de 
I'eau chaude. 

Plosette pour andjse quantitative. - M. W. KOHRS 
(L'hem. Zeit.. 4902. p. 556). - On sait que ,  dans  les pissettes ordi- 
naires, lorsqu'on commence à soumer.  l'air restant d a n s  le  tube 
effilé est projeté pvec violence et  le jet d'eau arrive avec trop de 
force s u r  le filtre. Pour  éviter cet inconvénient, on est obligé de 
faire fonctionner la pissette avan t  de commencer le lavage. 

La pissette imaginée p a r  M. Kohrs  est construite de façon 
que I'eau remplisse entièrement le tube effilé, ce q u i  permet 
d'éviter l ' inconvhien t  ci-dessus. 

La figure 1 montre:  le tube A, par lequel on souffle et  qui 
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est muni d'une soupape de Bunsen ; le tube d'&happement B, 
avec son dispositif spécial. La soupape C sert à interrompre le 
jet d'eau. Comme cette soupape ferme d'elle-inéme, elle ne con- 
vient pas lorscp'on emploie de l'eau chaude;  on enlève dans 
ce cas le morceau de verre faisant fermeture, et l'on ferme avec 
le doigt l'ouverture laissée ainsi libre. 

Fig. i. - Coape de la pissettc. 
Fig. 2. - Dispositif pour enipécher le retour d e  l'eau dans la pissette. 

Fig. 3. - Coupe du bouchon fermant la pissette. 

La figure 2 reprksente le dispositif qu i  ernpeche le retour de 
l'eau. Le tube A est celui qui  est représenté en RW dans  la 
figure i ; ce tube est coudé et  se termine par une partie effilée, 
munie d'une soupape de Bunsen, E ,  faite d'un morceau de tübe 
de caoutchouc à parois peu épaisses. Le tout est enveloppé d'un 
tube B, dont le dir~rnEtre est tel qu'on puisse introduire entre 
lui etles tubes intérieurs des bagues en caoutcliouc C ,  D. ka sou- 
pape de Bunsen a pour but d'empécher le retour de l'eau. On 
peut, en outre, diriger le jet d'eitu de haut  en bas ou de  bas en 
haut  par  simple rotation autour d u  tube C.  

La figure 3 montre la coupe du bouchon qui sert à fermer Pa 
pissctte précbdentc, munie d'un tube pour verser l'eau et qini 
porte quatre trous que l'on munit des tubes suivants : A ,  tube 
d'échappement; B, tube à soupape ; C .  tube pour soulnrr  ; D, 
tube coudé auquel est fixée une fermeture en caoutchouc qu'on 
peut enlever lorsqu'on veut verser de l'eau avec la pissette. 
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DCtermlnation de la valeur houlrrngère des fart- 
ne@.- M .  A.  RIAURIZIO (Bzedemanns  Centralblatt, 1903, p .  409). - Jusqulà prksent, pour apprécier la valeur boulangére d'u11e 
farine, on avait recours & l ' u n  des trois moyens suivants : 1" do- 
sage d u  gluten et  détermination de  sa  dilatabilité ; P dosage des 
élhments chimiques composant le gluten et fixation d u  rapporl  
qui  existe entre leurs quantités respectives ; 3O exécution d'un 
essai pratique par  un  boulanger, examen e t  détermination du  
volurne d u  pain au laboratoire. L'essai S l'aleurométre de  Boland 
a été l'objet de  nombreuses critiques : Kredsler trouve qu'il n'est 
exact ni en principe, n i  dans  son application ; Naercker donne 
la prbférence k u n  essai de panification en grand  e t  conclut, de 
ses rec:lierc:lies sur  rliffhwites v a r i é t h  de farine, que,  ni la teneur 
absolue e n  gluten, n i  la dilatation de celui-ci ne  sont en relation 
directe et  régulière avec la valeur boulanghre. Heinrich et 
W. Meyer ont construit un appareil qui  a ,  s u r  celui de Boland, l'a- 
vantage de  ne  pas faire de pression siir le gluten qui  se dilate; ils 
ont  aussi conclu qu'il n'existe pas de rapport  constant entre la 
valeur b o u ~ a n g è r ~ e t  la teneur  e n  gluten et que, pour  obtenir u n  
bon critérium sur la valeur d'une fxrine, il fant,  outre le 
dosage du gluten, recourir & un  essai pratique. Licberrnann a re- 
pris récemment l a  question, mais sans  plus de  succEs ; il déter- 
minai t la  dilatation à 170 degrés du gluten plongé dans un bain 
d'huile. 

