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PREFACE DE L’AUTEUR

Si Tun des traits caracteristiques de notre epoque,

au point de vue commercial, consiste dans le progres

immense accompli dans chaque branche de I’indus-

trie, on est forcd de convenir que Tart de l’adult6ra-

tion et de la falsification a plus que gard6 le pas avec

le progres.

La fraude a envalii les objets de luxe aussi bieii

que les objets de premiere necessity
;

elle s’est atta-

qu6e au riche comme au pauvre pour les vetements,

les aliments, les medicaments. Tout ce qui sert a

I’entretien de la vie ou a la gu6rison
;
tous les objets

employes dans le commerce, les manufactures, les

arts; en un mot tout ce qui est susceptible d’etre

vendu est adulterd, falsifi6, ou melangd a d’autres

substances.

Cependant on doit dtablir une distinction, car beau-

coup de substances sont dites falsifi6es, qui, stricte-

ment parlant, ne le sont pas. Par exemple, si un

fabricant rdussit k confectionner un drap ou un tissu

dans lequel une partie de la laine, de la soie, est

remplac6e par du coton (et on fabrique constamment

de ces 6loffes, comme chacun le sait), ces articles
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sont improprement appel6s fraud6s : ce sont simple-

ment de nouveaux objets fabriqu6s qui participent a

certaines propri6tes de chacun des mat^riaux qui

entrent dans leur fabrication, et s'ils sont vendus

pour ce qu'ils sont, il n’y a pas lieu de s’en plaindre.

Le public en profile 6videmment puisqu’il peut se

procurer a prix r6duit des objets r6pondant au but

qu’il se propose, et ressemblant presque, sinon tout

a fait, aux objets entiferement fails de laine ou de soie.

II y a fraude lorsque, en raison de la grande ressem-

blance, le vendeur livre de telles marchandises a un

acheteur ignorant au m6me prix ou a peu pres que le

produit veritable. Dans ce cas la fraude est commise

par le vendeur et non par le fabricant, et on ne peut

pas dire que ces marchanclises sont fraud^es parce

qu’elles sont venrlues d^loyalement pour ce qu’elles

ne sont pas, c’est-a-dire sous un faux nom, et a un

prix qu’elles n’auraient pas si leur nature etait connue.

Si la falsification porte sur des substances m6dici-

nales, des drogues ou des produits alimentaires, elle

devient odieuse et impardonnable, car I’addition de

craie, de platre, d’alun, a la farine et au pain, de suif

et d’ocre au choi^olat, de chromate de plomb au

th6, etc.
,
non seulement affecte la bourse de I’acheteur,

mais encore detruit sa sant6. De meme, la substitu-

tion de la farine a la quinine, d’argile ou de r6glisse a

I’opium, du plomb au mercure mettent en jeu en

mfeme temps et la vie du malade et le nom et la posi-

tion du m6decin.



PREFACE DE l’AUTEUR III

L’objet de ce livre a done pour but d’indiquer les

diverses falsifications ou impuret6s qui peuvent natu-

rellement, accidentellement ou a dessein souiller les

diverses substances qu’on rencontre dans le com-

merce, et mettre le fabricant, findustriel, le commer-

cant et le public en general, a meme de reconnaitre

la nature et la proportion de ces falsifications ou de

ces impuret^s, ou, en d’autres termes, de determiner

la valeur r6elle ou intrineeque de ces substances.

Jusqu’ici ce but n’avait 6te atteint que par une

analyse reguliere faite par un chimiste experimente.

Plusieurs excellents trait6s d’analyse chimique indi-

quent parfaitement, il est vrai, les methodes a suivre

pour faire une telle analyse; mais ces trait6s, depuis

le plus complet jusqu’au plus elementaire, sent beau-

coup trop savants pour etre d’un grand usage
;
souls

les chimistes et les personnes qui ont fait une etude

approfondie de la chimie peuvent s’en servir, car ces

livres necessitent une grande connaissance pi’dalable

de la chimie, et ne sont d’aucune utilite a ceux qui,

n’etant pas verses dans cette science, desiren t seule-

ment determiner lapurete ou la valeur des substances

fabriquees ou achetees par eux.

De meme qu’un traite d’analyse chimique indique

les methodes employees pour distinguer les corps

entre eux, en general, et en determiner la quantite,

notre Manuel commercial d’analyse chimique a

pour but de montrer I’application de ces methodes

a des corps composes spedaux, et dont on peut avoir a
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examiner la purete, et constater dans quelles propor-

tions les additions frauduleuses ont 6te faites; en

resume, de s’assurer si le produit a examiner renferme

les memes parties constituantes, associees dans les

proportions oil elles existent dans le produit pur. Dans

le but defaciliter les recherches, nous avons traite cha-

quesujet d’aprfes I’ordre alphabetique. Plusieurs sub-

stances 6tant connues sous divers noms, on a iiidique

tons ces noms dans la table qui renverra le lecteur a

la denomination la plus technique.



,e i.'- la deuxieme -Edition: -Edition '::i6v*3 28c)n.s,5'.-.
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Dans cette nouvelle Edition nous avons conserve

Tordre alphabetique des substances. Chaque article a

6t6 soigneusement revu, et les plus r6cents proc6d6s

pour decouvrir les impuret^s y ont exposes.

Beaucoup des articles traitant de la falsification des

substances de consommation journalifere, telles que le

pain, la hiere, le beurre, le fromage, le laiL, le

the, Xeau, le vin, etc., ont 6t6 augment's; de plus

on a ajout6 cpielques nouveaux articles.

Comme mon d6sir a 6t6 de faire un livre pratique

utile non seulement au chimiste de profession, mais

encore pour d’autres personnes moins versees dans,

les details de I’analyse chimique, j’ai donn6 un certain

d6veloppementauglossaire qui contient denombreuses

indications sur les manipulations chimiques. J'y ai

introduit beaucoup de gravures nouvelles et appro-

prices.

Le but de ce livre est d’etre essentiellement pra-
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tique ;
les divers precedes sent, comme dans la pre-

miere edition, d6crits en langage ordinaire et sans la

notation et les symboles chimiques.

. Henry M. Noad.

Saint-Georges Hospital, f6vrier 1875.
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PREFACE DES TRADUCTEURS

Le Chemical handbook of analysis a obtenu en An-

gleterre un legitime succfes. Nous avons pens6 etre de

quelque utilite aux commercants et aux industriels

francais en leur en ofFrant une traduction.
A

Selon I’expression de Normandy, I’art des falsifica-

tions a progress^ en meme temps que les proc6d6s de

I’industrie, et il est bien peu de substances qui nesoient

exposees a la fraude.

Nous n’avons pas a faire ressortir id finter^t consi-

derable qui existe pour findustriel et le commeicant

a s’assurer de la nature et de la qualit6 des produits

qu’ils emploient.

Le cadre de I’ouvrage de Normandy etait excellent,

nous favons conserve dans la traduction; quant au

texte, nous lui avons fait subir de nombreuses modifi-

cations, soit pour le mettre a la portee des lecteurs

francais, soit pour y introduire les meilleurs precedes

de recherche ou d’analyse publics depuis 1875, date

de la demi^re dlition anglaise. De plus, nous avons

ajoute un certain nombre d’articles qui nous ont paru

presenter un certain int^ret, d’autres ont 6t6 remani^s

ou augment's. Paimi ceux qui ont 6t6 I’objet d’addi-
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tions ou cle modifications importantes, nous citerons

ceux qui concernent la bifere^ les huiles, le sucre, le

th6, les vins, etc., produits doiit 1 importance com-

merciale n’6chappera a personne.

Les nombreux tableaux r6partis dans I’ouvrage ren-

ferment de pr6cieuses donn^es analytiques et pourront

etre consult6s avec fruit.

Enfm nous avons intercale dans le texte toutes les

figures qui pouvaient en faciliter riiuelligence.

Nous devoirs k M. Dunod tous nos remerclements

pour I’obligeance qu’il a mise a nous les procurer.

Si notre livre est quelque peu utile aux commer-

cants et aux industriels francais, tous nos vobux seront

satisfaits.

L. Query et L. Debago.
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ACETATE DE PLOMB

SUCRE DE PLOMB, SEL DE SATUR^E

Syn. anglais, Sugar of lead.

— allemand, Bleizuker.

L’acetate de plomb est employe dans differentes branches
de I’industrie, surtoiit pour la preparation de I’acetate

d’alumine dans les fabriques de toiles peintes, ce qui en
fait un article de commerce important. Ce sel se rencontre
generalement en morceaux blancs, circulaires, cristallins,

d’une saveur douce et astringente, il est veneneux, efflores-

cent. Cent parties d’eau a i5° en disolvent cinquante-neiif
parties. 11 est soluble dans huit parties d’alcool. La solution
aqueuse est en partie decompose e par Pacide carbonique de
Pair. II se precipite du carbonate de plomb et une certaine
quantite d’acide acetique est mise en liberte, ce qui empeclie
une decomposition plus complete.

L’acetate de plomb du commerce contient quelquefois
de Vacilale de chaux; on pent en reconnaitre la presence
endissolvant une portion de Pechantillon dans Peau. On fait

passer un courant d’hydrogene sulfure a travers la solution
afin de precipiter la totalite du plomb a Pdtat de sulfure
noir. On filtre et on essaye la liqueur filtree avec une
solution d’oxalate d’ammoniaque, qui produira un precipite
d’oxalate de chaux. On chauffe le liquide et on le laisse
reposer jusqu’k ce que tout le precipite se soit bien ras-
sembl6 au fond du vase. On le recueille alors sur un filtre,

on le lave, on le s^che, on le chauffe doucement et on le

1



2
AClilTATE DE SOlJDE

traite enauite par un exces d’acide sulturique quite convertit

dSfate de chaux

de chaux et par consdquent 79 grammes d acetate

avoir saturc par I’ammoniaque la liqueur filtree,

r 'ie'Sil
retes est generalement tres faible.

ACETATE DE SOUDE

Svn. anglais, Acetate of sodium.

allemand, Essigsaures natron.

re sel est important comme etant la principale source de

1 qUo I’nridp acetioue est obtenu dans 1 Industrie pai

Srfpricedte. II est quelqnefois souiUP par du mlfaU dcS eHar du cWorare de sodium ou de potassium.

Pmir decouvrir le premier on dissout une quantite connue

de sefdSrS' On acidifie la solution par Eacide chlorhy-

S • a of nn aionte alors une solution de chlorure de

SS •t formation d’un precipiteblanc (sulfate de barytg

nrSe^^ de I’acide sulfurique; on le recueil e

sur un filtre on le lave, on le seche, on le calcine et on le

pbse 100 grammes de sulfate de baryte = dacide

'“La”pTpseHce dn SterarfdeVdium peut.Ptre dPcelee

par I’addition de quelques df'Se ”00
iinliition d’une quantite connue d acetate de souae. un

“hauffe la so?utiou, on ajoute alors une de

d’argent et on agite bien. S il y a un Pi’ecipde, on le lais e

fipnnspr et on le recueille alors sur un petit filtre, on le

fave on le seche dans une capsule de porcelame et on le

chaAffe quTl entre en fus_ion Pm^

100 grammes de chlorure d argent ’45/4

^\\S^rdrso^uVe^P^^^^^^^ et neutre aux reactifs

;

il se dissout dans 2,86 parties deau froide et 5 parties

d’alcool.



ACIDE ARSlfiNIEUX O

ACIDE ANTIMONIEUX OU TRIOXYDE D’ANTIMOINE
Syn. anglais, Antimonious acid. Antimony trioxidc.— alleiuand, Spiessglanz trioxyd.

II s^obtient en chauffant du trisulfure d’antimoine avec de
Tacide chlorhydrique concentre jusqu'a ce’que Thydrogene
sulfure cesse de se degager. La solution de trichlorure
ainsi obtenue est decomposee par ebullition avec du carbo-
nate de soude.
Quand il est sec, c’est ime poudre blanc grisatre qui

decent jaune par la chaleur. Entre en fusion il donne un
liquide jaunatre qui par refroidissement se solidifie en une
masse blanche cristalline. A une plus haute temperature
il se sublime en vase clos. Quand on le chauffe a I’air, il se
convertit partiellement en acide antimonique.

L^acide antimonieux se dissout dans beau mais en tres
faible proportion. Il est plus soluble dans I’acide chlorhy-
drique concentre. Il est insoluble dans Lacide nitrique
ordinaii e, mais se dissout a froid dans I’acide azotique
fumant. La solution laisse deposer des paillettes nacrees
de nitrate. La solution dans Tacide chlorhydrique concentre
se trouble lorsqu’on y ajoute de Leau. Il se dissout dans
line solution bouillante d^acide tartrique, et tres facilement
dans une solution de tartrate acide de potasse (creme de
tai tre) en formant du tartrate d’antimoine et de potasse
(emetique ou tartre stibie).

ACIDE ARSENIEUX
Syn. anglais, Arsenious acid, ou white arsenic.— allemand, Weisser Arsenik.

La substance habituellement connue sous le nom d’ar-
senic est de 1 acide arsenieux. C’est une substance blanche,
nacree, opaque ou vitreuse, compacte, brillante, complete-
ment yoktihsable par la chaleur, mais n’emettant pas d’odeur
alliacee a moins toutefois qu’on ne la chauffe au contact
de charbon ou de matiere organique susceptible de la re-
duire a 1 6tat d’arsenic metallique.

L’odeur alliacee n’appartient qu’aux vapeurs d’arsenic
metalhque. L acide arsenieux pulverise est blanc: cet acide
est excessivement veneneux; son meilleur dissolvant est
acide chlorhydrique; mais il est aussi un peu soluble dans

solutions d alcahs ou de carbonates alcalins dissol-
vent egalement 1 acide arsdnieux,

L’acide arsenieux du commerce pulv(^ris6 est quelquefois
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falsifie avec du sable blanc, de la chaux, du sulfate de chaux

ou de baryte
;

mais ces impuretes sent tres facilement

decelees et leur proportion connue; car Tacide arsenieux

etant entierement volatilisable par la clialeur, il soffit

d’exposer uii poids donnd de la substance a une clialeur

suffisante dans un creuset; tout I’acide arsenieux sera

volatilise, tandis que les impuretes designees plus haut

resteront comme residu fixe et pourront etre pesees apres

le refroidissement. La volatilisation de I’acide arsenieux

dans [’experience ci-dessus doit avoir lieu sous la liotte

d'une bonne cheminee, car ses vapeurs sent tres dange-

reuses a respirer.

AGIDK AZOTIQUE

Syn. anglais, Nitric acid.

— allemand, Salpetersaeure.

L’acide azotique est un compose d’azote et d’oxygene

;

le plus concentre contient i4 p. loo d’eau, et sa densite

diminue a mesure qu’on le dilue.

La densite de Uacide du commerce est en general de
1,5 1, mais on en rencontre quelquefois d'une densite

de i,5i3. Dans ce cas il contient 86,7 d’acide reel; a cet

etat, c’est un liquide incolore d’une odeur forte, desagreable
et sulfocante

;
sa saveur est excessivement acide et corro-

sive; il emet a Fair des vapeurs jaunatres irritantes; mais
quand il est dilud il n"en emet pas. Il detruit rapidement
les matieres organiques et les taclie en jaune. L'acide

concentre du commerce a generalement une couleur jau-

natre. Quand on est certain de la purete de Facide on pent
en determiner la force en prenant sa densite.

La densite de Facide azotique est quelquefois artificielle-

ment augmentee en y dissolvant du nitrate de potasse

;

on reconnait facilement cette falsification en faisant evaporer
Facide; le nitrate de potasse ajoute restera comme residu.

Le meilleur moyen pour connaitre la valeur reelle de
Facide azotique est de determiner son pouvoir saturant
comme nous Favons indique a Farticle Acidimelrie.

^

L'acide azotique du commerce est fr^quemment souille

d'acide sulfuriqus et chlorhydrique ou bien encore de chlore

et de chlorure.

^ La table suivante, par le O'" Ure, montre les quantites

d’acide correspondant aux produits de differentes densites :
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DENSITY.

ACIDE

li q u i il

0

dans

100 parlies.

ACIDE

auhydre

dans

100 parlies.

DENSITi.

ACIDE

liquids
dsns

100 parlies.

ACIDE

anliydre

dans

100 parties.

1,5000 100 79, 700 1,29-47 50 39, 850

i,49S0 99 78,903 1,2887 49 39, 053

1,4960 98 78,106 1,2826 48 38, 256

1,4940 97 77,309 1,2765 47 37,159

1,4010 96 76,512 1,2705 46 36, 662

r,48S0 95 75,715 1,2614 45 35, 865

1,4850 91 74,918 1,258.3 44 35,068

1,4820 93 74, 121 1,2523 43 34,271

1,4790 92 73, 324 1,2-162 42 33,474

1,4760 91 72,527 1,2-402 41 32, 677

1,4730 90 71,730 1,2341 40 31,880

1,4700 89 70,9.33 1,2227 39 31,083

1,4670 88 70, 136 1,2212 38 30, 286

l,46i0 87 69,339 1,2148 37 29,489

1,4600 86 68, 542 1,2084 36 28, 692

1,4570 85 67, 745 1,2019 35 27, 895

1,4530 84 66,918 1,1958 31 27,098

1 , 4500 S3 66, 155 1,1895 33 26,301

1.4160 82 65, .354 1,183.3 32 25,504

I , 4424 81 64,557 1, 1770 31 2-4, 707

1,4385 SO (i3, 760 1,1709 30 23,900
1,4.3-16 79 62,963 1,1648 29 23,113

1,4306 78 62, 166 1,1587 28 22, 316
1,4269 77 61,369 1,1526 27 21,519
1,4228 76 60, 572 1,1465 26 20. 722
1,4189 75 59, 775 1,1103 25 19,925
1,4147 74 58, 978 1, 1315 24 19, 128
1,4107 73 58, 181 1,1286 23 18, 331

1,4065 72 57,.384 1,1227 22 17,534
1,1023 71 56, 587 1,1168 21 16, 737
1,3978 70 55, 790 1,1109 20 15, 940
1..3945 69 54,993 1,1051 19 15, 143

1,3882 68 54, 196 1,0993 IS 14,340
1,38.33 67 53,399 1,0935 17 13, 5-19

1,3783 66 52, 602 1,0878 16 12,752
1,.3732 65 51 , 805 1,0821 l5 11, 955
1,3681 64 51,068 1,0764 14 11,158
1,3630 63 50,211 1,0708 13 10, 361

1,.3579 62 49,414 1,0651 12 9,564
1,3529 61 ‘ 18,617 1,0595 11 8,767
1,3177 60 47,820 1,0510 10 7, 970
1,3127 59 47,023 1,0185 9 7,173
1,3376 58 46,226 1 , 0430 8 6,376
1,3323 57 45, 429 1,0375 7 5,579
1,3270 56 41,632 1.0320 6 4,782
1,.3210 55 43,.835 1,0267 5 3,985
1,3163 51 43, oas 1,0212 4 3,188
1,3110 53 42,211 1,01.59 3 . 2, 391
1,30.56 52 41,111 1,0106 2 1,594
1,3001 51 40,617 1,0053 1 0,797

( In reconnalt la presence de I’acide suU’urique en faisant

evaporer environ Go grammes de I’acide dans une capsule de
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platine, jusqu’^ ce qu'il soit reduit a environ 7 grammes, puis

on y ajoute une solution de nitrate de baryte. Sdl se produit

unprdcipite blanc insoluble dans I’eau, dans les acidesetdans

rammoniaque, ce precipite est du sulfate de baryte qui

indique la presence de Tacide sulfuriciue.

Si le precipite est en quantite un peu considerable, on
fait bouillir la liqueur acide qui le contient et au sein de
laquelle il s"est produit

;
puis on le laisse deposer, on filtre,

on lave, on seche, on calcine et on pese. 117 grammes de
sulfate de baryte representent 40 d’acide sulfurique anhydre,

ou chaque gramme de sulfate de baryte represente o,343G8

d^’acide sulfurique anhydre.
Pour reconnaitre la presence du clilore, des chlorures et

de Pacide chlorhydrique on dilue Pacide azotique avec de
Peau pure et on ajoute une solution de nitrate d’argent.