MM. Robine et  Fleurent se  sont arlressks aux  méthodes chimi- 
q u e s ;  le premier utilisait uri aréomètre qui s'erifonçait plus ou 
moins dans  leliquide obtenu en pétriss;tntIa farineavec dr: l'ncide 
ac6tique dilué ; i n  n'obtenait aifisi qu'une indication sur  IR teneur 
en substance azot6e soluble dnns l'acide acétique, de  la farine nor- 
male ou altérée. Fleurent dose la gliadine et  la gluténine et en 
Btnblit le r a ~ ~ o r l  ; mais il ne donne aucune indication sur  le  

A L  . 

volume d u  pain que  fournissent les farines dont  le gluten a la 
coinposition : 75 gliadine el 23 gluténine. Des essais de panifica- 
lion ont  donné,  avec des farines dont. le gluten avai t  60 :L 69 
p. 200 de gliadine un  volume d c  pain supéricurà celui des fari- 
nes qui  indiquaient 50 à 56 p.  100 de gliadine. 

L'auteur parle ensuite des appareils destinés & faire les essais 
pratiques de panification ; il cite les résultats donnés p a r  diffé- 
rents procédés appliqués H l'essai d'une mèiue farine ; ces résul- - .  . 

ta ts  n e  sont guère concordants cn ce oui concerne le volume d u  " 
pain obtenu; du reste, ces essais de panification sont, faiisst':s par  
la l ev~i re ,  dont  le pouvoirfermentaire n'estjamnis le méme.  On ne 
peut  tirer,  d e  ceç essais de laboratoire, des conclusions siir la 
valeur boulangkre d 'une farine. mais on peut  cependant recon- 
naître les farines nettement inférieures pour la boulangerie. 

On s'est également adressé au poids spécifique d u  i a i n  pour  
avoir u n  moyen d'apprécier la farine. Prausni tz  a trouvé, pour l e  
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pain de farines de  qualit6 moyenne:  froment 0,387 ; seigle 0,585; 
mélange de ces deux farines de 0,435 à 0,581. Lehmann avait 
aussi atliré I'attcntiori sur  cctle détermina lion, effectuée sur le  pain 
poreux ; il enlevait du  pain,  au  moyen d'lin emporte pièce en lai- 
ton de  capacitk connue, un cylindre de pain qu'il pesait ; il a 
t rouvé,  pour larnieporeuse : pain deb lé  0,37;  pain de seigle 0,41; 
pain noir O,T1 ; pumpernickel1,O : ces procédés ne  s 'appliquent 
qu'aux pains de volurnc assez considérable. L'auteur a appliqub 
cette mbthode a u x  petits pains, e t  il coricliit qu'on peut établir la 
classification suivante : la farine de froment de première qualité 
donne un  pain dont le poids spécifique varie d e  0,23 à 0,28 ; la 
qualité moyenne donne jusqu'à 0.35 et l'inférieure 0,46. Onpeut ,  
d 'aprés  M.  Maurizio, reconnaître les blés médiocres d'aprbs le 
poids spécifique du  pain qu'ils donnent. E S. 

E*sai de I'étlicir anesthésique. - R I .  WILLY WOBBE 
( A p o t h d e r  Zeit . Rcp . ,  1903, p .  458,  465 et 487). - A 15 degrés, 
la densité de  l'éther anesthésique varie de 0,718 à 0,720. Son 
point  d'ébullition ne doit pas étre  infiirieur à 34 degr&, ni 
supérieur ë 35 degrAs. 