S’il se produit un precipite blanc caillebotd ou un trouble

opalescent insoluble dans Pacide azotique mais qui disparait

immediatement en y versant un exces d'ammoniaque et

reparait par Paddition d\m exces d’acide, ce precipite est

du chlorure d'argent; dans ce cas on chauflfe moddrement
la liqueur acide pour provoquer le dep6t du precipite, on
recueille ce dernier sur un filtre le plus petit possible, on
lave et on desseclie soigneusement. On Pintroduit alors dans
un creuset de porcelaine tare

;
on detache avec precaution

et le plus completement possible le precipite du filtre, qu’on
brule sur le couvercle du creuset, et on ajoute les ceudres
au precipite. On fait fondre alors la masse et on pese apres
refroidissement. i45 de chlorure d’argent representent
35,5 de chlore ou 36,5 d^’acide chlorhydrique, ou bien
chaque gramme de chlorure d'argent fondu represerite

0,24729 de chlore ou 0,25427 d’acide chlorhydrique.
.\vant de faire Pessai, il ue faut pas oublier de diluer Pacide

avec trois ou quatre fois son volume d’eau distillee, car
autrement il se produirait un precipite de nitrate de baryte
ou de nitrate d’argent, qui pourrait faire croire k la presence
de Pacide sulfurique ou du chlore. Ces precipites, cependant
disparaissent immediatement des qu’on y ajoute de Peau.
Un precede fort simple peut mettre en evidence la pre-

sence du chlore dans Pacide azotique, il suffit de mettre
dans le liquide une feuille d’or qui se dissout a chaud en
produisant du chlore par suite de la formation (Peau regale.

Quand 'Pacide nitrique contient des subshinces fixes, on
en reconnait facilement la presence en faisant evaporer
une petite quantite de Pacide dans un verre de montre ou
dans une petite capsule; dans ce cas il reste un residu

fixe. L’acide nitrique pur est eutidrement volatilisable par
la chaleur.
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Onpeuttoujours facilement purifier I’acide nitrique impur
en y ajoutant une quantite suffisante d'azotate d'argent

pour precipiter le chlore et Tacide sulfurique
;
on separe

par decantation le liquide du precipite produit, et on le

distille dans une cornue de verre munie d’un recipient

egalement de verre et en prenant soin de n'employer ni cuir,

ni liege. Si cette operation est faite avec soin et en chauffant

moderement, Tacide qui distille est parfaitement incolore,

ACIDE BENZOIQUE

Syn. anglais, Benzoic acid (flowers of benzoin)

,

— allemand, Benzoesaeure,

L'acide benzoique pur est blanc, mais il a souvent une
teinte brune, due a la presence d'une certaine quantity de
resine, qui s"y trouve parfois en proportion considerable.

L^’acide benzoique pur est inodore, mais le plus souvent il

possede une legere odeur d’encens ou de vanille, surtout
quand il a ete obtenu par sublimation, ce qui est le cas le

plus ordinaire.

p II doit se volatiliser completement par la chaleur et se dis-

soudre entierement dans I’alcool et dans I’eau bouillante

;

mais cette derniere solution se prend par refroidissement
en une masse solide, parce que I’acide n'est que tres peu
soluble dans Eeau froide.

L'acide benzoique est aussi soluble dans une solution de
potasse et dans Teau de chaux. Il pent etre immediatement
precipite de ces solutions par I’acide chlorhydrique. Ces
reactions sont particulieres a Tacide benzoique et permettent
de separer facilement les impuretes ou les melanges quel-
conques qui peuvent souiller cette substance.
Quand Eacide benzoique contient de la resine, il exhale

souvent une odeur d’acide prussique par ebullition avec
I’acide nitrique, et I’acide benzoique qui cristallise par
refroidissement est done d’une saveur amere, au lieu d’une
saveur faiblement acide.

ACIDE BORIQUE

Syn. anglais, Boracic acid.— allemand, Borsaeure.

L’acide borique se trouve en dissolution dans divers petits
lacs boueux de la Toscane. appeles lagoni, au milieu
desquels s’ouvrent de petits crateres, appelbs suffioni, qui
degagent des vapeurs aqueuses chargees d’acide borique.



8 ACIDE CPILORHYDRfOUE

de borate et de sulfate d'ammoniaque, de fer et d’autres

sels, tels que le montre Tanalyse de I’acide borique de

Toscane par Payen, que nous reproduisons ici

:

Acide borique cristallise pur de 74 ii 84

Sulfate de magnesie
]— d’ammoniaque /

— de chaux. . ? 14,0 a 8,0

Clilorure de fer
j

Argile, sable, soufre • 2 5 a i 25

Eau liygroscopique degagee a 35 degres. 7 » a 3 75
Matieres organiques azotees ;

Sel ammoniac
Acide chlorhydrique
Hydrogene sulfure

Total. . 100 100

D’apres les analyses precitees Tacide borique de Toscane
contient done de 16 a 26 p. 100 de substances etrangeres.

On trouve aussi Tacide borique dans la nature en combi-
naison avec la soude (borax ou tinkal), avec la magnesie
(boracite) et avec la silice et la chaux (borosilicate de
chaux.)
Le meilleur moyen de doser Tacide borique consiste a le

combiner avec une base, la soude, par exemple et a decom-
poser ensuite le borate ainsi forme par addition d’acide

sulfuriqu'e exactement comme pour Tanalyse du borax,

d6crite a Tarticle Borax.

(
2 5 a I

\

ACIDE CHLORHYDRIQUE
Syn. anglais, Muriatic acid.

— allemand, Kochsalzsaeure, Salzaeure.

L'acide chlorhydrique est une combinaison de Thydrogene
et du chlore

;
e’est un gaz produit par Taction de Tacide

sulfurique sur le sel ordinaire, lequel gaz condens6 dans
Teau constitue Tacide chlorhydrique ou muriatique liquide

du commerce.
C’est un liquide de couleur jaune, de densite i,i6 a, 1,17,

d’une odeur piquante et sulfocante, tres acide et dmettant
a Tail' des fumees blanches, surtout si Tair est humide

;
il

est completement volatilise par la chaleur, quand il est pur.
il est parfaitement incolore.

Comme la densitd de Tacide chlorhydrique est quelquefois

augmentdeartificiellement par Taddition frauduleuse de cer-
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tains sels, la densite n’est pas lui caractere certain de sa

purete on de sa force, a moius que I’acide ne soit connu
comnie pur. La presence de sels fixes, cependant, pent etre

rapidement mise en evidence en evaporant a siccite mie
certaine quantite de I’acide a essayer, qui laissera les sels

sous forme de residu; on determine la proportion relative

de ces derniers en les pesant.

On connait exactement la proportion d’acide reel contenu
dans un ecliantillon donne en en determinant le pouvoir
saturant. La maniere de proceder est decrite a Tarticle Aci-
dimitrie, c"est-a-dire qu’on emploie une liqueur titree d"am-
moniaque ou de carbonate de soude ou bien on determine
la quantite de carbonate de chaux necessaire pour saturer

I’acide. Pour ce dernier precede, on pent operer de la

maniere suivante :

On prend un poids donne de I’acide a essayer, lo grammes
par exemple. On les verse dans un vase de verre un pen
large et on les dilue de a ou 5 fois leur poids d’eau

;
on

prend ensuite un morceau de marbre blanc, plus que suffi-

sant pour saturer I’acide, on le pese soigneusement et on
I’immerge dans Lacide dilue. II se produit aussitot une
effervescence

;
on laisse le morceau de marbre dans Lacide

jusqu’a ce qu’elle ait completement cesse. On retire alors

le morceau de marbre, on le lave, on le seche et on le

pese de nouveau. La difference du poids indlque naturelle-

ment la quantite dissoute. Maintenant, puisque 07 grammes
d’acide chlorhydrique pur peuvent saturer 5o de carbonate
de chaux (marbre), il est clair que si les 10 grammes
d’acide chlorhydriciue a essayer ont dissous, par exemple,
'1,5 de carbonate de chaux, Lacide contenait 33,5 p. 100
d’acide reel ou 84 p. 100 d’acide chlorhydrique, de densite
1,20. Get acide aurait une densite de 1,17.

Quand cependant Lacide est connu pour etre pur, ce
qu’on reconnait de la maniere decrite plus loin, sa force
pent etre determinee par sa densite. Dans ce but nous
reproduirons ici le tableau di'esse par le D'' lire.

ACIDE

D 1.20
p. 100

DENSITY. CHI.OHE.

C.AZ

chlorhy-

(lrii|uu.

ACIDE

?1 1 . 2 0

p. 100.

DENSITfe. CIII.OUK.

ACIDE

chlorhy-

driq ue.

100 J,!i000 39,075 '10, 777 94 1,1893 37,290 38,330
I, 1982 39,278 40, 300 93 1, 1875 30,900 37,923

•JS 1, lOOi 38,882 39,901 92 1, 18.57 30, 503 .37,510
07 l.HMG 38, 185 .39,551 91 1, 1840 30, 107 37, 108
00 1,1928 38,089 39, 140 90 1.1822 3,5, 707 .30, 700
97) 1,1910 37, 092 38. 738 89 1,1802 35,310 30,292

I.
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ACIDE

a 1 ,
20

p. 100.

DENSITY. CHLOHB.

ACIDE

cblorhy-

(Irique.

ACIDE

a 1 , 20

p, 100.

DENSITE. CHLOUE.

ACIDE ‘

chlorhy-

driquc.

88 1,1782 34,913 .35,884 44 1,0879 17, 457 17,941
87 1,1762 34,517 35, 476 43 1,0859 17,060 17,5.34

86 1,1741 34, 121 35, 068 42 1,08.38 16,664 17,126

85 1,1721 33, 724 34, 660 41 1,0818 16, 267 16,718
84 1,1701 33, 328 34,252 40 1,0798 15 870 16,310
83 1,1681 32, 931 .33,845 39 1,0778 15, 474 15,902
82 1,1661 32,535 33.437 38 1,0758 15, 077 15,494
81 1,1641 32,136 33,029 37 1,0738 14, 680 15, 087
80 1,1620 31,746 .32,621 36 1,0718 14,284 14,679
79 1,1599 31,343 32, 213 35 1,0697 13,887 14,271
78 1, 1578 30,946 31,805 34 1,0677 13,490 1.3,863

77 1,1557 30.550 31,398 33 1,0657 13, 094 13,456
76 1,1536 30, 153 30, 990 32 1, 0637 12, 697 13,049
75 1,1515 29, 757 30,582 31 1,0617 12, 300 12,641
74 1,1494 29, 361 30,174 30 1,0597 11,903 12,233
73 1,1473 28, 964 29, 767 29 1,0577 11, 506 11,825
72 1, 1452 28,567 29, .359 28 1,0557 11,109 11,418
71 1, 1431 28,171 28, 951 27 1,0537 10, 712 11,010
70 1,1410 27, 772 28,544 26 1,0517 10,316 10,602
69 1,1389 27,376 28 136 25 1,0497 9,919 10, 194

68 1,1369 26,973 27,728 24 1,0477 9,522 9,786
67 1,1349 26,583 27,321 23 1,0457 9,126 9, .379

66 1,1328 26, 186 26,913 22 1,0437 8,729 8,971
65 1, 1308 25, 789 26, 505 21 1,0417 8, 332 8,563
64 1,1287 25, 392 26,098 20 1,0397 7, 9.35 8, 155
63 1,1267 24,996 25, 690 19 1,0377 7,538 7, 747
62 1,1247 24,599 25,282 18 1,0357 7, 141 7, .340

61 1,1226 24,202 24, 874 17 1,0337 6, 745 6,932
60 1,1206 23,805 24, 466 16 1,0318 6,348 6,524
59 1,1185 23,408 24,058 1,0298 5,951 6,916
58 1,1164 23,012 23, 650 14 1,0279 5, 454 5, 709
57 1,1143 22, 615 23, 242 13 1,0259 5,158 5, 301

56 1,1123 2^218 22. 834 12 1,0239 4,762 4,893
55 1,1102 21,822 22,426 11 1,0220 4,365 4,486
54 1,1082 21,425 22, 019 10 1,0200 3,968 4, 078
53 1,1061 21,028 21,611 9 1,0180 3, 571 3,670
52 1,1041. 20,632 21,203 8 1,0160 3, 174 3,262
51 1,1020 20, 235 20, 796 7 1,0140 2,778 2,854
50 1,1000 19,837 20, 388 6 1,0120 2,381 2,447
49 1,0980 19. 440 19,980 5 1 0100 1 984 2,039
48 1,0960 19,044 19,572 4 1-0080 1 588 1,631
47 1,0939 18,647 19, 165 3 1 0060 1,191 1,224
46 1,0919 18,250 18, 757 2 l’0040 0,795 0,816
45 1,0899 17, 854 18, 349 1 i;0020 0,397 0,408

L’acide chlorhydrique du commerce est qiielquefois fal-

sifie, mais il est de plus generalement souille par differentes

substances dont il est souvent important de recomiaitre la

presence. Ainsi il contient ordinairement tons les sels qui

existent dans Teau qui a servi a condenser le gaz
;

il contient

aussi de Vacidc sulfurique en plus ou moins grande quantite,

du ijerchlorure de fer et quelquefois un peu d’acide arsi-



ACIDE CHLORHYDRIQUE I 1

nieux ou ars^nique, de Vacide nitrique et du chlore litre.

La presence de Vacide sulfureux est due a I’action de
I’acide sulfurique sur les matieres organiques contenues
dans le sel marin employe a la fabrication de I’acide chlor-

hydrique. L’acide sulfureux peut provenir aussi du bisulfate

de soude, produit par Taction de Tacide sulfurique. Ce sel

etant decompose par la chaleur a laquelle on soumet la

cornue, siu-tout vers la fin de Toperation, est transforme

eu sulfate neutre de soude, acide sulfureux, oxygene et

acide sulfurique anhydre.

La presence de Tacide sulfureux est mise en evidence en
diluant dans Teau une petite quantite de Tacide clilorhy-

drique, et en y ajoutant un exces de clilorure de baryum,
afin de precipiter Tacide sulfurique qui peut exister dans
Tacide; on filtre, on ajoute de Tacide nitrique a la liqueur

filtree et on fait bouillir. L'acide sulfureux qui se trouve
dans la liqueur, etant oxyde par Tacide nitrique, se trouve
transforme en acide sulfurique, qui en se combinant avec
Texces de clilorure de baryum restant dans la liqueur pro-

duit de nouveau un precipite blanc de sulfate de baryte

;

on separe ce precipite par filtration, on le lave, on le seche
et on le calcine. De son poids on deduit la quantite

d’acide sulfureux. 117 de sulfate de baryte representent
02 d’acide sulfureux. Si la proportion d’acide sulfureux est

considerable on peut le reconnaitre a son odeur (celle du
soufre qui brule).

La presence de Vacide sulfureux dans Tacide chlorhydrique
peut aussi etre mise en evidence au moyen d’lme solution

de permanganate de potasse. A cet-effet on dilue Tacide a

essayer avec de Teau et on y ajoute quelques gouttes d'une
solution de permanganate de potasse. S’il y a de Tacide
sulfureux, la couleur du permanganate est completement
detruite

;
dans le cas contraire la solution conserve pendant

un certain temps un belle couleur rouge violet. D’apres
MM. Foj'dos et Gelis on peut decouvrir de la maniere sui-

vantedes traces d’acide sulfureux dans Tacide chlorhydrique.
On dissout un peu de zinc dans Tacide a essayer et on

fait passer le gaz hydrogene qui se degage a travers une
solution de sous-acetate de plomb, ou mieux encore a travers
une solution d’oxyde de plomb dans de la potasse caustique;
il se produit un precipite noir de sulfure de plomb.
On reconnait facilement la presence du perchlorure de

fer en sursaturant Tacide chlorhydrique a essayer avec de
Tammoniaquo, qui precipite le peroxyde de fer sous forme
de flocons brun rougeatre, soit imm6diatement, soit au
l)out d’un peu de temps, si le peroxyde de fer se trouve en
petite quantity.
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Cependant s’il n’y avait que des traces de fer, il sei'ait

pr^ferablq de siirsaturer Tackle avec Tammoniaque, puis

d’y ajouter.du sulfhydhate d'ammoniaque, qui precipite le

fer a Tetat de sulfure noir. La couleur jaune de Tacide du
commerce est generalement, quoique pas toujours, due a
la presence du fer; mais elle peut aussi provenir de matieres
organiques, par exemple, du lut qui sert a fermer les bon-
bonnes contenant Tacide et dont quelques fragments y sont
accidentellement tombes. La presence des matieres oi’ga-

niques est rapidement decelee en faisant evaporer quelques
gouttes de Tacide

;
il reste un residu charbonneux.

Si Tacide chlorhydrique contient de Vacide ars^nieux, on
le reconnait a Taide de Tappareil de Marsh {fig. i).

Appareil da Marsh. — Get appareil est base sur la pro-
priete que possede Thydrogene naissant de se combiner a
Tarsenic pour former de Thydrogene arsenie, duquel on
peut ensuite retirer Tarsenic. L'appareil represente dans la

figure I est une modification de Tappareil primitif de
Marsh. Il a sur ce dernier Tavantage d’eviter plusieurs

causes d'erreur et coute bien moins cher, car il peut 6tre

construit imm6diatement avec les flacons et les tubes qiTon
trouve toujours dans les laboratoires. A. est un flacon dans
lequel la solution acide k essayer est placee avec des moi’-

ceaux de zinc pur. B est un tube de verre a entonnoir qui

passe a travers le bouchon G et qui plonge dans le liquide

essayer. C est un bouchon perce de deux trous pour Tintrn-

duction du tube de verre B et du tube D. 1) est un tube de

verre taill*^ en biseau a Textr^mitd E et dans lequel une
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boule tie verre F a ete soufllee pour empecher que I’eau

ne s"6chappe avec le gaz et pour qiFelle puisse se condenser
plus facilement et retomber dans le flacon A, G tube plus

large, rempli d’aniiaute on de cotoii non tasse, dans le but
tie tainiser le gaz qui passe a travers et d’empecher ainsi

ties particules de zinc on d’autres metaux d’etre entrainees

par le gaz. H tube tie verre peu fusible insere dans le tube
G et au travers duquel passe le gaz

;
il est etire en pointe

en K, oil Ton enflamme le gaz. 1 est une feuille tie cuivre a

travers laquelle le tube H passe et qui a pour but : i° de
supporter le tube et de I’empecher de plier sous Faction de
la chaleur tie la lampe a alcool J

;
de reflechir la chaleur

de la lampe sur cette partie tlu tube; 3° de proteger centre
la chaleur et de maintenir froide la portion du tube qui se

trouve en dehors de la feuille metallique.

L’appareil etant ainsi dispose et les morceaux de zinc pur
places dans la bouteille A

,
on verse de Fean en quantite suf-

fisantepour recouvrir Fextremite dutube a FentonnoirB,puis
on introduit Facide chlorhydrique a essayer. L'hydrogene
se degage; on le laisse s’echapper pendant quelque temps
jusqu’a ce que tout Fappareil en soit rempli. On Fenflamme
alors a Fextremite K et on introduit dans la flamme une
lame tie verre, tie porcelaine ou de mica. Si le zinc est pur
il ne se deposera pas de taches sur la lame. Comme le

zinc employe ne doit pas - contenir d’arsenic, M. Mirhdet a

propose la methode suivante de purification :

On fond tlu zinc tlu commerce et, quandil esttres cliaud,

on le verse dans un seau profond rempli d’eau
;
on recueillo

la grenaille de zinc ainsi obtenue, et s’il n’est pas en mor-
ceaux suffisamment petits, on brise les plus gros dans un
mortier et on les place par couches alternatives avec
un quart de leur poids de salpctre dans un creuset tie

IJe.sse, en ayant soin tie commencer par une couche tie

salpetre et tie finir par une couche de zinc. On chaufle.

alors le creuset et quand la deflagration et la fusion ont eu
lieu, 011 enleve les scories et on coule le zinc dans une lingo-

tiere
;
le zinc ainsi pi'epare est parfaitement pur.

Remarque. — Il est necessaire d’attendre quelque temps
avant d’enflammer le gaz a Fextremite K, afin que Fappareil
ne contienne que de Fhydrogene; car s'il restait tie Fair
atmospherique une explosion aurait lieu, Fappareil serait
bi*ise.

.Vpres s’etre ainsi assure que le zinc et les autres substances
employees sont piires, on introduit dans le llacon A par
Fentonnoir B Facide clilorhydrique pr6alablement tlilue tie

facon a ce qu’il ne .soit pas trop acide.
On enllamme alors le gaz en K. Si Fhydrogem* est pur.
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il briile avec la flamme particulifire ^ ce gaz; s’il y a de
I’arsenic, la flamme est blanchatre.