Évapore dans  une capsule, il ne doit pas  laisser de résidu, ni 
d'odeur. 

Pour  rechercher la presence de  I'eau, on se sert d e  plusieurs 
sulist,aiic:~:s : d u  t.iiritiiri desséclik :a 110 d(:gri;s, qui s'at,i;iclie aux 
parois du  flacon, si I 'éthcr conteriu dans ce flacon contient de  
l'eau ; du  sulfitte tle cuivre desséché, qui devient bleu ; d e  la 
benzine et du  sulfure de carbone, qui doiinent un trouble ; d'un 
papicr i m p r d p é  d 'une solution de  chlorure d e  cobalt e t  dessé- 
ch&,  qui passe du  bleu a u  rose avec un  é ther  contenarit seulement 
0,EiO p .  100 d'eau. 

Pour rechercher la presence de l'alcool, on agite l'éther avec 
de I'eau ; on décante ; on ;ljoute à la soliition aqueuse quelques 
gouttes d'uiie solution (l'iode d a n s  l ' iodure [Ir, potassium et  un  
peu de lessive des savoriniers ; i l  se produit  de l'iodoforme, si 
l'ktlier cnnteriait de  l'alcool. 

L'a1di;hyde ou l'alcool arnylique sont  c;irnctérisés par  le r h c t i f  
de  N e s s l ~ r  ; l 'alrléhyde peut encore &tre raractérisée eri agitant 
l'éther a r e c  une soliition ainriioriiacale de nit.rate d'argent,  puis 

'en ajoutniil u n e  solution aqueuse d c  soude caustique ; il se p ro-  
dui t  une réact.ion en présence de l'aldéhyde, 

Lii présence de  l'eau oxygénée ou d u  peroxyde d'éthyle est 
constalée eri agi tant  20 cc. d'éther avec 3 cc. d'un réactif corn- 
posé de  voluines égaux d'unci solution d'iodure d(: potassium A 
30 p. 100 et d 'unc solutioii de  phénolphtaléine it 1 p.  100 ; le  
rnélarige rougit. 

L a  réactiori suivante periiic:t aussi de rechercher la présence 
d c  l'eau oxgg-én6e, e t  elle ne se produit pas  avec le peroxyde 
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d'kthyle : o n  p r e n d  u n e  soliition e t e n d u e  e t  r k c e m m e n t  p répa rée  
d e  fer r icyüni i re  d e  po ta s s ium e t  d e  pe rch lo ru re  d e  f e r ;  l 'eau 
oxygénée  f o r m e  du bleu  d e  l ' russe.  c e t t e  réac t ion  e s t  sensible,  
m ê m e  s i  l ' é ther  r en fe rme  seu lemen t  un  mi l l ionième d ' eau  oxy- 
génée. 

O n  reconnai t  la présence  d e s  ac ides  su l fu r ique ,  su l fu reux  o u  
acé t ique  e n  l a i s san t  évapore r  20 cc. d 'é ther  add i t i onné  de  
que lques  gout tes  d ' eau  ; l e  r é s idu  a q u e u x  rie doi t  p a s  r o u g i r  le 
t ou rneso l .  

* 
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- ; Sur des bases n ~ u v e l l n s  
dérivées des sucres, pa r  
Roux. .  .................... 

- ; Int,roduction à 1'8tude di: 
la chimie véeétalo, par Aso. 

-; Les d é r i v k  tartriques du 
. . . . . . . . . . .  vin. par  Carles..  

- : Ut.ilisation pratique d e  I'a- 
rialyse des terres, par  Lagatu 

. et Sicard.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-; L'étude des terres e t  1c:s 

cartes agronorniques, pa r  La- 
gatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; La grande industrie cliinii- 
que minérale, par Sorel. . . . .  

- ; L'ir1du:trio dos cyanures, 
. . . . .  par  Rohine et  Lenglen.. 

- ; Analyqe chiiriique et bacté- 
riologique des eaux, pa r  Bau- 
cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; Uulhtin scientifique e t  in- 
dustriel de la  maison Koure- 
Bertrmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; I'recis d'analyse chiiriit ue 
qualitative, pa r  E. ~ a r r J  . . 

B i è r e  : recherche du fluor, par  
. . . . . . . . . . . . . . .  M. Windisch 

- ;  caractérisation de la bibre 
pasteurisée, par  M Bau . . . .  

- ; recherche d e  l a  saccharine, 
par Mk1,Boucher et B o u n p e .  

- ; dosage de l'acide phospho- 
r i q n ~ ,  par M. Arra on 

- : détcrriiination é?ectr;)i& 
que  de petites quantitbs d 'ar-  
senic, pa r  M .  T h o r p o . .  .... 

B i o x y d e  d e  p l o m b  ; son eiii- 
ploi en analysr.. p a r  11. Hog- 
dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B a u m e  d e  t o l u  ; eniploi d e  
l'iodure de potassiurn pour 
caracthriser le sirop de bail- 
me dc tolu, p a r  MM Bstriic 

. . . . . . . . . . . . . . .  et Gambier.. 
B i u r e t  ( r e a c t i o n  d u )  ; condi- 

tions dans lesquelles clles S C  

produit.  pa r  M.  Schaer . .  ... 
B l é :  analvse des hlés rliirs e t  

constiluliori d e  leur  gluleu. 
. . . . . . . . . .  par  M. Fleurent .  

B r o m o f o r r n e  ; reaetion colo- 
rée, par  M .  1 )upoug . .  . . . . . .  

B r o m u r e s  ; leur  difïérencia- 
tion d'avec les chlorures. 
par  31. Viard,. . . . . . . . . . . . . .  

B r u c i n e  ; son doiage dans la  
noix voinique, p a r  M. Dow- 
zard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C a c a o  (recherche d u  hois de 
santaldans le), pa r  XI I .  Rie- 
chclrnarin et  Leusclicr ..... - ; do:age d e  la theobrcirriine, 
par  M. Derker . . . . . . . . . . . . .  

C a c o d y l a t e s  ; 1t:iir r:drac:tkri- 
iation et leur  diffhrencialion 
d'avec les arscnitcs, arsénia- 
tes e t  méthylaiséniates, pa r  

. . . . . . . . . . . . . . .  M .  Bougault 
C a d m i u m ;  s a  sc;liaratiori d'a- 
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voc le zinc p a r  électrolyse, 
p a r  M .  Hollard ............ 

C a f e s  ; l e u r  teneur  en cafeine, 
nota~urr ient  da.ns ceux q u i  e n  
contiennent pou, p a r  M. Ber- 
t r and .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-; falsification par  l'oxyde d e  
fer, pa r  M .  Jahlin-Gonnet.. . - ; essencede caf8, parM. Erd- 
uiann ...................... 

C a r b o n e  ; diffërenc:iation d e  
ses variétés. pa r  M M .  Donath 

............. et  hlargosches 
C e l l u l o s e  ; son dosage, p a r  

MM. Zeisel et S t r i t s r . .  ..... 
C h a u x ;  dosage d e  la  chaux 

. libre dans lefi cirrients, p a r  
M .  Maynarii ............... 

-; son dosa.ge ti i'etat d'oxa- 
..... late, p a r  M. Paguiref . .  

- ; son dosage volumétrique 
dans les eaux des marais  
salants par M .  d'Anselme.. 

-: prockdé simple de diffé- 
renciation des chaux grasses 
d'avec les chaux hydrauli- 
q i ~ e s ,  p a r  M .  Leduc. .  . . . . . .  

- ; suri dosage et sa  sépara- 
tion d e  l a  baryte et de l a  
strontiane, par  M. Robin.. . 

C h l o r a l ;  son essai volumétri- 
que,  pa r  M. Hinrichs. ..... 

C h l o r a t e  d e  p o t a s s e  ; pr& 
sençe du zinc comme impu- 
r.et.c, pa r  M .  Vitali.. ....... 

C h l o r a t e s ;  leur dosage en 
présence du chlore libre e t  
des hypochlorites, pa r  MM. 
James c t  Ritchey ........... 