Si on maintient dans la flamme une lame de verre, de
porcelaine on de mica, et que cette lame ne soit pas tachee,

c’est un signe que I’hydrogene qui se d6gage est pur; mais
si au contraire il se forme sur la lame un depOt de couleur

blanche ou brune, c'est un indice de la presence d’arsenic

m6tallique, d’acide arsenieux ou d’oxyde d’antimoine. Ces
substances peuvent s"y trouver en m6me temps.

Pour caracteriser I’arsenic on chauffe le tube H a I’aide

de la lampe a alcool; le gaz ainsi exposd a une chaleur
rouge se decompose et le metal de I’hydrogene arsenie est

reduit.

Si le metal reduit par la chaleur se depose dans le tube
a une certaine distance au dela du point chauffe et si en
chauffant cette partie du tube ou se trouve le dep6t ce
dernier se volatilise pour se condenser dans la portion du
tube restee froide, on pent etre certain alors que Pacide
chlorhydrique examind renferme de Tarsenic.

Quand I’acide chlorhydrique contient de Varsenic, ou ue
doit jamais laisser I’hydrogene arsenie se degager dans le

laboratoire, mais sous la hotte d’une bonne chemin6e, et on
doit avoir grand soin de n’en pas respirer, car c"est un gaz
tres deletere.

Si Pacide chlorhydrique contient de Vacide nilrique, on
reconnait la presence de ce dernier en ajoutant une feuille

d'or qui se dissout. On pent encore reconnaitre la presence
de cet acide a I’aide du protosulfate de fer, et cela de la

facon suivante ; a Pacide a essayer on ajoute un quart de
son poids d'acide sulfurique concentre et lorsque le tout
est refroidi on laisse tomber dans le liquide un cristal de
protosulfate de fer

;
s’il y a de Pacide nitrique la portion du

liquide qui est en contact immediat avec le crjstal p?’end

une teinte rose ou brune.
La presence du chlore libre dans Pacide chlorhydrique

est decelee par I’addition de quelques gouttes d'une solution
de sulfate d’indigo qui est ddcoloree. Le chlore libre possede
une odeur caracteristique.
Quand Pacide chlorhydrique contient de Vacide sulfureux

on Pen debarasse en y ajoutant une petite quantite de
peroxyde de manganese tres finement pulverisee et en
agitant le tout

;
il se degage ainsi une certaine quantity de

chlore qui transforme Pacide sulfureux en acide sulfurique.

En distillant soigneusement, Pacide chlorhydrique passe,
laissant Pacide sulfurique dans la cornue. Si on voulait se
debarasser de la petite quantite de chlore contenue dans
Pacide chlorhydrique, on y arriverait en chauflant modere-
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nient I’acide et en mettant de c6te les premieres portions

qui passent a la distillation, et cela aussi longtemps qiie la

solution de sulfate d’indigo serait d6coloree.

Le perchlorure de fer peut etre elimine par distillation
;

dans ce cas il reste dans la cornue.

Si Tacide chlorliydrique contient de I’acide arsenieux ou
arsenique, on s’en debarrasse en redistillant I’acide avec

une petite quantite de sulfate de baryum
;
5 ou 4 milliemes

de cette derniere substance suffisent generalement pour
convertir les acides arsenieux ou arsenique en sulfure

d’arsenic qui reste dans la cornue. On peut faire cette

addition immediatement apres celle du peroxyde de manga-
nese indiquee plus haut. Les acides arsenieux et arsenique

peuvent aussi etre completement separes de Tacide chlorhy-

drique en faisant digerer ce dernier sur de la limaille de
cuivre, en decantant et en distillant I’acide.

ACIDE CITRIQUE

Syn. anglais, Citric acid.

— allemand, Citronensaeurc.

L’acide citrique est incolore; il cristallise en prismes
rliomboedriques, tres solubles dans I’eau, d’une saveur tres

acide
;
expose a I’air il ne s’altere pas. On le fabrique main-

tenant sur une grande echelle pour I’iudustrie des toiles

peintes
;

sa densite est i,o34. Exposee a Tair, la solution

aqueuse saltere rapidement.
L’acide citrique est quelquefois falsifie avec Vacide tarlri-

que. Dans le but de decouvrir cette fraude on dissout habi-

tuellement un poids donne dans I’eau et on y ajoute ensuite
graduellement une solution d’hydrate ou de carbonate de
potasse

;
on agite rapidement et il se produit un precipite

de bitartrate de potasse. Cependant, si la quantite d’acide

tartrique present est faible, oe reactif peut donner de faus-

ses indications, parce que le bitartrate de potasse est faci-

lement soluble dans un leger exces d’hydrate ou de carbo-
nate de potasse. Far consequent il est preferable d’employer
une solution saturee a froid de chlorure de potassium ou
de niti-ate de potasse ou bien encore de sulfate neutre de
potasse

;
un exces de ces reactifs n’empeclie pas la preci-

pitation du bitartrate de potasse qui se forme en presence
de I’acide tartrique.

On ne doit pas oublier cpie le bitartrate de potasse est un
sel pen soluble, mais non insoluble, et par consequent il ne
faut pas diluer la solution d’acide citrique, sans quoi on s’ex-

poserait a ne pas obtenir de precipite,
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Si cependant la solution d’acide citrique etait ddja diliiee,

on pourrait la concentrer par dvaporation ou bien, au lieu

d’employer les sels de potassium ddsignes ci-dossus, on

pourrait se servir de I’acetate de potasse qui, etant deli-

quescent, n’a pas besoin d’etre dissous a I’avance pour 6tre

ajoutd a la solution d’acide citrique.

Quelquefois I’acide citrique absorbe rinimidite de I’air
;

c’est line preuve qu’il retient un pen de I’acide sulfurique

employe a sa preparation. On pent mettre en evidence la

presence de ce dernier en dissolvant une certaine quantite

de I’acide citrique dans I’eau; puis on y ajoute une solution

de clilorure de baryum qui dans ce cas produit un precipite

Wane de sulfate de baryte. Pour debarrasser I’acide citrique

de I’acide sulfurique, ii suffit de le faire cristalliser a plu-

sieurs reprises.

ACIDE OX.\LIQUE

Syn. anglais, Acid oxalic.

— allcmand, Saiierkleesaeurc.

L’acide oxalique est inodore, d'une saveur tres acide. 11

cristallise en prismes rhomboedriques obliques effervescents et

transparents contenanteS p. loo d’eau de cristallisation qu’ils

perdent dans Pair sec et chaud. Chaufifes sur une lame de
platine les cristaux fusent d’abord avec une legere crepita-

tion, puis finissent par disparaitre completement, en bridaut

avec une flamme bleue.

L’acide oxalique est soluble dans huit parties d’eau froide

et dans son poids d’eau bouillante. La solution est exces-
sivement acide, c’est un poison violent. II ne doit pas se
troubler quand on le melange a I’alcool

;
mais (|uand on le

projette dans I’eau de chaux, il doit se produire un abun-
dant precipite lilanc, insoluble dans I’acide acetique, mais
facilement soluble dans I’acide chlorhydrique. Quand on le

chauffe avec I'acide sulfurique concentre, I’acide oxalique
se decompose en volumes egaux d’acide carbonique et

d’oxyde de carbone, sans se cliarbonner; le dernier gaz
brule avec une flamme bleue.

L’acide brut du commerce laisse generalement une tres

faible trace de residu trop insigniftante pour nuire a la qua-
lity de I’acide ou le rendre impropre ii ses applications

techniques ordinaires.

L’acide oxalique pur doit etre completement soluble dans
I’eau et dans I’alcool

;
il se volatilise sans rdsidu fixe sur uue

lame de platine.
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ACIDE SUCCINIQUE

Syn. anglais, Succinic acid.

— allcmand, Berusteinsaeurc.

On retire liabituellement I’acide succinique de Cambre,

en soumettant cette derniere substance a la distillation

seche. On pent bgalement Tobtenir, en concentrant I’eau

mere provenant de I’action de Uacide iiitrique siir la cire

oil sur I’acide stearique.

L’acide succinique pur se trouve en paillettes blanches

nacrees, inodores, solubles dans I’eau, surtout a chand; la

solution laisse deposer des cristaux par refroidissement. II

est moins soluble dans I’alcool, et presque insoluble dans
I’etlier. 11 fond a i8o“ et bout a 2350.

L’acide succinique est souvent falsifie a Uaide de Vadik
tarlnque, de I'acidc oxalique, du Usulfate ou du Moxalale

de potassc et du sd ammoniac, du carbonate d’ammoniaqne,

de Vadde horique, du chlorurc de sodium et du sucre.

On met en evidence la presence de Uacide tartrique ou
de I’acide oxalique en chauffant une certaine quantite de
Uacide a essayer

;
on aura un residu charbonneux, tandis

que Uacide succinique pur, au contraire, se volatilise com-
pletement lorsqu’on le cliauffe au rouge sur une lame de
platine.

Si a de Uacide succinique pur on ajoute une solution

d’un persel de fer, puis un exces d’ainmoniaque liquide, il

SR produira un precipite brun-rougeatre de peroxyde de
fer, tandis que cela n’aura pas lieu s’il se trouve, au moins
en quantite suffisante, de Uacide tartrique ou un autre
acide organique non volatil. Les persels de fer ne sent pas
precipites par Uammoniaque de leurs solutions contenant
un acide organique non volatil.

On reconnait aussi la presence de Uacide tartrique dans
Uacide succinique, en dissolvant une partie de U6chantillon

dans Ueau, en saturant Uacide par Uammoniaque puis en
Uessayant avec une solution de chlorure de calcium qui
produira un abundant precipite blanc de tartrate de chaux,
tandis que, si Uacide est pur, il ne se produira pas de pre-
cipit6. En presence de Uacide oxalique ou d’un oxalate so-

luble, le chlorure de calcium donne egalement un preci-
pite.

On porte au rouge Uacide succinique a essayer; s’il con-
tient du bisulfate ou du bioxalate de potassc, 'il laissera un
residu, qu’on dissout dans I’eau : poui* le caracteriser, on
divise la solution en deux parties; a I’une de ces portions
on ajoute une solution de chlorure de baryum, qui produira
un precipite de sulfate de baryte; on recueille ce precipite
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sur un filtre, on le lave, on le sfeche, on le calcine et on
le pese. A la seconde portion on ajoute une solution de sul-

fate de chaux; s"il se produit un prdcipite blanc, c’est de
Toxalate de chaux : on le recueille sur un filtre, on le lave,

on le seche et on le soumet a I’action de la chaleur, qui

convertit Foxalate de chaux en carbonate, et c’est a cet

etat qu’on le pese. 117 de sulfate de baryte representent

i 46 de bisulfate de potasse (cristallise)
;
5o de carbonate de

chaux representent 120 de bioxalate de potasse.

On reconnait que I’acide contient du carbonate ou du
chlorhydrate d’ammoniaque, en triturant une partie du pro-
duit avec de la potasse

;
s’il contient un sel ammoniacal, il

se degage du gaz ammoniac reconnaissable a son odeur, et

qu’on rend plus sensible encore en ajoutant un peu d’eau
pendant la trituration.

Si la quantite d'ammoniaque qui se degage est trop fai-

ble pour etre reconnue a hodeur, on maiutient a la surface
du melange une baguette de verre humectee d’acide chlor-

hydrique assez concentrd, mais non fumant; on observe
alors immediatement des fumees blanches s’il y a de Tam-
moniaque.
Pour deceler I’acide borique, on calcine : le residu donne

une coloration verte caracteristique a la flamme de I’al-

cool.

On reconnaitra le chlorure de sodium a ce qu’il decre-
pite sur le charbon incandescent et donne avec le nitrate

d'argent un precipite blanc soluble dans I’ammouiaque.
Le sucre communique sa saveur a I’acide succiuique; et

donne par la chaleur une odeur de caramel.

ACIDE SULFURIQUE

Syn. anglais, Sulfuric acid.

— allemand, Schwefelsaeurc.

L’acide sulfurique est un liquide pesant, corrosif, extre-
mement acide, de consistance oleagineuse

;
pur, il est inco-

lore et sans odeur.
L’acide sulfurique de Nordhausen, que Fon pent conside-

rer comme une solution d'acide sulfurique anhydre dans
Facide sulfurique ordinaire concentre ou comme une combi-
naison de 2 Equivalents d’acide sulfurique anhydre et de
2 equivalents d’eau, a ordinairement une couleur brune ou
bruniitre. L’acide sulfurique ordinaire a frEquemment cette

couleur, qui dans les deux acides est probablement due a la

prEsence de substances organiques carbonisEes par Facide.

L’acide de Nordhausen Emet des fumEes a Fair. 11 est d’au-
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tant plus puissant qu’il contient une grande proportion

d’acide anhydre qu’une douce chaleur en separe.

L'acide sulfurique monohydrate ou ordinaire bruni pent
etre decolore en le chaulfant doucement, le carbone des
substances organiques est alors transforme en acide carbo-

nique.

L’acide sulfurique concentre absorbe rapidement I’liumi-

dite de Tair et par la son volume augmente considerable-

ment lorsqu’il y est expose
;

il pent ainsi absorber plusieurs

fois son poids d’eau.

La densite de Tacide sulfurique a son maximum de con-
centration ne depasse pas 1,84. Lorsque la densite est

1,85, c’est Tindice dela presence de quelque impurete.
Lorsqu’on prend le poids specifique de Facide sulfurique

ou doit soigneusement tenir compte de la temperature, car
la plus legere elevation de temperature diminue imraedia-

tement la densite. Le D'' lire fait remarquer que si le ther-

mometre est retire de Facide la temperature peut s'elever

de 8 a 10° a cause de Facide qui y adhere et qui absorbe
Fhumidite de Fatmosphere. Si on plonge alors de nou-
veau le thermometre dans Facide, la temperature de la

masse est elevee. On doit done prendre de grandes precau-
tions. La meilleure methode de determiner la valeur d’un
acide sulfurique consiste a faire un titrage acidimetrique
(voir Acidimdrie).
Lorsque Facide sulfurique ne reuferme pas de sulfate me-

tallique ou peut determiner son titre en en prenant un
poids donne qiFon etend d’eau, puis on precipite par une
solution de chlorure de baryum. Le precipite est lave,

seche et calcine. On deduit du poids de sulfate de baryte
obtenu le poids de Facide pur contenu dans la liqueur a
examiner.
On peut prendre la densite de Facide par la methode du

flacon, ou se servir de Fareometre pese-acides de Baume.

Tableau de la quantile d’acide sulfurique sec contenu dans
parties dedissoliction a des densiUs di/ferentes, par le D'’ Ure.

1
LIQUIDE. DENSITY. ACIDE SEC. LIQUIDE. DENSITY. ACIDE SEC.

100 1,8185 81,51 92 1,8233 75,02
99 1,8175 80, 72 91 1,8179 74, 20
98 1,8160 79,90 90 1,8115 73,39
97 1,8139 79,09 89 1,8043 72; 57
96 1,8410 78,28 88 1,7962 71,75
95 1,8.376 77,46 87 1,7870 70,91
91 1,83.36 76, 65 86 1,7774 70,12
93 1,8290 75, 8.3 85 1 , 7673 69,31
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LIQUIDK. densitS. ACIDE SEC. LIQUIDE. BENSIxfi.
1

ACIDE SEC.

84 1,7570 68,49 42 1,.3105 34,25
83 1 , 7465 67, 08 41 1,.3080 33,43
82 1,7360 00,86 40 1,2999 32,01
81 1,7245 60, 05 .39 1,2913 31,80
80 1,7120 05,23 38 1,2826 .30,98

70 1,6993 01,42 37 1,2710 30.17
78 1,6870 63, 60 36 1,2651 29, .35

77 1.6750 62, 78 35 1,2572 28, 54
76 1,6630 61,97 34 1,2490 27,72
/O 1,6520 01,15 3.3 1,2109 26,91
74 1,0415 60,34 .32 1,2334 26, 09
73 1,6321 . 59,52 31 1,2260 25.28
72 1.6201 58,71 30 1.2181 24, 46
71 1,0090 57,89 29 1,2108 23,65
70 1,5975 57,08 28 1,2032 22,83
69 1,5868 56,20 27 1,1956 22,01
08 1,5760 55,45 20 1,1870 21,20
67 1,5018 54,03 25 1,1792 20,38
00 1,5503 53,82 24 1,1706 19,57
G5 1,5390 53, 00 23 1,1620 18, 75
64 1,.5280 52,18 22 1,1549 17,94
63 1,5170 51,37 21 1,1480 17,12
62 1,5060 50,55 20 1,1410 10,31
61 1,4960 49, 74 19 1, 1330 15, 49
60 1,4860 48,92 • is 1,1240 14, 08
50 1,4760 48,11 17 1,1165 13,80
58 1,4660 47,29 10 1,1090 1.3,05

57 1 4560 46,48 15 1,1019 12,23
50 1,4460 45 66 11 1,0953 10,41
Oi> 1,4360 44, 85 1.3 1,0887 11,60
54 1,4265 41,03 12 1.0809 9,78
53 1,4170 43, 22 11 1,0743 8,97
52 1,4073 42,40 10 1,0682 8, 13
51 1.3977 41,58 9 1,0614 7,34
50 1,.3881 40, 77 8 1,0544 6,52
49 1,3788 39, 95 7 1,0477 5,71
48 1,3697 39, 14 6 1,0405 4,89
47 1,3612 38,32 5 1,0336 4,08
40 1,3530 37,51 4 1,0268 3,26
45 1.3110 36, 69 3 1,0206 2,440
44 i;3315 .35, 88 9 1,0140 1,63
43— 1,3255 35,00 T 1,0074 0, 8154

L’acide sulfurique du commerce contient souvent du sul-

fate de plomh et parfois de Yitain, de Vacide nitrique et de
Varsenic. II est parfois additional de sulfate de potasse; e i/;>

p. loo de ce sel suffisent pour elever le poids specifi-

que de I’acide a i,86. On peut s”assurer si I’acidea dte on
non sophistiqud en en dvaporant im poids donn6 dans une
capsule en platine : le rcsidu sec ne doit pas exceder
I p. lOO.

L'acide contenant du sulfate de plomb se trouble par
I’additionde Teau parce que le sulfate de plomb, soluble dans



ACIDE SULFURIQUt; '2
i

I’acide concentre est insoluble clans I'acide diliie et pent etre

separe par filtration. On pent encore deceler la presence
dll sulfate de plonib en y faisant passer un courant d'hydro-

gene sulfure
;
dans ce cas I’acide noircit ou brunit.

La presence de ron<?cnic ou de Vacide arsenicux est de-

celee par un courant d'hydrogene sulfure qui donne dans

ce cas un precipite jaune soluble dans le sulfhydrate d’ani-

inoniaciue. D’apres M. Diipasquier, lorsque I’acide sulfurique

contient de I’arsenic on pent le purifier en le traitant par

le sulfure de baryum, qui produit du sulfate de baryte et

du sulfure d’arsenic, tous deux insolubles dans I’acide.

L’6tain se retrouve aussi par I’liydrogene sulfure, qui dans

ce cas produit un precipite brun.

Pour la recherche de Vacide nitriqiie on verse dans I’acide,

sans le chluer une solution de protosulfate de fer qui

produira une couleur brune ou brun noiratre, laquelle

disparait apres un certain temps. On pent encore ajouter

quelques gouttes d’une solution d’indigo et soumettre ii

Pebullition. Dans ce cas la couleur bleue sera detruite.

I/’addition de tournure de cuivre produira par la chaleur

des vapeurs rutilautes.

Enfiu en ajoutant a I’acide soupconne une petite quaiitite

de narcotine on aura une couleur rouge intense.

La presence des composes nitres dans I’acide sulfurique a
de serieux inconvenients. Lorsqu’im tel acide est employe
j)our chssoudre Pindigo ou pour carboniser la garance, une
quantite considerable de matiere colorante pent 6tre de-
truite.

Ces composes existent dans I’acide sulfurique lorsqu’il

n’a pas ete porte au degre de concentration voulii. L’acide
nitrique est cependant ajoute quelquefois pour decolorer
I’acide sulfurique qui a ete teinte par des matieres organi-

ques.

Pour mettre en evidence Vacide chlorhijdriqiie que jieiit

contenir I’acide sulfurique, on I’etend d’eau et on y ajoute
de I’azotate d’argent

;
on obtient ainsi un precipite blanc so-

luble dans I’ammoniaque qui est du chlorure d’argent cail-

lebotte.