C h l o r e  ; dosage du chlorelibre 
e n  présence des hvpochlo- 
rites et  des chlorates, par  
MM.  James et  Kitchey.. .... 

- ; appareil pour son absorp- 
tion, par M .  Paulmariri ..... 

- ; sa détermination volurné- 
trique, pa r  M .  Marc.. ...... 

C h l o r o f o r m e  ; rkaction colo- 
ree tres sensible, par hl. Du- 
pouy ...................... 

C h l o r u r e  d e  c h a u x ;  son ti- 
trage, pa r  M. de Paepe.. ... 

C h l o r u r e  de s o d i u m  ; son 
dosaoe dans IRS savons, par  

.............. M .  Warries..  
C h l o r u r e s  ; leur difïérençia- 

tion d'avecles bromures, par 
h l .  Viard ................. 

C h o c o l a t ;  dosagl: du sucre, 
....... par  M. Leys. 49 e t  

- ; ru8me sujet, par  M .  Woy. 
- (recherche d u  bois d e  san- 

ta l  dans la poudre do) ,  par  
MM. Riechelmaun e t  Leus- 
cher. ...................... 
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- ; dosage d c l a  matière  grasse, 
. . . . . .  p a r  M .  Leys. .  286 e t  360 

C h o l e s t é r i n e  ; réaction colo- 
... ree, p a r  hi Hirschsnhn. .  76 

- ; nouvclle réaction colorée, 
............ p a r  M .  Denigbs 219 

C i m e n t s  : dosage d e  la  chaux 
libre, par  M. Maynard ..... 56 

C o b a l t ;  nouvellerdaction colo- 
rée pour sd recherche, pa r  
M. Danzigcr. .............. 31 

- ; s a  sbparation d'avec le 
nickel, pa r  M. Taylor . .  ..... 103 

- ; sa recherche e n  présence 
d u  nickel, pa r  M. Reichard. 106 

-; même sujet,  pa rM Copaux. 212 
- ; son dosage en présence d u  

.... nickel, pa r  31. Copaus,. 213 
C o c a ï n e  ; sa djffërenciation 

d'avec: l'ecgonine, par  M. 
I'roelss . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 

C o c h e n i l l e  ; sarecherche dans 
. . . . . . .  les gelkes de f ru i t s . .  234 

Col le  ; son essai, p a r  M. Mul- 
l e r .  ....................... 229 

C o n g r e s  de c h i m i e  a p p l i -  
q u é e  d e  B e r l i n .  119, 158, 

199, 240. 332, 379 
C o n g r e s  i n t e r n a t i o n a l  d 'hy-  

g i è n e  d e  B r u x e l l e s  . . . . . .  376 
C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  de 

l a i t e r i e  d e  B r u x e l l e s  . . . .  378 
C o n s e r v e s  ; dosage d e  l'acide 

sulfureux dans les consei3vcs 
de fruits sulfitées, par  MM. 
Frkskriius et  Grurihut . . . . . .  152 

C r a c h a t s  ; recherche d u  ba- 
cille de Koch, par  hl .  Cou- 
ratte Arnaude.. . . . . . . . . . . .  66 

- ; recherche du bacillc d e  la 
tuberculose, par  hl .  Peltrizot. 427 

C r y o g e n i n e  ; rbaction d'iden- 
tité, par hl.  Manseau. .  . . . . .  300 

- ; nouvelles r é x t i o n s  colo- 
rées, pa r  M. Barra1 . . . . . . . .  301 

C u i r  ; recherche et  dosage d e  
l'acide sulfurique, par  M .  
Nihou1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306 

C u i v r e  ; sa recherche et son 
dosage dans I'eau, par hl .  
Frciichs ................... 268 

C u r c u m a ;  s a  rechorche, par  
11. IIcll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235 

C y a n a t e s  ; leur ?éparalion 
d'avec les cyanures, sulfo- 
cyanures et sulfures, par  M. 
Rlilbauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 

C y a n u r e s  ; leur skparatiori 
d'avec les cyanates, sulfo- 
cyanures ot sulfures, par  M. 
Milbauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 
- ; reclierche de l'or daus les 

solutions, par  M.  Chiddey.. 309 
- ; leur  analyse, par  M. Adair. 346 - ; leur  dosage dans le gaz d e  

.. houille, par  N .  Freschi. - 587 
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Cystine ; nouvoauréactif pour 
la caractériser, par  M.  Ali 
R i m .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D i g i t a l i n e  ; son dosage dans 
les préparations officinales, 
par hI. Ecalle..  . . . . . . . . . . . .  