Enfin on rcconnaitra la presence de Vacide sulfureux au
moycn du permanganate de potasse qui sera decolore.
On purifie I’acide sulfurique des produits nitres en le fai-

sant chaulTer avec une petite quantite de sulfate d’ammo-
niaque. 11 y a formation d’eau, d’azote ou de protoxyde
d’azote

;
d’autre part, I’acide etendu d'une fois son poids

d’eau est trait6 par I’acide sulfhydrique jusqu’a saturation.
On laisse reposer vingt-quatre heures et I’on d^cante. Les
sulfures de plomb et d’arsenic, sont ^limines, en chauffant
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on separe I’acide sulfureux et I’acide sulfhydrique en exces.
Eniin on le concentre et on distille.

Un bon moyen pour priver I’acide sulfurique d’arsenic

consiste a le distiller sur du bioxyde de manganese ou un
autre corps oxydant il se forme de I’acide arsenique qui est

fixe et sera par consequent sdpare a la distillation.

ACIDE SULFURIQUE DE NORDHAUSEN
Syn. anglais, Sulphuric acid of Nordhauscn, ou fuming sulphuric acid.

— allemand, Nordhauser vitriol, ou Nordhauscr schwefelsaeure.

L'acide sulfurique de Nordhausen peut-etre considere soit

comme une solution d’acide sulfurique anhydre dans I’acide

sulfurique ordinaire ou monohydratd, soit comme une com-
binaison de deux equivalents d’acide sulfurique anhydre
avec un equivalent d’eau.

L’acide sulfurique de Nordhausen est un liquide oleagi-

neux ordinairement d’une couleur brune, de densite 1,9.

La coloration brunatre est due ft la presence de matieres
organiques qui ont etd carbonisees par I’acide. L’anhydride
sulfurique qui se trouve en solution dans I’acide de Nord-
hausen est tres volatil

;
ce dernier acide doit sa propriety

d’emettre des vapours a la volatilisation de I’acide sulfurique

anhydre a la temperature ordinaire. Ce dernier, en se com-
binant avec la vapeur d’eau de I’atmosphere, se condense
sous forme de fumees.

L’acide sulfurique de Nordhausen dissout beaucoup mieux
Findigo que I’acide sulfurique ordinaire. De plus, il ne
contient jamais d’acide nitrique, qui detruit cette matiere
colorante, et il est generalement employe dans ce but de
preference a I’acide sulfurique ordinaire.

L’acide sulfurique de Nordhausen se prepare en distillant

au rouge le sulfate de protoxyde de fer desseche. Il reste

comme residu de I’operation du peroxyde de fer, colcothar

ou rouge d’Angleterre.

L’acide sulfurique de Nordhausen contient toujours de
I’acide sulfureux, des matieres terreuses ainsi que dn sele-

nium. On s’assure de la purete ou de la force de I’acide

sulfurique fumant par le memo precede que celui iudique
pour I’acide sulfurique ordinaire.
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ACIDE TARTRIQUE

Syn. anglais, Tartaric acid,

— alleniand, Weinsteinacure.

L'acide tartrique n'est pas alterable a I’air : lorsqu’on le

chauffe, il se boursoufle et se decompose. II est soluble

dans I’eau et I’alcool
;
sa solution aqueuse se couvre rapide-

ment de moisissures.

L'acide tartrique renferme souvent de la chaux

;

dans ce
cas, il ne se dissout pas completement dans I’alcool, ce qui

arriverait s’il etait pur. On pent caracteriser la presence de
la chaux en dissolvant dans Teau une certaine quantite de
I’acide; on neutralise par Tammoniaque, puis on ajoute

de Toxalate d’ammoniaque. Il se produit un precipite d’oxa-

late de chaux, qui, s’il est en quantite suffisante, pent etre

recueilli sur un filtre, lave, seche et chauffe moderement,
jusqu’a ce que tout le carbone soit brfile

;
on pese alors. le

residu forme par du carbonate de chaux. 5o de carbonate
de chaux representent a8 de chaux, chaque gramme de car-

bonate de chaux, contient 0,66292 de chaux.

L’acide tartrique se prepare en decomposant le bitartrate

de potasse par le carbonate de chaux
;
on obtient ainsi un

tartrate de chaux qu’on decompose ensuite par I’acide

sulfurique.

L’acide tartrique du commerce retient generalement, ou
du moins tres souvent une petite quantite d’acide sulfurique

dont la presence est mise en evidence en dissolvant dans
I’eau de I’acide tartrique ii essayer, et en versant dans la

solution quelques gouttes d’une solution de chlorure de
baryum. En presence de Tacide sulfurique, il se produira
un precipite blanc de sulfate de baryte. Dans ce cas, on
verse du chlorure de baryum aussi longtemps qu’il se pro-
duit un precipite

;
ce dernier est ensuite recueilli sur un

filtre, lave, seche et pese. 117 de sulfate de baryte repre-
sentent !\o d’acide sulfurique; chaque gramme de sulfate

de baryte obtenu correspond a 0,54672 d'acide sulfurique.

L’acide tartrique est souvent falsifie avec du bitarirate

de potasse (creme de tartre); on reconnait cette fraude
au residu de carbonate de potasse qui reste lorsqu’on
chauffe I’acide tartrique dans un creuset de platine.

L'acide tartrique peut aussi contenir du cuivre; dans, ce
cas, on traite la solution par I’ammoniaque, qui donne une
belle coloration bleue, et en y plongeant une lame de fer
bien decap6e, celle-ci se recouvre d'une couche de cuivre
m6tallique.
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Syji. anglais, Steel.

— allemancl, Stahl.

« Le fer pur, » 6crit Karsten {Percy’s Melallurgy),

completement exempt cle carbone est si mou qu’il n’oflre

que peu de resistance a la traction et est, par consequent
impropre h la plupart des usages auxquels sert le metal

ordinaire. Quand il est combine avec le carbone sans

depasser certaines limites, le fer augmente en tenacite et

par consequent en elasticite, ainsi qu’en malleabilite en
ductilite et en durete. On augmente cette derniere pro-

priete en cliauffant le fer et en le refroidissant brusquement.
Quand cette propriety est tres marquee comme e’est le cas

clans le fer contenant plus de 0,2 a 0,28 p. 100 de carbone,

le inetal prend le nom d’acier. Moins le fer contieut de
matieres etrangeres, surtout de silice, de soufre et de
phospliore, plus est grande la proportion de carbone ueces-

saire pour le rendre dur. Dans le meilleur fer suedois en
barres, ainsi que dans le fer fabrique en Allemagne avec le

mineral de fer brun. o,35 p. 100 de carbone sufifisent pour
communique!* de la durete it un degre tel que ce fer est

appele « aciereux. »

La transformation de ce fer en acier est si graduelle et

si insensible qu’il est impossible de dire quand Tun com-
mence et quand I’autre fiuit. Cependant quand le carbone
atteint la proportion de o,.3 p. 100 et qu’il y a d’autres

matieres etrangeres en petite quantite, le fer pent 6tre

durci suffisamment pour donner des etincelles avec un
silex et pent etre considere comme de Lacier. Mais dans le

cas oil le fer est completement exempt de matieres etran-

geres, il lie faut pas moins de o,65 p. 100 de carbone, pour
communiquer au fer une durete convenable. Le fer qui

contient cle 1,0 a i,5 p. 100 cle carbone est de I’acier qui

apres la trempe atteint le maximum de durete associe au
maximum de tenacite. Quand la proportion de carbone
dbpasse cette extreme limite, la durete obtenue est encore
plus grande, mais seulement e'est aux depens de la tena-

cite -et cle la propriete cle se souder. Avec 1,75 p. 100 de
carbone la derniere propriete clisparait presque complete-
ment. Avec 1,8 p. 100 de carbone le fer pent encore, avec
beaucoup de difficulte, etre travaille et etire sous le mar-
teau, et quoique tres dur, il conserve encore une tenacite

considerable. 'Quand la proportion de carbone atteint

1,9 p. 100 ou davantage le metal cesse d’etre malldable a

chaud, et 2 p. 100 paralt 6tre la limite entre Lacier et la
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foiito, limite a laquelle le metal ramolli par la chaleur ne
peut plus etre etire sans se briser sous le marteau.
Dosage du carhone combing dans lacier. {Eggertz, Dercy's

Metallurgy.) On ajoute par petites portions t gramme d’acier
etire a 5 grammes d’iode et 5 centimetres cubes d’eau
contenus dans un vase de verre reconvert d’un obturateur
et prealablement refroidi dans de beau glacee. On le con-
serve pendant 24 heures a une temperature de 0°

;
pendant

les 6 premieres heures on agite frequemment avec une
baguette de verre. Avec ces precautions, on peut conduire
Toperation sans le moindre degagement d'hydrogene car-
bone. Le residu insoluble de carbone, de silice, etc., est
recueilli sur un filtre et lave avec de Feau chaude jusqu’a
ce qu il devienne blanc, on jusqiFa ce que la liqueur filtree
ne contienne plus de fer, on bien on peut aussi laver le
residu c^ec une solution de 2 parties d^eau et i d’acide
chlorhj drique chauffe a 70 ou 80* et finalement avec de
lean. Le nitre et le residu sent desseches a g5 ou 100° jus-
qu a ce que le poids reste constant. On les calcine ensuite
et on obtient ainsi le poids de la silice. La perte de poids
1 Gsultant QG la calcination TGprGScntG la quantite du residu
carbone,^ contenant 6o p. loo de carbone; on trouve par le
calcul, d apres ces donnees, la proportion de carbone con-

pent encore doser le carbone combine
le

se
„ - par une ebullition prolongee

sous forme de carbure d hydrogene.
^

Dosage du carbone dans lacier par la mithode colorime-
tnque [Eggertz). — Du sesquioxyde de fer dissous dans
lacide nitrique de concentration moyenne donne une
solution mcolore ou n’a qiFune faible teinte verdfitre.
Ouand on fait agir lacide nitrique sur le fer carbone, ou
acier, la solution est coloree par le carbone en proportion
de la quantite de carbone present combine et le graphite
est sans action. On prepare une solution normale en dissol-
\ant avec certaines precautions de Vacier fondu contenant
line proportion connue de carbone dans I’acide nitrique de
densite 1,20, en quantite telle que chaque centimetre cubede la solution pmsse representer 0^^001 de carbone. Cette
solution normale ne conserve pas sa couleur mais devientgen6ralement plus pale au bout de vingt-quatre heures

I
renip acer pai- la solution suivante. Le sucre

faib ement brule donne une solution jaune
; et le sucre trhs

brfll6 nne solution brune; en dissoLJ m mSgl
nem Stf “ Pai'ties egales d’eau et d’alcool, oupeut obtenir une solution normale jaune brun de teinte

2
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convenable qu'on peut conserver pendant quelque temps
dans un tube hermetiquement clos et bien abrite centre la

lumiere. Pour contrdler de temps en temps la solution

normale, on dissout oS'^,i d’acier nontenant un poids

connu de carbone dans o^boS cubes d’acide nitrique,

et on dilue la solution jusqu’a ce que la teinte corresponde
a celle de la solution normale de sucre bride. Cela fait, on
opere de la maniere suivante : on met osb i d’acier finement

pulverise dans de I’acide nitrique de densite 1,2 exempt de

chlore, et contenu dans un tube h essai d’environ o™,io

de long sur o“,oi de large. Le tube a essai est immerge
dans Peau et maintenu a une temperature de 80°. Si la

temperature depasse ce point, la couleur de la solution

diminue et indique une quantite trop faible de cai’bone. A
une temperature plus basse la dissolution se fait trop lente-

ment et la coloration du liquide peut etre trop forte.

Quand le degagement du gaz acide carbonique cesse, ce
qui demande habituellement de 2 a 5 heures, on enleve le

tube a essai et on le laisse refroidir. On decante alors soi-

gneusement la solution pour la separer des particules noires

qui peuvent s’etre deposees pendant le refroidissement
;
on

introduit la solution decantee dans un tube gradue, on y
ajoute quelques gouttes d’acide nitrique et on chauffe; s’il

n’y a pas de degagement du gaz, les particules noires con-
sistent en graphite ou en scories. On laisse refroidir le tube
a essai, on ajoute la solution a celle obtenue auparavant, et

on dilue le tout avec de I’eau jusqu’a ce que la couleur
corresponde a celle de la solution normale.

Si I centimetre cube de la solution normale correspond
ii 0,1 p. 100 de carbone, et que la solution dans le tube
gradue mesure 7 centimetres cubes, alors I’acier essaye
contient 0,7 p. 100 de carbone.
Comme habituellement il est difficile de dissoudre

06b I de fer dans moins de i ,5 a 2 centimetres cubes
d’acide nitrique il n’est pas possible, avec la solution

normale mentionnee ci-dessus de determiner moins de
o, i 5 p. 100 de carbone. Quand le carbone exchde 8 p. 100,

la solution a une teinte verdiUre qui est assez difficile a

comparer avec la solution normale
;
dans ce cas on aflaiblit

cette derniere, en ajoutant G parties en volumes d’eau a

o parties de solution normale ordinaire.

Dosage du phosphore dans Vacier. [Eggcrlz, Percy’s Metal-

lurgy.) — On introduit i gramme d’acier pulverise dans un
petit vase de verre contenant 12 centimetres cubes d’acide

nitrique, de densite 1,2. On chauffe au bain-marie, et quand
le metal est dissout, on enleve la plaque de verre qui recou-

vrait I’ouverture du vase, et on evapore S. siccite. Le residu
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est humecte avec 2 centimetres cubes d'acide nitrique et la

meme quantite d'acide chlorhydrique, et on laisse en repos

pendant environ i heure On ajoute ensuite 4 centimetres

cubes d’eau et on filtre la solution. La liqueur filtree etl’eau

de lavage ne doivent pas mesurer plus de 5 a 20 centimetres

cubes.

On ajoute alors au moins 2 centimetres cubes de la solu-

tion preparee de molybdate d’ammoniaque a la solution de

fer pour cliaque milligramme de pliosphore suppose present

dans racier et on fait digerer pendant 5 heures environ

4o“, en agitant de temps en temps; s'il ne se forme pas

de precipite au bout d'une heure, on ajoute encore de la

solution de molybdate d’ammoniaque. Le precipite jaune
cristallise (sll se forme) est recueilli sur un filtre tare, puis

lave avec de beau contenant i p. 100 d’acide nitrique et

desseclie a ioq°, jusqu^’a ce qufil ne perde plus de son poids.

On essaye ensuite la liqueur filtree pour s’assurer qufil n’y

a plus de precipite produit par une nouvelle addition de
molybdate d’ammoniaque. Le precipite jaune contient

I,Go p. 100 de pliosphore. Si la proportion de pliosphore

est considerable, on doit employer une quantite moinch’e de
fer. La solution de molybdate d’ammoniaque employee .peut

etre preparee de la faron suivante. On calcine a une basse
temperature du sulfure de molybdene finement pulverise

et on agite de temps en temps. On dissout I’acide raolybdique
ainsi forme dans de I’ammoniaque concentree, on separe le

residu insoluble par filtration, on evapore a siccite la liqueur
filtree, on chauffe au rouge et on agite jusqu’a ce que la

couleur bleu fonce devienne jaune ou presque blanche
apres refroidissement. 11 contient habituellement un pen
d’acide phosphorique bibasique, et doit etre chauffe avec de
I’acide nitrique au-dessous d’un bain-marie pendant 3 ou

4 jour.s, afin d’obtenir I’acide phosphorique tribasique
;
on

evapore ensuite a siccite. On fait digerer cet acide molyb-
dique avec de I’ammoniaque de densite 0,96 a 16“ dans la pro-
portion de 4 parties en poids d’ammoniaque pour i partie
d'acide molybdique. On filtre la solution et on ajoute en
une seule fois i5 parties d’acide nitrique de densite 1,2 a
iG“. La solution est habituellement de couleur jaune, il

se forme bientbt une petite quantite de precipite jaune qui
contient I’acide phosphorique a I’dtat de phosphomolybdate,
et la solution reste incolore. Un centimetre cube de la solu-
tion contient os^oG d’acide molybdique. En chaulTant
pendant G lieures a 4o" il ne se forme pas de precipite
blanc d’acide molybdique; mais cela arrive rapidement
quand on expose la solution a une chaleur plus grande, a
moins qu’on n’y ajoute davantage d’acide nitrique.
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ALGALIMETRIE ET AGIDIM^ITRIE
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Le but de Ealcalimetrie est de- determiner la quantite
d’alcali caustique ou de carbonate alcalin contenue dans la

potasse oil la soude du commerce.
Gette operation est simple, exacte, rapide et facile

;
on

peut dire qiTelle consiste a verser sur une quantite pesee
de Eechantillon de potasse ou de soude a essayer,

une certaine quantite d"un acide de force connue
jusqida ce que Ealcali soit sature, c"est-a-dire jus-

qida ce que le point de neutralisation soit ob-

tenu, ce qidon reconnait au moyen du papier

de tournesol.

L’instrument dont on se sert pour cette methode
d’analyse des alcalis est appele un alcalimeire; la

figure 2 represente Talcalimetre de Gay-Lussac.
G’est un tube de verre d’environ 55 centimetres,

de hauteur, de la a i5 millimetres de diametre.
II est gradue soigneusement en loo divisions,

chaque division contient un demi-centimetre cube
d’eau. II porte un petit tube. 6 comniuniquant avec
le plus grand. Ge petit tube est recourbe a son
extremite c. Get instrument est tres commode;
on qieut avec lui verser facilement goutte a

goutte la liqueur three, le seul inconvenient qu’il

presente est la grande fragilite du tube
lateral b. On peut diminuer ctte fragilite

en fondant de la cire i\ cacheter ou
de la gutta-percha entre les deux tu-

bes.

L'alcalimetre represente par la figure 5

est une modification de Talcalimetre de
Schuster (fig. o),et est encore plus com-
mode que Talcalimetre de Gay-Lussac.

Get alcalimetre constiste en un tube de
verre A de memes dimensions et gradud
de la meme maniere que celui de Gaj'-

Lussac, mais il est muni dTm pied de

verre et la partie superieure B a la

forme du col d’une bouteille de verre

ordinaire
;
G est une boule soufflee dans

un tulie de verre dont une extremite

s’adapte au col B de Talcalimbtre comme
un bouchon de verre. Gette boule est

etirde en un tube capillaire en D et

porte une ouverture plus large en E.

Avec cet instrument la liqueur three
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Fig- 3. Fig. 7,.
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acide est completemeut sous le controle de I’operateur car hboule lui permet de voir la liqueur au mLent oif elle" ^ « ecouler et il peut regler la quantite vers6eavec la plus grande exactitude. De plus la forme de I’appa-

Day-Lussrc*^
accidents que celui^e

Angleterre un alcalimetre composed un tube divise comme celui de Gay-Lussac, mais il n’estpas mum du tube lateral {pj. 4).
’

h burettes ou alcalimetres;
ia bpire o lepresente la burette de Bink, le tube nar 01

‘“'>e P™-
mpnfip

‘ “sti'ument demande une main experi-

limiJHo
’ ^ habitude on arrive t\ verser leliquide avec une grande precision.

La burette de Mohr est representee figure G

caoutchouc est ferine au moyen
d une pince a ressort represen-
tee figure 8.

- n

(isj

Fig. 5, Fig. e.
7.

V
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Fig. 8 .

Les avantages de cet instru-

ment consistent dans sa posi-

tion elevee cjui permet a I’opd-

rateur de lire lacilement le

nombre de divisions de la solu-

tion titree que I’analyse exige.

De plus, la quantite de liquide

versee peut etre reglee avec

la plus grande exactitude au moyen de la pression exercee

par le pouce et I’index sur la pince, enfin I’instrument

n’etant pas tenu a la main, on u’a pas a craindre que sa

chaleur n’augmente le volume du liquide, ce qui conduirait

a une lecture inexacte, ainsi que cela arrive quelquefois

avec I’instrument de Bink ou de Gay-Lussac.

Principe.—Operation .—Si dans une solution acaline coloree

par le tournesol on verse une liqueur acide titree, I’acide

agissant sur I’alcali le neutralise, et tant que la saturation

n’est pas effectu6e la liqueur alcaline garde la coloration

bleue que lui a domi6e le tournesol. Lorsque la base est

satur6e un leger exces d’acide produit la coloration rouge.

D’apres la quantite d’acide employee, on pourra savoir

quelle est la quantite d’alcali contenu dans la substance a

essayer.
Procidi Gaxj-Lussac. — On prepare une solution d’acide

sulfurique dans I’eau. Pour cela on met dans un flacon

jaugd a un litre, de I’eau distillde a laquelle on ajoute

loo grammes d’acide sulfurique monohydrate pur; apres

refroidissement on complete le volume de i ooo centimetres

cubes en ajoutant de I’eau distillee. On a ainsi la liqueur

sulfurique normale.

5o centimetres cubes de cette solution contienneut

exactement 5 grammes d’acide sulfurique. Le calcul des '

Pour diminuer les chances
d’erreur, oie%6o de soude sont J
peses et dissous dans I’eau dis- <

tillee et le volume du liquidee.st •

.

amend a 5oo centimetres cu- j

equivalents montre que ces 5o
centimetres cubes saturent
exactement 5s'', i6 de soude.

bes. Ces solutions dtant prepa-

reeson procede au titragealca-

limdtrique; pour cela on pre-

leve avec une pipette (JUj. 9 el

10) 5o centimetres cubes de

solution alcaline et on les intro-

Kig. 10. duit dans un verre ii fond
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plat, on les colore avec quelqiies gouttes de teinture de
tournesol, et on ajoute alors pen a pen la solution acide

titree, jusqu’a I’apparition de la couleur rouge pelure d’oi-

gnon.
La liqueur acide doit etre versee tres lentement

;
pour

savoir si Faction est bien due a Faction de Facide sulfurique

et non a Facide carbonique qui se degage on trempe dans

le liquide un papier de tournesol, on chauflfe ce papier
;
si

la coloration persiste, c’est qu’elle n’est pas due a Facide

carbonique. On pent aussi porter la liqueur a Febullition,

Facide carbonique est chasse. La saturation terminee on lit

sur la burette la quantite d’acide’ employee et on en deduit

la quantite de soude pure conteuue dans la substance a

essayer. Si la soude etait pure les 5o centimetres de solution

alcaiine demanderaient 5o centimetres cubes ou loo divi-

sions de liqueur acide. Si on n’emploie que 8o divisions,

c’est que Fessai renferme 8o p. loo de potasse.

On peut aussi employer pour la solution Facide oxa-

lique au lieu d’acide sulfurique. L’acide oxalique presente
les avantages suivants : on peut avec plusieurs cristallisations

Fobteuir a un etat de purete suffisante, il n’est ni deliques-

cent ni efflorescent. L’acide sulfurique au contraire absorbe
Fliumidite de Fair quand on debouclie le flacon; enftn la

composition des cristaux d’acide oxalique est bien definie.

On prend un equivalent de cet acide qu’on fait dissoudre
dans Feau, on amene le volume a un litre a la temperature
de 1 5° et Fon precede au titrage en versant la solution

acide dans la liqueur alcaiine.

La soude du commerce contient generalement, outre des
substances insolubles qui sent retenues par le filtre, une plus

ou moins grande quantite de chlorure de sodium et de
sulfate de soude, sels qui n’alterent pas Fexactitude du
resultat; mais lorsqu’il y a des sulfures, des sulfites ou des
hyposulfites, ces substances, neutralisant une certaine quan-
tite de Facide employe au titrage, rendraient le resultat

inexact, il est done necessaire de les transformer en sulfate

en calcinant une quantite donnee d’essai avec 5 ou 6 p. xoo
de chlorate de ])Otasse, comme cela a etd indiqud par
Gay-Lussac et Welter : on mele intimement 5 ou 6 parties

de chlorate de pohisse avec une partie de la substance
j)ulverisee et on fond le tout dans un creuset de platine. La
masse fondue est dissoute dans Feau bouillante filti-ee, lavee
et essayee comme il a ete indique ci-dessus, avec Fun ou
Fautre des acides mentionn6s.

Si la soude contient des hyposulfites elle ne doit pas etre
calcinee avec du chlorate de potasse, parce que sous
Finlluence de cette substance un equivalent d’hyposulfite est
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transforme non en un equivalent seulement de sulfate, mais,

reagissant sur un Equivalent de carbonate de soude, chasse
I’acide carbonique et forme avec la soude du carbonate
decompose un second equivalent de sulfate de soude.
Chaque equivalent d’hyposulfite est ainsi convert! en deux
equivalents de sulfate, ce qui cree par consequent une erreur
proportionnee a la quantite de riiyposulfite present, chaque
equivalent d’hyposulfite detruisant un equivalent d’alcali.

11 est preferable, selon MM. Fresenius et Will; d’ajouter a
la solution alcaline de I’essai une petite quantite de chromate
jaune de potasse, dont I’acide chromique transforme les

sulfites, hyposulfites et sulfures en sulfates et en eau, avec
separation de soufre.

Recherche chi sulfure de sodium, sulfile et hyposulfile de
soude dans la soude. — Si I’echantillon a analyser contient
du sulfure de sodium, du sulfite ou de I’hyposulfite de soude
on decouvre facilement ces matieres de la facon suivante :

Si en versant de I’acide sulfimique sur une certaine

quantite de soude, I’odeur d’oeufs pourris (acide sulfhydrique)

se dEveloppe, si une portion de la soude dissoute dans I’eau

et filtrEe produit un precipite noir {sulfure de plomb)
lorsqu’on y verse une solution d’acetate de plomb, I’echan-

tillon contient du sulfure de sodium.
^i a une certaine quantite de I’echantillon on ajoute de"

I’acide sulfurique dilue teint en rouge jaune par le bichro-

male de potasse (I’acide ne doit pas etre ajoute jusqu’ii

saturation complete), si alors on obtient une teinte verdatre,

cela indique que I’echantillon contient du sulfite ou de
riiyposulfite de soude, la teinte verte etant due a la trans-

formation de I’acide chromique en oxyde de chrome.
Enfin si on verse de I’acide chlorhydi’ique dans une solu-

tion Claire de potasse et qu’apres avoir abandonne au repos
on constate un trouble apres quelque temps et un degage-
ment d’acide sulfureux, c’est I’indice de la presence de
riiyposulfite de soude (le trouble est produit par la sEpara-

tion d’une certaine quantitE de soufre).

Recherche de la quantitd de soude causiique conlenue dans
la soude. — La soude du commerce contient frEquemment
de la soude caustique dont la proportion est quelquefois
importante a dEterminer. Ceci pent etre fait d’apres le pro-

cEdE de M. Barreswill en ajoutant un exces de solution

de chlorure de baryum a une quantitE domiEe de la solution

aqueuse de la soude h examiner. Le carlionate de soude est

convert! en carlionate de baryte, et il se foniie en memo
temps du chlorure de sodium. On chauffe afin d'avoir un
prEcipitE de carbonate de baryte grenu

;
on fibre, lave lo

prEcipite de carbonate de baryte et on titre I'alcalinitE du
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liquide obtenu au moyen de I’acide sulfurique normal; on a

done la quantite d’alcali libre. On salt d’autre part la quantity

d'alcali indiqiiee par le titrage de la solution contenant
I’alcali total. La difference des deux titrages indique la

quantite d’alcali carbonate.

L’essai de la polasse se fera comme celui de lasoude,mais

au lieu de faire dissoudre 3 isr, 6o de soude dans 5oo centi-

metres cubes d’eau on y fera dissoudre 48S'-,io dela potasse

a examiner.
FrocMe alcalimelriqiie de Fresenius el Will. — Outre les

precedes alcalimetriques exposes ci-dessus il en est qui

permettent d’evaluer la proportion d’alcali contenue dans
un ecliantillon, d’apres la quantite d’acide carbonique

contenue et degagee lorsqu’on neutralise le carbonate
alcalin.

Cette methode d’estimer la valeur des alcalis par le poids

d’acide carbonique degage (poids toujours proportionnel a

la quantite d’alcali reel contenu dans le carbonate en
experience) donne de bons resultats, mais on doit remarquer
que si la potasse ou la soude contient de I’alcali caustique,

un bicarbonate alcalin ou bien des carbonates terreux (par

exemple le carbonate de cliaux, ce qui est frequemment le

cas), le precede n’est pas applicable a moins que I’alcali ou
le carbonate ne soient d’abord convertis en carbonate
neutre. Le carbonate terreux qui est susceptible d’exister

doit etre enleve tout d’abord.

L’appareil des docteurs Fresenius et Will (fig. n) se com-
pose de deux flacons A et B. Le premier doit avoir une capa-
city de Go a 75 grammes. Le deuxieme B est plus petit et

contjent l\o a 60 grdmraes de liquide. Les flacons sont pour-
vus de bons bouclions perces chacun de deux trous a tra-

vers lesquels passent les tubes a, c, d. La partie inferieure

du tube a doit aller pres du fond du flacon A, et son
extremity supyrieure est fermye au moyen d’une petite

boulette de cire; C est un tube courby deux fois a angle
droit; une de ses extrdmitys traverse simplement le bou-
clion du flacon A, I’autre gagne presque le fond du flacon B.
Le tube d du flacon B ne fait que traverser le bouchon de
ce flacon.

L’appareil ytant disposy, une certaine quantity de la

potasse ou de la soude ii examiner est pesye et introduite
flans le flacon A

;
on ajoute ensuite de I’eau dans ce flacon

(le maniere a I’emplir au tiers. On ajoute ensuite de I’acide
sulfurique dans le flacon B, puis les bouclions sont adaptys
soigneusement; I’appareil ainsi constituy est placy sur une
balance dyiicate et pesy exactement; on note ce poi(3s.

L’opyrateiir applique ensuite ses levres a rextrymite du
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tube d et aspire un peu d’air, ce qui ra-

r6fie I’air du flacon A et produit I’ascen-

sion de I’acide sulfurique jusqu’^ une
certaine hauteur dans le tube c

;
si apres

un moment I’acide sulfurique se main-
tient a la meme hauteur dans le tube c,

cela prouve que I’appareil est imper-
meable k I’air, ce qui doit etre. Apres
qu’on s’est assurb que cette derniere
condition est remplie, on aspire de
nouveau par l’extremit6 du tube d, de
telle sorte qu’une portion de I’acide sul-

furique du flacon B monte dans le tube c

et se rend dans le flacon A
;
cette quantite est proportion-

nelle au vide produit par I’aspiration.

Aussitbt que I’acide vient en contact dans le flacon A I’acide

carbonique se degage, et pour s’echapper il doit passer par
le tube c ^ travers I’acide sulfurique du flacon B par lequel

il est completement dess6che avant de s’echapper par le

tube d. Lorsque I’eflervescence produite par le degagement
d’acide carbonique cesse, on aspire de nouveau par le tube
d pour faire passer une nouvelle quantite d’acide sulfurique

dans le flacon A, qui devient alors tres chaud, a cause de
I’acide sulfurique sur I’eau.

Lorsque le degagement d’acide carbonique a cesse com-
pletement, le petit boLichon de cire est enleve avec soin et

I’aspiration est pratiquee afin d’enlever I’acide carbonique
contenu dans les flacons et de le remplacer par I’air atmo-
sphbrique. Lorsque I’appareil est refroidi on le pese de
nouveau; la difference entre la deuxieme pesee et la pre-
miere, c’est-a-dire la perte, indique la quantite d’acide

carbonique qui etait contenue dans le carbonate et s’en

est degagee; Ton d6duit de la la quantite de carI)onate

alcalin.

Comme la soude du commerce contient des carbonates
terreux, au lieu de mettre directement dans le flacon A la

substance a analyser, il est necessaire de la dissoudre d’abord
dans I’eau bouillante, de filtrer la solution etlaver au moyen
de I’eau bouillante le precipite reste sur le filtre. La solu-

tion et les eaux de lavage sent melees conceutr6es par
evaporation, et apres avoir introduit le liquide obtenu dans
le flacon A on applique le precede decrit ci-dessus.

S’il y a dans l’6chantillon, du sulfure de sodium, du
sulfite ou de I’hyposulfite de soude, on doit d’abord le traiter

comme il a 6tb indique avant de commencer I’analyse. Autre-

ment I’hydrogene sulfure et I’acide sulfureux se dbgageraient

avec I’acide carbonique, augmenteraient eii apparence la

d c a
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quantite de ce deruier et donneraient uii resultat errone.

Si I’essai contient une certaine quantite de soude caustique,

ce qui est frequemment le cas, Fresenius et Will prescrivent

d’en triturer une quantite determinee avec 3 ou 4 parties de
sable fin et i partie de carbonate d’ammoniaque. Le tout est

mis dans une petite capsule de fer, et la masse etanthumectee
avec un peu d’ammoniaque etendue, est dvaporee a siccite

pour expulser rammoniaque etle carbonate d’ammoniaque.Le
residu est traite par I’eau, on jette sur un filtre, qu’on lave,

on concentre par evaporation et on opere comme il a ete

indique.

Acidim^trie. — L’acidinietrie a pour objet de doser Facide

fibre contenu dans une liqueur; cette operation est I’inverse

de I’alcalimetrie
;
au lieu de verser une solution acide dans

une liqueur alcaline, c’est une solution titree d’alcali qu’on
verse dans Facide a essayer. La solution alcaline employee
est titree au moyen de Facide sulfurique, voici comment on
procede :

Titrage de la solution alcaline. — On fait une dissolution

de potasse ou de soude assez concentree, on en emplit la

burette graduee en dixiemes de centimetre cubes et on
clierche combien de divisions de cette liqueur il faut pour
saturer lo centimetres cubes d’une solution nontenant
loo grammes d’acide sulfurique pour i ooo centimetres
cubes; en d’autres termes, le nombre de divisions neces-
saire pour saturer i gi^amme d’acide sulfurique. Pour cela

on met dans un vase a precipite les lo centimetres cubes
d’acide etendu, on les colore avec du tournesol et on y
verse goutte a goutte la solution alcaline contenue dans la

burette; au moment oii la saturation est faite, ce qu’on
reconnait a la couleur bleue que prend le liquide, on fit le

nombre de divisions employees, 8a par exemple, on en
conclut que 8a centimetres de solution alcaline correspondent
a I gramme d’acide sulfurique.

Essai d’lin acide. — Supposons qu’il s’agisse d’essayer

un acide quelconque, Facide azotique par exemple, on en
fait une solution aqueuse contenant loo grammes par litre,

on prend lo centimetres cubes de cette solution qu’on met
dans le vase a saturation, enfinonrepetel’opdration ci-dessus

et on voit combien de divisions de liqueur alcaline corres-
pondent a Facide a essayer, soit go divisions; le calcul indi-

quera la quantite d’acide azotique pur contenu dans Fessai.
En effet, nous savons qu’il faut 8a divisions de la solution

alcaline pour saturer i gramme d’acide sulfurique; nous
savons d’autre part que i gramme de Facide azotique a
essayer a exige go divisions pour la saturation.

Si nous appelohs x le nombre de divisions de solution alca-
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line n6cessaire pour saturer i gramme d’acicle azotique, nous

aurons d ou x =—P—• ==: A
;
mais on n a employe

82 49 49
que 90 divisions, nous avons done :

90 divisions representent
^

ou bieii, remplaeant A par
A

savaleur;|2^-^
82 X 63

= oS'‘, 85 ,quantite d’acide azotique contenue

dans I gramme de I’acide a essayer.

Si nous appelons E I’equivalent de I’acide litre, E' I’equi-

valent de l’acidetitrant(So 5
)

b le nombre de divisions alca-

lines necessaire pour saturer i gramme d’acide litre, b' le

nombre de divisions alcaliues necessaire pour saturer

I gramme d’acide titrant, enfin T le titre de I’acidite pour
cent on aura :

E h
1 moo X X j-,‘

ALCOOL (ESPRIT-DE-VIN)

Syn. anglais, Brandy, Alcohol.
— allemand, Weingeist, Brandweiu,

L’esprit-de-vin du commerce est essentiellement un me-
lange d’alcool et d’eau contenant en outre une tres faible

proportion d’une huile particuliere provenant de la substance
qui a fourni I’alcool.

Le degre alcoometrique, ou la proportion d’alcool r^el

contenu dans un esprit-de-vin est generalement obtenu par
la determination de son poids specifique. On trouve exac-
tement le poids specifique en pesant un volume connu d’al-

cool a I’aide d’une balance de precision. On se sert plus

souventd’un instrument appele alcoometre ou areometre.
11 existe plusieurs sortes d'alcoometres

;
mais I'instru-

ment, quel qu’il soil, consiste en une sphere creuse de verre
ou de metal lestee a sa partie inferieure et surmontee d’uue
tige mince divisee en un certain nombre de degres.

L’alcoometre de Sike, employe par la douane en Angle-
terre, se trouve represents dans la figure ci-contre {fig. 12).

II consiste en une sphere de laiton A, traversee par une tige

plate B, lestSe en G et divisee en 1 1 parties egales. Get

instrument est muni de 9 poids circulaires, portant les chif-

fres 10, 20, 5 o, 4o, 5o, 60, 70, 80, 90 et pourvus d’enco-

ches par lesquelles on les fixe sur la tige.

L’instrument est construit de fagon a ce que le zero de
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B

1 echelle coincide avec la surface du liqiiide dans un al-
cool de densite egale h o,8a5 a la tempdratureiSo.

Dans un alcool plus faible, I’alcoometre
s’enfoncera moins et si la densite du li-

cpiide est beaucoup plus forte, il sera neces-
saire d’ajo liter un ou plusieurs des poids
pour produire I’iinmersion complete de la
sphere. En ajoutant la somme des poids au
nombre de degres marques sur I’echelle
au niveau i|ps liquides, on obtient au moyen
d line table dressee a cet effet, la quantite
d’alcool reel contenu.
L’alcoometre de Sikes, en somme, est

fort incommode
;
aussi est-il pen employe.

Les plus usites en France sont les areome-
tres de Baume et de Cartier, et surtoutFal-
coometre centesimal de Gay-Lussac.

Cet instrument est divise en 100°. Le
o« correspond a I’eau pure et le centieme
degre correspond a I’acool absolu.
Lorsque I’alcoometre est immerge dans

un liquide et que le niveau du liquide
affleure, par exemple, alaSS® division, cela
signifie que le liquide essaye contient 85
p. 100 de son volume d’alcool pur.

L’alcoometre centesimal est gradue a la
temperatm’e de i5° centigrades.

II existe aussi d’autres instruments des-
tines a I’appreciation de la ricliesse alcooli-
que d’un liquide et qui sont bases soit sur

capillarity
® d’ebullition du liquide, soit sur la

La proportion d’alcool contenu dans I’esprit-de-vin pent
etre expriinee, soit en poids, soit en volume. Mais comme
1 acooi et 1 eau, ne se melangent pas sans eprouver un clian-pment de volume du a une contraction variable selon la
temperature, le poids specifique de cliaque melange d’al-
cool et d eau doit etre determind par une experience di-

point de vue commercial, la quantitd d’alcool contenuenans 1 espnt-de-vin est estimde en volumes, mais au nointde vue scientifique la ricliesse d’un alcool est toujours ex-primee en poids.
ca.

suivante donne la proportion d’alcool anhydre
Pnnls, soit en volume dans des mdlangesd alcool et dean

;
leur densite a dtd ddterminde par Trallesd apres les observations de GiYpin.

1

3
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Proportion p. 100 d'alcool anhydre enpoids el en'volumes,

dans des melanyes d'alcool et d eau.

VOLUME

p. 100

d’apres

Tral les.

I*OII)S

p. 100

DENSITE

d’apres Gilpio

a liJo F.

VOLUME
p. JOO

d’apres

Trail es

.

POIDS

p. 100.

DENSITE

d’apres Gilpin

a loo F.