E a u  o x y g e n e e  ; ses emplois 
en chimie analytique, par  
M .  Sch losbcrg . .  . . . . . . . . . .  

- ; peroxyde d'hydrogène 
cristallisé, sa  préparation et 

. . . . . . . . . . . .  ses proprietes..  
- :  r&i.c:tif trBs sensihle pour 

. . . . . . . . . . .  la  caractériser..  
E a u x  ; riouvrau procédt: pour 

leur acs:iiriissemerit au nio- 
ven du 1'errr)clilore. par 11. 
Duyk . . . . . . . .  1;. 53, 88 et - ; dosage colorirnétrir lie de  
I'arnrnoniaqiie, p a r  M d .  Man- 

. . . . . . . . . . . .  get  e t  Marion.. 
- ; titrage de sa  dureté au 

moyen d'une liqueur aqueuse 
de savon,  pa r  M. Gawa- 
lowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
; aclioii de l'eau distillee 

s u r  le plornn. parM. Çlowes. 
- ; recherche et  dosaxe du 

plorrih,  d u  cuivre et du fer, 
pa r  M .  Frericlis..  . . . . . . . . . .  

- ; do;tlre de l'oxygkne dis- 
sous, par  M.  Gr6goir.e.. . . . .  

- ; dosage iles m,itikrcq orga- 
niques,  par  M. Lenoririarid. 

E a u  d e  m e r  ;' dosage des 
r i i a t ik r~?~  orgiiriiqiie;, par hl 
Lcnormand. . . . . . . . . . . . . .  

- ; dosagi: di: sos blérrieril.~ 
azotés, par M. üeelrriuydi:ri. 

E a u x  m i n é r a l e s  ; corripoei- 
tion des gaz de  pliisicurs 
eaux iiiintirales, p a r  hl. Moii- 
m u .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; riature de i  sulfui~eï corite- 
n u ?  dans l 'eau d e  Ici source 
Bayen il Uagnciresde Lu- 
chon,  par 11. t i ; ~ r r i ~ o u . .  . . .  

E c g o n i n e  ; sa difftiri!nciati!in 
d'avec la  cocainc. par  11. 
Proelsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E l e c t r o l y s e  : influence d e  la 
na tu re  de la ci~lhodc sur  la  
séparation é1cc:trolytic~ue des 
iriC.laiix. 1)ar M. tTollard.. .. 

E s s e n c e  de h o u b l o n  ; sa 
densité, par  11 Chaprrianri. 

E s s e n c e  d e  m e n t h e  ; nou-  
velle falsification, pa r  M. 
Bennett . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E s s e n c e s  : leur douage dans 
l'absinthe, pa r  !dM. S a n g l e  
Ferrikre et  Cuniasse..  . . . . . .  

- ; leur denqité, p a r  MM. 
Schreiner et 1)ownor.. . . . . .  - ; deterniination d e  leur  in-  
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dice d'iode, pa r  MM. Sangle- 
Ferrière et  Cuniasse.. . . . . . .  127 

E t h e r  ; recherche des per- 
oxydes, pcir M. Jori iscn.  . . .  201 

- ; reckierclic de l'eau dans 
l'éther au rnoyen de I'aciiltr 
picrique, pa r  M. Rougault. .  38'3 

- ; essai do 1'1itliar anesltiési 
que.  pa r  M. Willy Wohlse . 4 6 l  

F a r i n e s  ; dikrriiiriation de 
leur valeur boulangUre a u  
nioven d u  gliadiiiictre, par  
M .  Fleui 'rnt. .  . . . . . . . . . . . . . .  6 

- ; déterrniriatiori d(: leur va- 
Icur  boulangkre, par M .  
Jlauiizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  460 

F è c e s  ; doqage des plifinols, 
pa r  M .  Montet..  . . . . . . . . . . .  425 

F e r ;  dosage colorirriétiiquc d u  
soufre dans le fcr on sau- 

. . . . .  rnon, pa r  M .  Lindsay.  l 5 l  
-; sa présence d m s  I'alrool 

logé dans des fiits dc fer, 
. . . . . . . . . . . .  par  M .  Miriex.. 176 

- ; s a  recherche et  son tir)- 
sage dans l 'eau. p a r  11. 1i'i.e- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  riclis 268 
- ; sa séparation élcclr t~l)  li- 

queù'aavec le nian;arii:se, 
l'aliiininiurri e t  le zinc, p a r  
M11 Hollard e t  Bertiaux. 

1321 et 373 
F l u o r  ; sa recherclic daris l a  

bii:re e t  dans le vin, p i r  M .  
Windisch . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

- ; sa recherche ot. son dosage 
dans les végétaux, par  41. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  F r é s h i u s .  222 
F r o m a g e s  ; dosage (le l i t  ma-  

tihrc gi7aïsc, pa r  hl Lrlys. 
286"et 360 

F i i m e e  ; appareil pour  effei:- 
tuer  suri ar ialyie . .  ......... 433 

G a ï a c o l  ; s a  caractcirisation, 
par  M .  Guérin. .  . . . . . . . . . . .  142 

G a z  d e  h o u i l l e  ; dosa,vo des 
cyanures, pa r  I I .  Pie<clii. .  . 387 

G é l a t i n e  ; ?ciri e s ~ a i ,  liai' M .  
M~.iller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 9 

G e l é e s  de f r u i t s  : rcçherchc 
de l a  c:ochenille.. . . . . . . . . . .  134 

G l i a d i m e t r e  ; appareil pour  
di:tertriiner l a  vitlr:ur bouldri- 
gkre des farines, pa r  M. 
Fleurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

G l y c é r i n e ;  snn douagc dans  
le vin, par  M .  Tr i l l a t . .  . . . . .  4 

- . son dosage, pa r  3111. Zci- 
sel e t  Fa i l lu . .  . . . . . . .  35 e t  309 

- ; nouveau procédé de do- 
. . . . .  sage, par  M. Uuiiirie.. 300 

G r a i s s e  h u m a i n e  ; sa com- 
. .  position, pal 11. Jaeckle. .  193 

G r a i s s e s  ; leur  dosage dans 
It?s jaunes d'mui's, pa r  M. F. 
Jean  ...................... 54 
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- ; mesure de leur  pouvoir 
isolant thermiqii~: et do l ru r  

. . .  viscosité, par  M .  Sigalas. 
- ; leur dosage dans les (:ho- 

colats, p i t i s ~ e r i c r ,  frorri;igos, 
p a r  M. Leys. . . . . . . .  Y8t i  et  

G u t t a - p e r c h a  ; son essai. p a r  
;MM. Marck\\.alrl e t  F rank  . . 

H a l o g è n e s  ; l e u r  dosage dans 
les ci)iiiposks o rpar i ique~ .  pa r  
M X  Baubigny et Chavanrieq. 

H é r o ï n e  ; s a  tiifibixnciatiori 
d'avec: la morphine, pa r  M .  

H o u i l l e  ; dkterrnination de son 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Goutal. 
H u i l e  de c a p o c k  ; ses pro-  

nriétéq e t  ses c a r ~ ~ t P r e s  nhv . , 
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lippc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; mcrne sujct,  par  M M .  Du- 
rand  e t  Baud.. . . . . . . . . . . . .  

H u i l e  d e  c o t o n ;  sa  rec11i:rche 
dlins l'huile d'olive au rrioyen 
do 1 ; ~  rcactiori do Becctii, p a r  
M .  l'olnian . . . . . . . . . . . . . . . .  