0
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

20
21
22 ‘

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
0

1

0,

0,80
1,60
2,40
3,20
4, 00

4, 81

5.62
6,43
7,24
8,05
8,87
9.69

10, 51

11,33
12, 15

12.98
13,80
14,63
15.46
16, 28

17, 11

17,95
18, 78
19! 62
20.46
21,30
22,14
22.99
23,84
24.69
25,55
26,41
27.27
28,13
28.99
29,86
30. 74
31.62
32,50
33,39
34.28
35,18
36,08
36. 99
37,90
38,82
39.75
40,66
41,59
42, 52

1,0000
0,9985
0,9970
0, 9956
0,9942
0,9928
0,9915
0,9902
0,9890
0 9878
0,9866
0,9854
0,9844
0,9832
0,9821
0,9811
0,9800
0,9790
0,9780
0,9770
0,9760
0,9750
0,9740
0,9729
0,9719
0,9709
0,9698
0,9688
0,9677
0,9666

0, 9655
0,9643
0,9631
0,9618
0,9605
0,9592
0,9579
0, 9565
0, 9550

0, 9535
0,9519
0,9503
0,9487
0,9470
0,9452
0,9435
0,9417
0,9399
0 9381
o’ 9362
0,9343

51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
.70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100

43, 47
44,42
45, 36

46. 32
47,29
48.26
49.23
50,21
51.20
52.20
53.20
54.21
55.21
56.22
57.24
59.27
59.32
60,38
61,42
62.50
63.58
64,66

65, ' 4

66. 83
67.93
69,05

70, IS

71 31

72.45
73.59
74:74
75,91
77.09
78,29
79.50
80.71
81.94
S3, 19

84, U}

85, 75
87.09
88, 37
89.71
91,07
92.46
93,89
95,34
96.84
98, .39

100,00

0,9323
0,9303
0,9283
0,9262
0, 9242

0, 9221
0,9200
0, 9178
0,9156
0,9134
0,9112
0,9090
0,9067
0,904 4

0,9021
0,8997
0,8973
0,8949
0 8925
0,8900
0, 8875
0,8850
0 8824

0, 8799
0,8773
0,8747
0,8720
0,8693
0 8664
0;S639
0, 8611

0,8583
0, 8555
0,8526
0,8496
0,8466
0,8436
0, 8405
0,8373
0 8340
0 8306

0;8272
0 82.37

0 8201
0,8164
0,8125
0,8084
0,8041
0,7995
0,7946
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Le tableau suivant dresse par Drinkivater donne la nro-
portion d alcool absolu et d’eau contenus dans un melange
dapres la densite de ce melange. Elle est basee sur des
expenences syntlietiques dans lesquelles on a fait onze me-
langes differeuts d alcool et d’eau-, contenant respective-
ment 0,5, i, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 p. 100 d’alcooleii poids.

Alcool;,absolu en voids dans un melange d'alcool et d’eau
de diffei'entes densites
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Oil doit u Foiones la table suivante au moyen de laquelle
on trouve la proportion d’alcool absoln contenu en poid.s

dans loo parties d’esprit de densite dilferente a i5°^5. Ces
chiffres sont de deux en deux, le resultat d’une experience
synthetique directe, I'alcool absoln et I’eau distillee etant
peses dans des proportions determinees et melanges par
agitation dans des flacons bouches. Apres un laps de troisou

quatre jours, chaque specimen dtait amene exactement a la

temperature etla densitd dbterminde avec une exacti-

tude rigoureuse.

Alcool absolit en poich dans 100 parlies d’esjirit
de densile dif]'erente.

ALCOOL

p. 100.
DENSITK.

ALCOOL

p. iOO .

DENSITE.
ALCOOL

p. 100.
DENSITE.

ALCOOL

p. 100.
DENSITE.

0, 5 1,0000 25 0, 9652 51 0, 9160 76 0,8581
0 0,9991 26 0,9638 52 0, 9135 77 0,8557
1 0,9981 27 0, 9623 53 0,9113 78 0.8533
2 0, 9965 28 0, 9609 54 0, 9090 79 0,8508
3 0,9917 29 0, 9593 55 0, 9069 80 0,8483
4 0, 9930 30 0, 9578 56 0,9017 81 0,8159
5 0, 9914 31 0, 9560 57 0,9025 82 0,8131
6 0, 9898 32 0,9541 58 0, 9001 83 0,8108
7 0, 9881 33 0,9528 59 0,8979 81 0,8382
8 0, 9869 34 0,9511 60 0, 8956 85 0, 8357

9 0, 9855 35 0,9190 61 0,8932 86 0,8331
10 0, 9841 36 0,9170 62 0, 8908 87 0,8305
11 0,9828 37 0. 9452 63 0, 8886 88 0,8279
12 0,9815 38 0, 9434 64 0, 8863 89 0,8251
13 0, 9802 39 0,9116 65 0, 8840 90 0,8228
14 0,9789 40 0, 9396 66 0, 8816 91 0,8199
15 0, 9778 11 0, 9376 67 0, 8793 92 0,8172
16 0,9766 42 0, 9356 68 0,8769 93 0,8115
17 0,9753 43 0,9335 69 0, 8745 91 0,8118

18 0,9741 41 0,9314 70 0, 8721 95 0,8089

19 0, 9728 45 0, 9292 71 0,8696 96 0,8061

20 0,9716 46 0,9270 72 0,8672 97 0, 8031

21 0,9701 47 0, 9219 73 0,8619 98 0,8001

0,9691 48 0, 9228 74 0, 8625 99 0,7969

23 0, 9678 49 0, 9206 75 0, 8603 100 0, 7938

24 0,9665 50 0,9181

L’esprit-de-vin est greve d’un lourd impbt proportionnel

a sa richesse alcoolique et sa fabrication est entravee par

des rfeglements tres severes. Aussi est-il I’objet de falsifica-

tions de differentes sortes. Ainsi on radditionne de sucre,

de chlorure de calcium, ou de matieres extractives a I'aide

desquelles on diminue son degrd alcoolique apparent, ou
bien on y ajoute frauduleusement de I’essence de tdreben-

thine, du petrole et de Tesprit de bois, dans le but de faire
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passer cet alcool pour de I’alcool denature qui n’estsou-
inis aaucim droit, afin d’echapper aux droits d’octroi.

S'il y a eu addition de sucre ou de chlorure de calcium,

de ma'tieres extractives on de terel3enthine, le meilleur

inoyen de determiner la quantite d’alcool reel, consiste a
distiller une partie de I’echantillon et a prendre la densite

de la portion distillee, puis, en consultant la table ci-dessus,

on obtieudra le degre alcoometrique du liquide.

L’addition dame petite quantite d’esprit de bois a une
grande quantite d’alcool est une fraude qui fut denoncee
par le D'' Ure, il y a quelques annees. Ce dernier ayant
examine, a la requete du Board of Customs, des echan-
tillons de liquide presentes comme dtant d’esprit de bois et

qui avaient dtd d’abord tenus en suspicion, reussit a etablir

que le soi-disant esprit de bois 6tait constitue presque en-

tierement par de I’alcool 16gerement masqud au moyen
d’une faible proportion d’alcool de methyle.
Le procdde suivant est recommande par le D'' Ure pour

d^celer la pi'esence de I’alcool dans I’esprit de bois :

On ajoute d’abord une petite quantite d’acide azotique,

de densite = 1,4:), au liquide a essayer. En presence de
I'alcool, il se produira imm^diatement un degagement
d’ether nitreux reconnaissable h son odeur. Le melange est

alors traite par une solution de mercure dans I’acide azoti-

que. On la prepare en dissolvant de mercure dans
e8‘^‘=,4, on 4o5L3 d’acide azotique, a I’aide de la chaleur.
Bientdt apres cette addition, et surtout en chauffant
doucement, I’effervescence commence a se produire dans
le melange et d’epaisses vapeurs etherees sej degagent. Si

le degagement devenait trop tumultueux, on le ralentirait

immediatement en retirant le feu et en refroidissant le re-

cipient. 11 se produit un precipite gris jaunatre qui est du
fulminate de mercure. On doit immediatement le separer
de la liqueur par decantation ou filtration. On lave ce pre-
pripitd sur un filtre avec un peu d’eau di.stillee et on le

seche soigneusement ii une temperature qui ne doit pas
depasser On pese ensuite. La quantite de fulminate de
mercure obtenue est presque egale a cede de I’alcool con-
temi dans I’esprit de bois. En tout cas la formation de ce
sel detonant est un signe caraclerislique de la presence
de I’alcool, puisque I’esimit de bois traite par I’acide nitri-

qiie etle mercure ou I’argentne pent produire du fulminate
d’argent ou de mercure.
En recueillant ces substances, particulierement le fulmi-

nate d’argent, on doit eviter soigneusement le contact avec
un corps dur quelconque, car elles sont tres explosibles.

Le fulminate de mercure fait explosion moins facilement

;
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par consequent il doit etre preferd. Pour detacher on enle-

ver le precipite on doit se servir d’une barbe de plume, et,

si le precipite est considerable, ce qui a lieu lorsque son
poids ddpasse quelques decigrammes, on le recueille alors

sur plusieurs filtres, de faron k n’en mauler que de petites

portions a la fois.

Void, d’apres Tire
,
le meilleur precede pour distinguer

I’esprit de bois de I’alcool et rechercher si le premier est

pur ou frailduleusment additionn6 d’alcool.

i“ Le point d’ebullition de I’esprit de bois pur est au
moins inferieur de ii® celui de I’alcool de meme densite;

il exhale une odeur ddsagreable, caracteristique et piquante.
Ainsi le D'' Ure a trouve que les points d’ebullition de I’os-

prit de bois pur et de I’alcool sont comme suit ;

Si I’on a melange a I’alcoolio p. loo d’alcool de methyle, le

point d’ebullition est abaisse d’au moins 5°,53.

a° Quand on distille I’esprit de bois rectifie de densite

0,870 avec line grande quantite de chaux vive pulverisee
dans une cornue plongde dans I’eau bouillante, il distille

sans changer de densite. Mais, si c’est de I’alcool pur ou un
melange d’alcool et de naphte qu’on distille de la memo
maniere, la portion distillee est presque privee d’eau et

d’une densite inferieure a 0,800®, a la temperature de
1 5®, 5, I’esprit de bois ayant apparemment plus d’affinite

pour I’eau que I’alcool.

5® Quand on ajoute de I’eau a de I’alcool, la densite dii

liquide diminue plus que de I’esprit de bois de meme densite

que I’alcool est dilud avec la meme quantite d’eau.

Ainsi, par exemple, si I’alcool d’une densite donnee est

dilue avec une certaine quantite d’eau, de facon a I’amener
a la densite 0,920, lorsque I’esprit de bois de meme densite

primitive et dilu6 avec la meme quantite d’eau aura pour
densite 0,926 ou 0,927.

Selon lire, la potasse caustique en poudre est le rdactif le

plus deiicatpour decouvrir I’esprit de bois dans I’alcool. S'il

y a de I’alcool de methyle, le liquide prendra une teinte

brune, tandis que la potasse pulverisee n’alterera pas la cou-

leur de I’alcool pur, meme apres quelques heures, et ce

n’est qu’aprds un contact de vingt-quatre heures que se d6-

velopperaune faible couleur jaumUre.Maissil’alcool contient

Densite.
Point d’ebulition Point d’ebulition

do I’esprit de bois. do I’alcool.

0,870
0,8882

62®, 22
65’’,54
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seiilement ?? p. 100 ou meme i p. 100 d’esprit de bois, il de-

viendra jaunatre en dix minutes et brun en une demi-heure.
On falsifie aussi I’esprit-de-vin par de I’alcool de grains.

Pour recounaitre ce melange, on distille I’esprit-de-vin sur

1/25 de son poids de savon de soude, qui en retient Podeur
et le gout empyreumatiques

;
on les en separe par distillation

avec del’eau et on les caracterise (Kletzinski).

La densitedel’alcoolparfaitementpurestde 0,792 ou 0,800 ;

lalcoolle plus concentre ne donne pas d’alcool d’une densite

au-dessous de 0,820; I’alcool du commerce n'a jamais une
flensite inferieure a o,855 ou meme o,845 {\oyez Brandy)

.

ALUN

Syn. anglais. Alum.
— allemand, Alaun.

La substance connue sous le nom d’alun ordinaire est un
sulfate double d’alumine et de potasse

;
mais tons les aluns

ne contiennent pas de I’alumine ou de la potasse, Car on
appelle aliin un sel double forme par runion du sulfate dV
lumine a 24 equivalents d’eau et a un sulfate alcalin. Le
sulfate d’alumine pent aussi etre remplace par les sul-

fates de fer, de chrome et de manganese. Dans tons les

cas, les aluns contiennent le meme nombre (24) d’equiva-
lents d’eau de crisiallisation, et ils cristallisent tons en cu-
bes ou en octaedres. .

Le plus important des aluns, au point de vue usuel, est

Tallin de potasse (akin ordinaire), ou sulfate double d’alu-

mine et de potasse, dont on fabrique de tres grandes quan-
tites par differents precedes industriels. 11 est tres employe
dans la teinture comme mordant, dans la fabrication du
papier, des chandelles, des crayons et pour une foule d’au-
tres usages.

L’alun de Rome a une couleur rougeatre due a la pre-
sence de protoxyde de fer, qui cependant,vu son insolubilite,

ne nuit pas a son emploi dans la teinture.

^

On fabrique Talun en traitant des argiles pures ou silicates

d'alumine par de Tacide sulfurique eten combinantle sulfate
d’alumine obtenu ii du sulfate de potasse.
On Textrait aussi de schistes alumineux, contenant du

sulfure de fer. I\ar I’exposition a Tair le sulfure de fer se
convertit en sulfate de fer et en acide sulfurique

;
il en re-

sulte que I’alun prepard ainsi retient des traces de sulfate
de fer qui le rendent impropre a certaines opdrations dans
la teinture

;
une trace de ce sel, mdme o,oo5 empdclie le

brillant de plusieurs couleurs de se ddvelopper.
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La presence du fer est decelde en dissolvant ime portion
de ralun et en essayant la solution avec de la teinture de
noix de galle, qui communiquera alors une teinture noire a

la liqueur.

La presence du fer pent etre aussi mise en evidence en
ajoutant un grand exces de potasse caustique a la solution

et en faisant bouillir le tout
;
le peroxyde de fer se precipite

alors sous la forme d’un precipite insoluble brun rougeatre.

On remarque d’abord que I’addition de potasse a la solu-

tion produit un precipitd volumineux du a la precipitation

de I’alumine et du peroxyde de fer
;
Mais si on ajoute une

quantite suffisante de solution de potasse caustique et qu’on
fasse bouillir le tout, ralumine est redissoute et la derniere
portion insoluble est formee seulement par le peroxyde de
fer, qu’on recueille et qu’on lave soigneusement sur un
filtre. Ensuite, si la quantite obtenue le permet, on pent le

calciner et le peser.

Cependant pour plus de precision il vaut mieux redis-

soudre le peroxyde de fer recueilli sur le filtre dans I’acide

clilorhydrique, le precipiter de nouveau par I'addition d’am-
moniaque. On n’aura ainsi que le peroxyde de fer seul.

Enfin on pent mettre en evidence la presence du fer dans
la solution en I’essaj^ant avec une solution de ferrocyanure
de potassium (prussiate jaune de potasse), qui dans ce cas

donnera alors un prdcipite bleu (bleu de Prusse).

L’alun pur est completement soluble dans I'eaii, mais en
proportions variables suivant la temperature a laquelle on
opere.

TOO parties d’eau 1 i8o dissolvent 3,29— + IO° —
' — + 3o“ — 22,00— + ()0“ — 3 1

,00
— + 70“ — 90,00— 100° — 007,00

Une solution concentree d’alun dans I’eau ISouillante laisse

deposer des cristaux octaedriques par le refroidissement

:

si ces cristaux sont redissous dans I’eau a une temperature
de 4o ^ 5o'», en ajoutant de la potasse jusqu’a ce que le pre-

cipite obtenu d’abord par ce rbactif ne se redissolve plus

en filtrant et en faisant cristalliser la liqueur filtree a une
douce chaleur, on obtient I’alun cristallise en cubes, exempt
de fer et parfaitement pur.

Si I’alun contenait du cuivre (ce qui est fort rare), on le

reconnaitrait an precipite brim marron que donnerait le

cyanure jaune verse dans une solution d'alun.
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On siibstitue quelqiiefois Valun d’ammoniaquc a I’almi de
potasse, ce dernier etant plus rare et d’lin prix plus eleve
que le premier. On reconnaitrait cette substitution par le
deg^agement d aminoniaque qui aurait lieu en versant dans
la solution d’alun, une solution de potasse.

AMBRE GRIS

Syn. anglais, Anibergreaso.— alleinand, Grauer Amber.

L ambre gris est en masses solides, opaques, inegales
;

il

est gras et inflammable, dame couleur gris clair, plusfoncee
a I’exterieur qu’a I'interieur etparsemee de stries iaunesou
rougeatres.

L’ambre gris se ramollit comme la cire par la chaleur do
la main et exhale une odeur legere, mais agreable quand on
le chauffe. L’ambre gris n’est guere employe qu’en parfu-
merie. On admet generalement que cette substance est une
concretion morbide, analogue aux calculs biliaires, formee
dans I’estomac ou les intestins du cachalot (Physeter ma-
rrociphalus).

Sa composition est tres simple, il est constitue presque
exclusivement par une graisse non saponifiable, analogue a
la cholesterine et melangee avec une partie des excrements
de 1 animal.

Une grande attention est necessaire dans I’achat de cette
substance, car elle est facilement imitee par un melange de
plusieurs gommes et d’autres drogues.

La propriety caracteristique du veritable ambre gris est
de poiivoir etre facilement perford par une aiguille chaulfde,
et loisquon letire celle-ci, non seulement elle doit emettre
immediatement I’odeur de I’ambre gris, mais encore elle
doit resortir propre, sans qu’aucune parcelle de substance
n y adhere.

L ambre gris doit etre choisi en gros morceaux d’une
couleur grise uniforme a I’exterieur et d’une teinte d’un
gris plus clair, avec de petites t,Aches noires a I’interieur etdune odeur agreable. La densite de I’ambre e;ris
de 0,908 a o,()o,.

® est

L’analyse de I’ambre gris donne les resultats suivants •

Graisse particuliere (ambreine).
S’)

iMatibre balsamique d’une saveur douce et acidule

'

soluble dans I’alcool etl’eau nontenant probablement
acifle ben/oTqiie

.Matidre soluble dans
clilorure de smiimri. .

I eaii, acide benzoi'que et

r
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AMMONIAQUE
Syn. anglais, Ammonia. Volatile alkali.

— allemands, Wasseriges Ammoniak, Ammoniakflussigkeit.

L’ammoniaque est im gaz incolore tres soluble dans I’eau.

La forme liabituelle sous laquelle on I’emploie est sa solution

aqueuse, qui, lorsqu’elle est saturde, a une densite de 0,876.

Un des precedes pour determiner la quantite d’ammoniaque
reelle contenue dans la solution aqueuse consiste a prendre
sa densitd, soit au moyen d’un areometre, soit par la

methode du flacon.

Les tableaux suivants ont ete dresses pom’ montrer la

quantite d’ammoniaque reelle contenue dans des solutions

aqueuses de differentes densites.

DALTON URE

DENSITY

pnoPonxiON

(I'ammoniaqiio

p, 100 parlies.

POINT

d'obullilion
DENSITE.

PROPORTION

d’nmtnoniaque

p. 100 parlies.

DENSITY.

PROPORTION

d’animoDiaque

p. 100 parties.

0, 85 35,3 — 4“ 0 , 8914 27,940 0, 9365 15,90

0,86 32,6 + 3,5 0, 8937 27,633 0,9410 14,575

0,87 29,9 lOo 0,8967 27,038 0, 9515 13, 250

0,88 27,3 17° 0, 8983 26, 751 0,9510 11,925

0,89 24,7 23, 0° 0,9000 26.500 0,9561 10,600

0,90 22,2 30,0° 0,9045 25, 175 0,9614 9,275

0,91 19,8 37,0° 0, 9090 23,850 0,9662 7,^0
0, 92 17,4 44, 0° 0,91.33 22,525 0,9716 6,625

0, 93 15,1 50, 0°
0, 9177 21,200 0,9768 5,500

0, 94 12,8 57, 0° 0,9227 19, 875 0, 9828 3,975

0, 95 10,5 62,0° 0,9275 18,550 0,9887 2,650

0,96 8,3 70, 0° 0,9320 17,225 0,9915 1.325

0,97 6,2 79,0°

0, 98 4,1 87,0°

0,99 2,0 92,0°

1

PROPORTION

d ’ a m m 0 n i a q 11 e

dans 100 parties

on poids.

DENSITE.

PROPORTION

d’ammoniaque
dans 100 parlies

cn poids.

DENSITY.

36 0,8841 32 0,8929

35 0,8864 31 0,89.53

31 0,8885 30 0,8976

33 0,8901 29 0,9001
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PROPORTION

(I'ammoaiaquo
dans 100 parties

en poi(!s.

DENSITY.

2S 0, 9026
27 0,9052
26 0,9078
25 0, 9106
24 0,9133
23 0, 9162
22 0,9191
21 0,9221
20 0, 9251
19 0, 9283
IS 0,9314
17 0, 9347
16 0,9380
15 0, 9414

I’HOPOHTION

cl 'ammoniaque
dans 100 parlies

en poids.