-; sa cararti:risation itii nioyen 
d e  l a  réacliori d'flalplien, 
p a r  h l .  IJtz. .  . . . . . . . . . . . .  

H u i l e  d e  f o i e  de m o r u e  : sa 
recherche, p a r  M .  Ciupcr- 
<:esi:o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; son essai à I'olCoréf'racto- 
. .  nii?tre, par  M .  Dowzard. .  

H u i l e  de l i n  : -on analvse. 
d .  

p a r  31. Sjollci~ia . . . . . . . . . .  
H u i l e  d ' o l i v e  ; recherche de 

l 'huile d e  coton au nioyen 
d e  la  réaction d c  Becchi, 
11a.r h l .  To lman . .  . . . . . . . . . .  

H u i l e  d e  r k s i n e  ; sa carac- 
tériqation dans  les huiles 
niinRrales. p a r  M .  Halphen. 

H u i l e  d e  s é s a m e  ; sa rci- 
cherche, pa r  N. Ciupercesco. 

H u i l e s  e s s e n t i e l l e s  ; voyez 
li,'ssences. 

H u i l e s  d e  g r a i s s a g e  ; leur  
arialyse, par  hl IAecocq ...... 

- ;  appareil pour  determiner 
lour degré d e  fluidité, pa r  
h l .  Zega. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

H u i l e s  m i n é r a l e s  ; recherclie 
d e  l 'huile de résine, par h l .  
Ilalphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

H y d r a s t i n i n e  ; sa caractéri- 
sation, par  M .  Jarissen.. . . .  

H y d r a z i n e  ; son dosage volu- 
iriétriclue, par  M. Stolle. . . .  

H y d r o g è n e  s u l f u r é ;  procédé 
de préparation rapide par  
l'action du soufre s u r  la  
vaseline, pa r  M .  Prcilhièrr . 

H y p o c h l o r i t e  de c h a u x  ; 
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dosage do l'eau, par  MM.  
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H y p o c h l o r i t e s  ; leur  dosage 
en présence du chlore libre 
e t  des chloratca, par  Mhl.Ja- 
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I o d e  ; titragc d e  ses solii- 
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I o d o f o r m e  ; s a  prèparation 
a u  moyen de I'acétylCne, par  
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- ; rcaction colorée, pa r  hl. 
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I o d u r e s  ; leur dosape voliirrie- 
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- ; leur  dosage e n  jiri;sence 
d'sutrcs sels, par  hl. Kippün- 
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- : nouvelle méthode de ti- 
t rage d e i  iodures alcalins, 
pa r  M .  Pelgenauer..  . . . . . . .  346 

I p é c a c u a n h a  ; son essai, par  
M. Paterson . . . . . . . . . . . . . . .  399 

I r i d i u m  ; sa séparation e t  son 
d o ~ a g e ,  p a r  MM. Leidié et 
Quc:nessen. . . . . . . . . . . . . . . .  241 

I s o p y r o ï n e  ; ses cararthres, 
par  M .  l+mkforlcr ........ 319 

J a l a p  ; dosage d e  l a  ré.-irie, 
pa r  M .  Lyon.;.. . . . . . . . . . . . .  228 

J a u n e s  d 'œ ,ufs ;  I rnr  analyse, 
pa r  hl. F. Jean . .  . . . . . . . . . .  51 
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P e r o x y d e  d ' h y d r o g è n e  c r i s -  
t a l l i s é  ; sa préparation et 

. . . . . . . . . . . .  sns propriétés.. 294 
P h B n o l s  ; leur dosage dan9 

les médicaments, par M.Rar- 
ral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178 
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P o i v r e  ; poivre artificiel en 

grains, par M. Ferruccio ... 
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et  s u r  l 'acide salicylique, 
p a r  hl .  DesrnouliPre.. . . . . . .  
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pa r  M. Denigks ............ - ; s a  caractérisation par  le 
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Fehling, pa r  11. Harrison . . 
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