1
BENSITE

14 0, 9449
13 0, 9484
12 0, 9520
11 0, 9556
10 0, 9593
9 0,9631
S 0.9670
7 0, 9709
6 0, 9749
5 0, 9790
4 0, 9831
3 0, 9873
2 0, 9915
1 0, 9959

La quantite reelle d’amraoniaque conteniie dans nnp
solution pent aussi etre determinde par son pouvoir sati
rant, comme il a ete dit a I’article Alealim^trie.
Une solution pure d’ammoniaque doit etre aussi limnideque leau. Si elJe a la plus legere teinte brunatre cehin^que la presence de substances organiques.

’

1

^^^oiiiacale pure doit aussi se volatilisercompletement quand on la chauffe, quoique habituellement
il reste un leger residii charbonneux, mais il doit tSfirsetre en tres petite quantite.

i-oujours

La presence de I’huile empyreumatique qui souille souvent
l ammoniaque liquide est decelee gbneralement par I’odeur

enfrottlnt danf lapaume de la mam un peu d ammoniaque. Quand la solutionammoniacale est evaporee il reste dans la main une legere

“Sristi';u?
,ui d.,age u„e'S

mise en Evidence par 1 addition d un grand exces d’acidesulfurique concentr6 qu’on versera dans Lammoniaque avecde grandes precautions et seulement une goutte i la fois-
L’ammoniaque liquide du commerce contient quelanefoi^

dll sel ammoniac, du sulZ-ate, du carbonate d’ammmiaquedu chlorure de calcium et quelquefois aussi des traces deprotoxyde de cuivre ou de peroxyyde d’itam, qui Sven

t

nuire a certames operations delicates.
^ peuvent
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Ces impuretes peuvent etre reconnues de la maniere sui-

vante :

Une certaine quantite d’ammoniaqiie a examiner est d'abord
sursaturee par I’acide nitrique pur, et on eu essaye une
partie an inoyen du nitrate d’argent. Si un precipite blanc

f=e produit et qu’il disparaisse immediatement en le sursa-

turant par rammoniaque, c’est du chlorure d’argent. Cela

indique que I’ammoniaque est souillee par du sel ammoniac.
Si le nitrate de baryte ajoute a une autre portion de

I’ammoniaque sursaturee par de I’acide nitrique pur produit

im precipite blanc, c’est du sulfate de baryte. Cela indique

par consequent la presence de I’acide .sulfurique ou d'un

sulfate soluble.

Si line solution d’ammoniaque contient du carbonate
d’ammoniaque, ce qui arrive toujours quand elle a ete con-
servee pendant quelque temps dans des flacons mal bouches,
on le met en evidence en y versant du chlorure de calcium

ou de baryum, ou de I’eau de chaux. Dans ce cas, un
trouble ou un precipite se produira par suite de la privation

de carbonate de chaux ou de baryte. Si on emploie le chlo-

rure de baryum, il est nhcessaire, bien entendu, de s’assurer

qu’il n’y a pas d’acide sulfurique, avant de conclure a la

presence du carbonate d’ammoniaque.
Si I’ammoniaque a essayer contient du chlorure de

calcium, elle se troublera par une solution d’acide oxalique,

ou meme il se produira un precipite si la quantite de chaux
est considerable. De plus, si Ton evapore une partie de la

solution ammoniacale, il restera un residu. L’aminoniaqiie

pure ne se trouble pas par I'acide oxalique.

Des traces d’oxyde de cuivre sent immediatement decelees
par la couleur bleue de la liqueur ammoniacale

;
si cependant

la quantite de cuivre est trop petite pour colorer la liqueur

en bleu, on rend sa presence apparente en ajoutant du
sulfhydrate d’ammoniaque, qui produira alors un prhcipite

noir de sulfure de cuivre.

L’ammoniaque impure pent toujours etre purifiee en la

distillant lentement.

ANTIMOINE

Syn. anglais. Antimony.
— allemand, Spiessglanz.

C’est un m6tal cassant, qui est facilementoxyd^, mais non
dissous par I’acide nitrique, tousles oxydes d’autimoine etant

insolubles dans cet acide.

Le meilleur dissolvant de I’antimoine est I’eau la^gale, qui
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le dissout completement a cliaiid
;
mais quand il contient

beaucoup de plonib, la solution laisse deposer des paillettes.

L’antimoiiie du commerce est melange ordinairement

d’avsenic, de fer et souvent de cuivre et de plomb en petite

proportion.

liecherche de Varsenic dans I'cmlimoine. — Une des meil-

leures methodes consiste a pulveriser le metal suspect, a le

m61aiiger avec son poids de tartrate de potasse et a porter

le melange au rouge pendant trois heures environ dans un

creuset convert. On brise le creuset lorsqu’il est froid et le

culot metallique est place dans un llacon muni d'lm bouclion

adapte exactement et perfore de deux trous (fig. i5); dans

Tun des trous on adapte un petit entonnoir
;
le second est

muni d’un tube avec un renHement et effile en un point a.

On verse de I'eau dans le llacon a I'aide de I’entonnoir, et

un degagement d’hydrogene a lieu parce que I’alliage

decompose I’eau. Si I’antimoine ne contient pas d'arsenic,

riiydrogene qui se degage est

pur
;
mais s’il y a la moindre trace

d’arsenic, I’hydrogene qui s'e-

chappe par I'ouverture a possede
une odeur alliacee caracteristi-

que.
On pent mettre en evidence la

presence de I’arsenic en enllam-
mant le gaz a I’extremite a du
tube et en ecrasant la flamme a
I’aide d’une soucoupe ou d’une
lame de mica

;
on observera a

leur surface des taches d’arsenic

metallique qui doivent se dissou-

dre completement dans une solution de chlorure de chaux.
Le degagement du gaz doit se faire sous la hotte d’une

cheminee tirant bien, ou a I’air libre, mais non dans un la-

boratoire ou une chambre, I’liydrogenearsenie etant un gaz
excessivement deletere.

Si I’antimoine a examiner contient du plomb, on en re-

connaitra facilement la presence en traitant une quantite
donnee du metal, prealablement pulverise, par une quantite
suffisante d’acide nitrique bouillant. Ce dernier dissout le

plomb et laisse I’antimoine sous forme d’une poudre blanche
qui est du sesquioxyde d’antimoine. Le liquide surnageant
doit etre soigneusement decante

;
on lave le residu, on seche,

on le calcine et on le pese. La liqueur liltree qui contient le

ploml) a I’etat de nitrate pent ensuite etre evaporee a siccite.

Le residu sec redissous dans I’eau, doit etre converti en sul-

fate de ploml)
;
pour cela on verse une solution de sulfate
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de soude dans la liqueur. Le prdcipit6 blanc de sulfate de
plomb, apres avoir et6 lave, seclie et calcine (le filtre mis h
part) dans un creuset de porcelaine, est alors pese

;
i 52 par-

ties de sulfate de plomb contiennent io4 parties de plomb,
ou chaque gramme de sulfate de plomb contient 0,68287 de
plomb.
Pour reconnaitre la presence du fer dans I’antimoine, on

pulverise finement une petite quantite du metal et on le

traite alors par I’eau regale, qui dissout le tout. La solution,

diluee avec une grande quantite d’eau laissera precipiter

presque tout I’antimoine sous forme d’un precipite Idanc vo-

lumineux, qui est un clilorure basique d’antimoine, c’est-a-

dire un compose d’oxyde et de chlorure d’antimoine. La
liqueur est alors filtree dans le but de separer le precipite et

on fait passer un courant d’hydrogene sulfure a travers

la liqueur filtree pour precipiter sous forme de sulfure

d’antimoine les dernieres parties d’antimoine contenues dans
la liqueur claire a I’etat de chlorure acide {fig. i4). Le sulfure

d’antimoine ainsi produit

doit etre separe par filtra-

tion
;
on fait bouillir la li-

queur filtree jusqu’a dispa-

I’ition complete de toute
odeur d’hycb’ogene sulfure.
La presence du fer pent
alors etre decelee soit au
inoyen d’une solution de
ferrocyauure de potas-

sium, qui produira un pre-

cipite bleu, soit en sursa-

turant par I’ammouiaque,
et en ajoutant du sulHiy-

drate d’ammoniaque qui

produira un precipite noir,

s’il y a du fer.

On pent aussi employer
lateinture de noix de galle'.comme r6actif du fer; mais I’a-

cide fibre doit d’abord etre neutralise par I’ammoniaque ou
un autre alcali.

On pent reconnaitre la presence du soufre en traitant la

solution dans I’eau regale par le chlorure de baryum ou le

nitrate de baryte, qui domieront un precipite de sulfate de
baryte, insoluble dans I’eau et dans les acides.

Si la proportion de soufre est considerable, il s’agglomere

en masses jaunes pendant rebullition du solute metallique

dans I’eau rdgale. Ces masses jaunes de soufre peuvent etre

facilement caracterisdes ; en les enflammant sur une lame de

D

*0.
It

1

p

-

—

Fig. 14.
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platine, elles briileront avec une flamme bleue et I’odeur

caracteristique de I’acide sulfureux.

A lliages de I’antimoine et de I’dlain. — 11 pent etre quelque-
fois n6cessaire de separer ces m6taux car cet alliage est em-
ploy6 dans la fabrication d’un grand nombre d'ustensiles.

Cette separation est assez difficile a realiser.

La methode suivante a 6te proposee par Rose : on verse

avec precaution de I’acide nitrique concentre sur I’aHiage et

quand la reaction violente a cesse, on evapore le tout a une
douce chaleur et on fond dans un creuset d’argent, avec un
exces d’hydrate de sonde la poudre seche formee par les

oxydes. La masse fondue est additionnee d’une grande quan-
tite d’eau, on chauffe doucement et on laisse deposer I’an-

timoniate de soude. Apres refroidissement complet, on filtre

la solution claire. Si on op6rait ainsi pendant que la solution

est encore cliaude, il passerait de I’antimoniate de soude.
Le sel insoluble est de nouveau traite une ou deux fois par
Lean. On laisse deposer et refroidir, et lorsquele liquide est

parfaitement clair, on filtre. Quand la totalite du stannate de
soude a ete dissoute ainsi, le liquide qui a ete chaulfe avec
I’antimoniate de soude reste opalescent

;
on ne doit pas le

filtrer, car il passerait trouble. On pent y ajouter, pour le

rendre clair, une petite quantite d’une solution etendue de
carbonate de soude, maisilfaut eviter d’en ajouter un exces,
dans la crainte de dissoudre de I’antimoniate.

L’antimoniate de soude humide estalors traite par un me-
lange d’acide clilorhydrique et tartrique dans lequel il se

dissout rapidement, et le filtre, sur lequel de simples traces
du sel peuvent etre deposees, doit etre lave avec le memo
melange. L’antimoine est alors prdcipite de la solution par
riiydrogene sulfure, et du poids de sulfure obtenu on deduit
la quantite d’antimoine. On r6duit par I’hydrogene le sulfure

d’antimoine. Cette operation s'execute dans un creuset de
porcelaine k travers le couvercle duquel passe un tube etroit

de meme matiere. On chauffe doucement et avec precaution
jusqu’4 ce que le poids du creuset ne diminue plus. Apres
la r<^duction la paroi interieure du couvercle est recouverte
d’une conche d’antimoine metallique, ce qui neanmoins ne
nuit en rien a I’exactitude de I’operation.

La solution de stannate de soude e.st acidifi6e avec I’acide
clilorhydrique. 11 n’est pas necessaire d’ajouter de I’acide en
telle quantite que la totality de I'oxyde d’etain elimine soit

de nouveau redissoute
;

il suffit simplement que la solution
rongisse fortement le papier de tournesol bleu. On y fait

jiasser de I’hydrogene sulfurd, on grille le sulfure d’etain,
qui alors se convertit en oxyde. Quand il a etd s6che, il

decri^pite fr6quemment et, si Ton n’y prend garde, on en
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pent perdre line quantite considerable. Pour cette raison il

est preferable de le placer avec le filtre, pendant qii'il est

encore humide, dans un creiiset de porcelaine et de lechauirer
longtemps, tres doiicement et ii I’air libre, afin de chasser le

soul're a la plus basse temperature possible. Si on chaulfe
fortement au commencement, des fumees blanches d’ox\yde

se degagent, surtout a I'air libre. L’oxyde d’etain a la pro-

priete de se sublimer quelque pen a une certaine tempera-
ture. C’est aussi la raison pour laquelle un depot blanc se

forme sur le charbon, quand on chaulfe du sulfure d’etain a

I’aide d’un chalumeau. On ne doit pas chauffer fortement
taut qu’il y a une ocfeur perceptible d’acide sulfureux. En-
sLiite on donne un bon coup de feu et on place un morceau
de carbonate d’ammoniaque dans le creuset. Quand il se

trouve volatilise, on chaulfe fortement au contact de fair, alin

de chasser tout I’acide sulfurique forme
;
on remarquera une

lOgere diminution de poids. Les resultats ne sent pas de la

plus rigoureuse exactitude.

Tookey trouve parfait le precede de reduction par le fer

metallique. On fait digOrer la solution chlorhydriquedes deux
metaux ii une douce chaleur avec une mince feuille de fer,

pur jusqu’a dissolution complete du fer
;
on ajoute alors une

quantite considerable d’eau froide, on recueille Pantimoine

sur un filtre tare, on le lave etonle seche; on le debarasse

alors des traces de fer, par digestion avec de I’acide chlorhy-

drique froid et dilue
;
on le desseche a I’etuve et on le pese

sous forme d’une poudre grise. L’etain est precipitd de la

liqueur filtree par I’liydrogene sulfure
;
on seche le protosul-

fure d’etain et on le convertit en bioxyde en le chaulfant

avec precaution.

Alliages d'antimoine, d’^tain el de plomb. — Tookey utilise

la volatilite des chlorures d’etain et d’antimoine et la fixite

du chlorure de plomb pour elfectuer la separation de me-
taux dans cet alliage. A cet effet il introduit i gramme de

I’alliage dans un renflement souffle.au milieu d’un tube pen
fusible et muni de deux tubes recourb^s a des angles de
/|5“ dans des directions opposoes. Tun dirige en haut

pour introduire I’alliage, et Tautre en has pour recueillir les

produits volatils dans I’eau. A pres avoir verse sur I’alliage

une quantite suffisante d’acide nitrique, on ferine le tulie

entonnoir et on laisse I’oxydation s’effectuer a une tempe-
rature moderee. Quand le tout est convert! en une masse
parfaitement blanche, on chasse I’exces d’acide en faisant

passer a travers rappareil un leger courant d’air et en memo
temps on chauffe moderement. On fait alors passer lente-

ment a travers le tube un courant de gaz acide chlorhydri

que sec, I’extr^mite inff“rieure du tube etant plongee dans
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line petite fpiantitB d’ean. Quand la masse se liquefie par

I’absorption du on chanffe doncenient; les chlornres

d’antiinoine et d’etain distillent et se condensent dans I’eau,

tandis qne le chlornre de plomb reste dans I’amponle.

Quand la distillation est presque terniinee, on chanffe pins

I'ortenient pour chasser les dernieres traces de bichlornre

d’etain
;
et enlin on chanffe jusqn’a fusion le chlornre de

plomb, alors parfaitement debarasse d’etain et d'antimoine

;

on le retire alors dn tube et on le convertit en sulfate
;
on

le pese dans cet etat. L’etain et I’antimoine qni se tronvent

dans le liqnide distille sont separes par le for comme il a ete

(lit ci-dessns.

ARROW-ROOT
Syn. anctlais, Arrow-Root.
— alleirand, Pfeilwurzclstaerke.

L’arrow-root est nne fecule qni a nne grande analogie

avec X'amidon ordinaire et la fecide de pomme de ierre;

mais on Ini melange sonvent ces deux dernieres substances,
a cause de lenr moindre valenr. Si ces substances se trou-

vent en grande quantite dans le melange, on pent facilement
deconvrir la frande par un examen attentif de I'echantillon

a I’oeil nn, on bien a I’aide dn microscope, si elles s’y tron-
vent en proportion moins considerable. Les grains de fecnle

de pomme de terre sont de forme irregnliere, de dimen-
sions variees, tandis qne I’arrovv-root est constitne par des
grains ovoi'des et tons de meme grosseur; lenr surface est

douce et unie. Quant a I’amidon ordinaire, on reconnait sa
presence par Texamen microscopiqne. On voit qu’il consiste
en grains de dimensions plus considerables et d’nne appa-
rence terne, tandis que les grains d’arrow-root sont brillants,

perles et plus petits. Le melange de fecule de pomme de
terre a I’arrovv-root lui donne nne saveur acre, terreuse,
desagreable

;
mais ce n’est la qu’nn indice insuffisant, parce

qne I’arrovv^-root mal prepare acquiert qnelqnefois nne sa-

veur desagreable, due a la matiere )-esineuse contenue
dans la cuticnle dela planteqni le fournit,etqu’aucun traite-

ment subsequent ne pent enlever. Comme la pate que forme
I’arrow-root avec I’eau est inodore, tandis que celle prove-
nant de I’arnidon ordinaire etde la fecule de pomme de terre
il nne odenr particnliere, on pent ainsi generalement distin-
gner la presence de ces dernieres substances. La meillenre
methode cependant pour deconvrir la substance frandnlen-
sement introduite dans le melange consiste ii tritnrer nne
partie de I’echantillon suspect avec nne partie et demie ou
deux parties d’acide chlorhydriipie concentrd, on avec de
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I’acide nitriqiie dilue, de densite 1,10 qui produira immedia-
tement ime gelee transparente ou mucilage s’il y a de la

farine ou de la fecule. Au contraire, si I’arrow-root est pur,
le mucilage ainsi produit sera blanc et opaque. La farine de
riz se comporte cependant avec ce reactif exactement
comme I’arrow-root. Le microscope seul permet de distin-

guer ce melange, les grains de riz ayant une apparence
fine, aciculee et cornee, caractere sur lequel on pent diffi-

cilement se meprendre.
On pent aussi facilement reconnaitre la presence de la

fecule en arrosant I’arrow-root suspect avec de I’acide

chlorhydrique. L’arrovv-root pur ainsi trade ne donne au-
cune odeur

;
mais s’il est falsifie avec de la fdcule, il degage

line odeur analogue a celle deralcoolamylique.

ARGENT .

Syn. anglais, Silver.

— allemand, Silber.

L’argent est le plus blanc des metaux. Quand on I'a pre-

cipite d’une solution par une lame mbtallique, une lame de
cuivre par exemple, I’argent se presente sous forme d’uno
masse spongieuse composee de grains cristallins

;
on pent

lui rendre la cohesion par le laminage ou le martelage.
Quand il est fondu et refroidi lentement, I’argent cristal-

lise en octaedres volumineux ou en cubes.

11 est inodore et sans saveur, un pen plus dur que Tor,

mais moins que le cuivre. Apres Tor, c’est le plus ductile

et le plus malleable des metaux. L’argent fond a loo.^o.

Fondu en vase clos, il ne se volatilise pas, mais s’il se troiive

expose a un courant d’air ou de gaz, il se volatilise rapide-

ment. L’argent pur en fusion pent absorber vingt-deux fois

son poids d’oxygene, mais une petite proportion d'or ou de
cuivre suffit pour empficher cette absorption. L'argent, par

refroidissement, en abandonnantl’oxygene, se boursoufle en
produisant une surface rugueuse ou une sorte de vegeta-

tion mbtallique : on dit qu’il roche. L’analyse des alliages

d’argent est faite soit par coupellation, soit par voie liumide.

Dosage de I’argent dans les alliages {voie humide). — Le
titrage des alliages d’argent par une solution de chloi’ure de
sodium pent etre elfectue de trois manieres difierentes :

1° l’argent pent etre pr^cipite par un exces de chlorure

alcalin, et le poids du chlorure d’argent produit indique la

proportion d’argent
;
2" la quantitd de chlorure de sodium

dans un poids clonnd de sa solution aqueuse 6tant connue,

la quantitd d’argent dans I’alliage pent 6tre ddterminee en
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•observnnt le poids du chlorure alcalin necessaire pour
precipiter tout I’ai'gent

;
3“ la quantite de chlorure de

sodium dans un volume donne de sa solution aqueuse etant

connue, la quantite d’argent dans I’alliage pent etre deter-

minee en observant le volume de la solution de chlorure

alcalin necessaire pour la precipiter.

La derniere de ces methodes a ete proposee par Gay-

Lussac en 1829, et comme elle est tres simple et tres exacte,

elle a ete geueralement adoptee en Europe et en Amerique
pour I’essai des lingots et des monnaies d’argent. On opere
de la maniere suivante {Felouze et Frcmy] :

A) Preparation d’argent pur. — On dissout dans I’acide

nitrique une certaine quantite d’argent ordinaire. S’il reste

un residu, on le separe par decantation, on dilue la solution

avec de I’eau et on precipite par un leger exces de chlorure

de sodium. Le chlorure d’argent qui en rdsulte, apres avoir

ete bien lave et sdche, est reduit au rouge dans un creuset
de terre, avec un melange de craie et de charbon dans la

proportion de 70,4 parties de craie et 4,2 de charbon-pour
100 parties de chlorure d’argent sec.

L’argent reduit forme un bouton au fond du creuset
;
on

I’enleve, on le lave bien et on le redissout dans I’acide

nitrique
;

puis on precipite de nouveau la solution avec du
sel ordinaire, et le chlorure est encore reduit avec de la

craie et du charbon. Le metal est alors parfaitement pur.
On le met en grenailles ou on le reduit en feuilles minces,
pour faciliter sa dissolution dansl’acide nitrique.

B) Preparation d’une solulion normaJe de chlorure de
sodium. — On pent preparer une solution normale de chlo-
rure de sodium en dissolvant 5e'’,4i4 de sel pur dans un
litre d’eau distillee a ir)®; 100 centimetres cubes de cetto
solution precipiteront exactement i gramme d’argent pur.
11 vaut mieu!x cependant preparer la liqueur normale avec le

sel de cuisine ordinaire. Dans ce but, on en dissout 200 ou
3oo grammes dans environ 2 litres d’eau

;
on dvapore

quelques grammes de la solution pour determiner la pro-
portion exacte de sel qu’elle contient, et on dilue alors la

solution avec une quantite d’eau di.still6e telle qu’il la fau-
drait en supposant le sel pur. On di.ssout i gramme d’argent
pur dansde I’acide nitrique pur et la solution est precipitee
avec les precautions necessaires par joo centimetres cubes
de la solution saline

;
mais comme le sel n’est pas pur, la

(juantite lie sera yias siiffisante pour precipiter completement
I’argent, et il sera necessaire d’ajouter un certain nombre
de centimetres cubes d’une solution saline normale decime
dont on connait la composition exacte. Le volume de cette
solution qui a etc necessaire pour completer la precijiita-
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tion de I'argent est note, et on calciile combien a la premiere
solution il laut en ajouter pourlarendrenormale. On repete
I’essai deux ou trois fois pour s’assurer de Texactitude du
resultat.

Cependant il n’est pas necessaire que loo centimetres
cubes de la solution saline precipitent exactement i gramme

d’argent pur. Il suffit

qu’elles’enapproche
beaucoup et que la

quantite exacte d’ar-

gent precipite soit

connue.
C) Preparation de

la solution normal

c

decime. — loo cen-
timetres cubes de
la solution normale
sont verses dans uu
flacon de la capacitd

d’un litre qu’on ache-

ve de remplir avec

de I’eau distillee, et

on melange bien. Il

est evident qu’uu

litre, ou i ooo cen-

timetres cubes, de
cette solution seront

necessaires pour
precipiter i gram-
me d’argent pur, et

que I centimetre

cube prdcipitera un
milligramme d’ar-

gent.

D) Preparation de

la solution normale

decime d’argent. —
On dissout i gram-
me d’argent pur dans

5 ou 6 grammes
d’acide nitrique pur,

et la solution est

diluee avec de I'eau

distillde, de facon a

I’amener exacte-

ment an volume
d’un litre.l-’ig. 15.
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La solution nornuile decmie d’argent et la solution nor-
niale decime de sel sont ainsi preparees de telle sorte qii’en

les melangeant ensemble h volumes epux, il ne reste
dans la liqueur ni chlorure de sodium ni nitrate d’argent,

mais seulement du nitrate de sonde en solution et du clilo-

rure d’argent precipite.

Dans les laboratoires oii Ton fait coustamment des essais

d’argent par voie humide, on prepare de grandes quantites

de solution saline normale en meme temps, et la pipette est

maiutenue par im support comme onle voit dans la figure i5,

on 0 represente le reservoir contenant la solution saline

normale, et ?i un tube a travers lequel I’air passe quand
I’appareil fonctionne. La solution sort du reservoir par le

tube recourbe /, muni d’un robinet. La pipette gf est mise
en communication avec le tube recourbe par le tube k, d-ins

lequel est insere un tliermometre
;
i est un robinet qui sert

a etablir une communication entre le tube Ik et la pipette.

L’appareil ab est employe pour vider la pipette plus facile-

ment et plus exactement
;

le chariot cd glisse en avant et
en ari’iere entre deux rainures, et son mouvement dans les

deux sens est limite par les arrets a etb. Comme on le voit

dans la figime, le vase a experience c est directement au-
dessous de Lextremite inferieure de la pipette, d’ou la

liqueur sort sans mouiller le col ou les parois du vase
;
d est

un petit vase pour recevoir I’exces de la solution saline, et
e est line petite eponge ajustee de telle sorte que quand le

chariot, ayant glisse dans les rainures, est arrete par
Larret a, I’eponge appuie justement sur la partie inferieure
de la pipette. Pour remplir la pipette, on ferine son ouver-
ture inferieure avec le doigt, et les robinets / et i etant
ouierts, la solution venant du reservoir penetre dans la

pipette, et Pair s’echappe par une ouverture pratiquee a la

jiartie inferieure de I’obturateur h. La pipette etant remplie
et Loiiverture fermee, on retire le doigt, et ou met I’eponge
en contact avec I’ouverture

;
on tourne alors doucement le

robinet de I’obturateur h et on laisse la liqueur s’ecouler
de la pipette jusqu’a ce quele trait g soit atteint

;
on ferine

alors I’obturateur, et la derniere goutte ayant dte enlevee
])ar I’dponge, la burette reste remplie exactement avec
loo centimetres cubes de la solution saline.

Avant d’appliquer ce procdde a I’analyse des alliages
d’argent, il est n6cessaire de connaitre approximativement
le titre de la piece a essayer, c’est-a-dire d’operer sur une
quantite contenant pres d’un gramme d’argent. Un essai
prealable sur i gramme d’alliage avec la solution saline
normale donnera le renseignement voulu.
Supposons, par exemple, qu’on ait a (examiner nne piece
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de monnaie qui, d’apres laloi, doit avoir pour d ar-
lOOO

gent La quautite qui doit etre prise pour representer un
gramme d’argent est indiquee par la proportion suivante

^97 — ™
Qj^ dissoutpar consequent, ad’ou X = 1 . ii5.

looo X
I’aide d’une douce chaleur, i u5 grammes d’alliag’e

5 ou 6 centimetres cubes d’acide nitrique pur
la solution dans le flacon c {fig.

dans
on introduit

1 5) et on y verse le contenu
de la pipette. On bouche
alors le flacon et on agite

vivement pendant deux ou
trois minutes

;
si on n’a

qu’un ou deux essais IC

faire, on agite a la main,
mais quand on opere sur
plusieurs echantillons, on a
recours a I’agitateur (fig.

i6). 11 se compose d’un ca-

dre cl muni d’une serie de
compartiments e, e, e, etc.

Cliacun de ces derniers

contient exactement un
flacon. Le cadre est sus-

peudu a unressort d’acier

ab par deux forts ressorts

en caoutchouc vulcanise.

On fixe les bouchons des
flacons, on saisit Lappareil

par la poignee cd et on
agite vivement pendant
deux ou trois minutes. Le
chlorure d’argent est bien-

tdt completement preci-

pite, laissant le liquide sur-

nageant tout a fait clair.

On laisse alors tomber dans
le flacon i centimetre cube
de la liqueur saline deciine a

I’aide d’une pipette. Cette

pipette est un petit tube ouvert aux deux bouts, I’ouverture

inferieure e.st cojisiddrablement retrecie. La pipette porte

deux traits correspondant a i et a centimetres cubes
;
elle

passe ^ travers le bouchon et p6netre jusqu’au fond du
flacon contenant la liqueur decime saline. De cette hicon,

on peut retire!’ facilement la quautite voulue de liqueur,

On applique le doigt sur la partie superieure de la pipette.
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puis on la retire du flacon et eii laissant sortir la liqueur

goutte a goutte par la partie inferieure, en soulevant avec

precaution le doigt jusqu’a ce qu’on arrive au trait indi-

quant qu'il y a exactement un centimetre cube. Si la solu-

tion contenait de I’argent, il se formerait un image blanc
;

alors on agite de nouveau le flacon et on y introduit un
deuxieme centimetre cube de la solution decime saline.

Snpposons qu’on y ait ajoute ainsi 5 centimetres cubes et

que le quatrieme n’ait pas produit de trouble, on se demande
si la totalite ou seulement une partie du troisieme centi-

metre cube out etd necessaires. Mais comme cette question

ne pent pas etre resolue, on prend, comme quantite reelle

la moitie du troisieme centimetre cube
;
I’erreur provenant

de cette mesure arbitraire ne pent pas s’elever a plus d’uu

demi-milligramme puisque t centimetre cube de la liqueur

saline decime correspond a i milligramme d’argent. Le
resultat de I’essai est alors le suivant :

(i) 100 centimetres cubes de la liqueur saline normale
equivalent a i gramme d’argent; (2) 2,5 centimetres cubes de
la liqueur normale saline decime equivalent a 2,5 milligram-

mes d’argent, la quantite d’alliage soumisal’analysecontient
l>ar consequent 1,000 grammes X o,oo25 = i,oo25 d’argent.

On trouve done le titre de I’alliage par la proposition sui-

vante :

I 1 15 1000 ,, , _ 1 XV 1 i< 11-=
, d ou ®= o 800 oule titre de 1 alliage .

Maintenant, supposons qu’apres I’introduction du premier
centimetre cube de la liqueur decime salee, il n’y ait pas
eu de linage blanc, cela prouve que la totalite de I’argent a.

ete precipitee paries 100 centimetres cubes de la liqueur
normale saline, et que cette quantite a ete probablement
trop forte. Pour s’en assurer, le centimetre cube de la

liqueur decime saline qui vient d’etre ajoute est neutralise
par I centimetre cube de la liqueur decime d'argent, et on
agite la solution jusqu’a ce qu’elle soit claii’e. L’opdrateur
ajoute alors successivement et par centimetres cubes la

liqueur decime d’argent, jusqu’a ce qu’il ne se produise
j)lus de linage blanc. Supposons que ce nuage cesse de
paraitre a I'addition du (luatrieme centimetre cube

;
alors,

comme on l a dit plus liaut, on prend la moitie du troi-
sieme centimetre cube, comme reprdsentant la quantite
reelle qui a suffi

,
les j 8Lji 5 d'alliage contiennent done

I 0000 — o 0025 = o 9970 d’argent, et le titre est donnd

))ar Ja proiiortion — 0894(1, (pii est an-des-
I 000 X

,

J I } I

sous du litre legal francais, c’est-ii-dire 0897.
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Les variations de temperature donnent lieu a des dilata-

tions et a des contractions dans le volume de la liqueur
saline normale

;
pour obvier a cet inconvenient, Gay-Lussac

a construit line table de corrections. Cependant il est pre-
ferable, quand on doit faire une serie d’es.sais, de faire en
meme temps im essai prealable avec un gramme d’argent
pur

;
la valeur exacte de la liqueur normale est ainsi deter-

minee, et tons les essais faits le meme jour doivent etre
corriges d’apres I'ecart de la valeur reelle indiquee par
I’essai prealable.

Le seul metal qui nuise a I’exactitude de ce precede est le

niercure, mais sa presence dans les alliages d’argent est rare.

S’il s’y rencontrait cependant, il serait precipite en meme
temps que le chlorure d’argent par le chlorure de sodium et

a I’etat de calomel (protochlorure de mercure). Pour eviter

cet inconvenient Leval recommande de sursaturer la solution

nitrique par I’ammoniaque caustique, puis d’ajouter la liqueur

normale et de sursaturer ensuite I’exces d’ammoniaque par
I’acide acetique. Il dit que par cette modification il peuL en
presence on non du cuivre, doser exactemeut de I'argent

contenant un dixieme en poids de mercure. Gay-Lussac a
simplifi6 ce precede en ajoutant a la solution nitrique de
Falliage I’ammoniaque et I’acide acetique en une seule fois,

mais en quantite suffisante pour saturer la totalite de I’acide

nitrique, soit en combinaison avec I’argent, soit a Petat fibre.

11 atrouve que I’acetate de soude repond tout aussi bien an
but que I’acetate d’ammoniaque. Toutes ces operations doi-

vent etre executees assez rapidement, parce que le efilorure

d’argent se decompose a la lumiere
;

il se reduit a I’etat me-
tallique en donnant une coloration noiratre. Le clilore se

degage de la solution et precipite I’argent qui s’y ti’ouve

encore a I’etat d’azotate. On y trouverait done beaucoup
moins d’argent qu’il n’y en a en realite.

Dosage de I’argent dans les alliages. — Mithode par voie

seche. — Coupellation. — Cette methode est fondee sur la

propriete que possede I’argent d’etre inoxydable et presque
fixe au rouge, tandis que le cuivre, en presence du plomb,

s’oxydeet forme avec I’oxyde de plomb un verre fusible qui est

absorbe par la coupelle tandis que I’argentest retenu, comme
surunfiltre, sous forme d’un globule ou bouton metalliquebril-

lant. Les meilleures coupelles sent faites avec un melange de
cendres d’os et de bouleau soigneusement lavees. On les pre-

pare delamaniere suivante : la cendre, 16gerementliumectee,

est mise dans un moule en bronze un pen plus profond que

la coupelle que Ton vent faire; dans ce moule e.st place un
pilon en acier bombe et poli, qu’on frappe alors vivement

avec un marteau. L’opdi’ateur doit prendre soin de mettre
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dans le inoule de la ceiidre en quautite suffisante pour fairpla coiipelle d un seui coup : aiitremeut elle pourrait spseparer en couches lorsqu’on la chaufferait. LaS^etite canside amsi fabnquee est dessechee avec grand soinau rouge avaut d’etre employee. Une nartie ZnniH.Hfl
coupelle absorbe pendant I’operation I’oxyde form'6 mr deuxparties de plomb. L’essayeur a ainsi un giudeZm k..on de la coupelle udcessaire a n’i.npo'’rte qu'd Lsai pa*

4
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dans la coiipelle, qu’on introduit dans le
^

c-liautfe an rona'e vif dans le fourneau a coupellation. Quand

le plomb est fondu et sa surface brillante,

la counelle i gramme de I’alliage enveloppe dans une f^ Gille

de plomb nwr; il entre bientOt en fusion et la surlace de la

SeUqulcle,'qui etait d-abord plane dev,ent Peu a Pej con-

vexe • elle presente ainsi 1 apparence d une goutte g imiie.

LWde de plomb fondu est absorbe rapidement par la

counelle et ine portion se TOlatilise et s echappe par le

3ne sous tonne de fuinees. Quand le volume de 1 all.age

?it rMuit envir^ aux deux tiers, on rapproche la coupelle

vers Pouverture du moulle. La surface du bouton pel d bien-

tot son brillant, et des bandes irisdes apparaissent a la

“
•face, prodnites par des couches tres nunces^d^^^^^ de

plomb. bn rapproche encore la coupelle de 1 ouvei^

moufle dans le biit de diminuer la temperatuie du bouton

1. ce mom^ est agite d’un rapide

1‘iire • cemouvement cesse brusquement, et le bouton apies

!rr'p°"n vif jet de l»™ifere iq^e d

hlnnc k lixe Le bouton au moment de leclan doit cue

recouvert avec une autre coupetequ'ona consm^^

dans CO but; autrement une partie du uietal sei ait pei uu

rvir uroiection Ce phenomene parait provenir de 1 echap

reu'enVbrusque de Voxygene que l^cfut a iM

absorbe lorsqu’il dtait en fusion. Si le bouton est leii^

trop rapidement, il se tonne une c™nte a la ™
Que la portion interieure reste liQUide, etloisque cetie

nibre portion se solidifie,la croiite est '^’isee pai 1 expansio

ZlFne du metal et de petits ‘obcs on globules^^^^^

sont chasses par la sortie ^^uis>qne du ga ,
1 du moufle,

m/mge. La coupelle encore couverte esueto^

et quand 1« bouton« le
pas

bea°ucoSp il' 10 “upelle ® ^urfirne ert prop'e^^

rence du bouton a la coupelle et 1 »
'f

'’zs^rb4Jr^Tesu;^u^"
se toouve u.to fente’o o. La dimension de ce

portionnelle a celle du fourneau, un moufle diM dn -

convenabledoitpouvoircontemrb ou 8 telle

Quand il est introduit dans le fourneau, est u -I

,

Se que son extremite fermee est "upportee pai u e

brique^fractaire K, et son extremite ouvei tui e coi ^
exactement avec I'ouverture <! d« co^
parois de ce dernier avec un peu d ai gile Hum
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bustible (charbon de bois ou cokej, est introduit par Toiiver-
ture f qu on lerme pendant I’operation an moven de In
porte G. L’interienr du monfle est ainsi cSamnLu
tia\eise par nn conrant dair et le tirage du fourneaii est
aiigmente par I’etroite cheminee H.

allnmd”W iutroduisant du cliarbon

nnUa ri

onveitnie'q et^toutes les ouvertures excent*^

liienMt a la trouvent

(.) I'ar lacnupellation la (n.antitfMrarsa„uro„v.'.a eattou-
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jours iin pen faible, parce qu’iine portion so volatilise et ime
autre portion est absorbee par la coupelle.

(2) Le bouton n’est pas cle I'argent pur, mais contient du
plomb et du cuivre. Une analyse par voie humide montre
qu’en moyenne i 000 parties du bouton contiennent 4 par-
ties de metaux etrangers.

(
5

)
Plus I’alliage contient de cuivre, plus il faut de plomb,

•cependant cette regie n’est applicable qu’aux alliages dont

le titre est au-dessus de . Uii cuivre contenant quelciues
1000

milliemes d’argent ne demande pas plus de plomb qu’un

poids dam alliage dont le titre est-^ .

1000
Le bismuth dans la conpellation se comporte de la m6me

maniere que le plomb, M. Claudels dresse nn tableau mon-
trant les proportions qui doivent etre employees dans des
alliages de titres differents jusqu’icicesfaits n’ontrecu ancnno
application.

Pour estimer la perte subie pendant la conpellation, on a
quelquefois recours a une « table de correction », mais on
ne pent la, faire exacte, parce qu’une telle table implique
certaines conditions invariables qui ne peuvent pas toujours
etre remplies dans la pratique. 11 est preferable a chaque
serie d’essai de faire un essai pr^alable avec de I’argent pur.

L’essai tbmoin est plac6 dans le moufle a c6te des autres
essais. Supposons par exemple qu’on ait a faire un essai avec

une piece de monnaie dont le titre approximatif est
1000

on place pSo milligrammes d'argent pur et 5 o de cuivre dans
une coupelle qu’on introduit dans le moulle a cOte de Pal-

liage.

Supposons qu’apresla conpellation I’essai temoin ait perdu
2 milligrammes, on deduit cette quantite du poids du bouton
fourni par I’alliage. Ces essais temoins sent surtout utiles

lorsque I’alliage contient de /’or, dup/o//ne ou dw palladium,

car ces m6taux tendent ii aiigmenter le poids du bouton.

Des experiences ont ete faites par M. Hainley. [Cliem.

gaz., vol. XV, p. i 85
)
pour savoir si la perte d’argent par la

conpellation est la meme quand on emploie une quantite

variable avec une proportion constante de plomb, et pour
connaitre aussi la perte d’argent dans la conpellation lors-

qu’on emploie une proportion graduellement croissante de

plomb. Void les conclusions tir6es de ces experiences :

1° La perte d’argent augmonte tres legerement mesure
que diminue le poids du metal soiunis ii la conpellation,

pourvu que la proportion de plomb employee soit constante.
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Une proportion croissante de plomb produit ime augmen-
tation dans la perte d’argent. Selon Field {Chem. Nexo., vo\ I
page 277) la presence dii cuivre exerce line influence notable
sur la perte de I’argent pendant la coupellation. Quand il
existe a I’etat de sulfure double avec du cuivre, la perte est
tres apparente, et a iin tel point, qiie dans I’essai de ces
siilfnres doubles, Field a jiige necessaire d’abandonner la
methode habituelle et d'adopter la suivante. On pulverise
fluement ces sulfures et on les fait digerer dans de I’acide
nitrique concentre. On etend la solution avec une assez
giaude quautite dean et on y ajoiite une on deux gouttes
d’acide chlorhydriqne. On chaufl’e doucement, on laisse
s eclaircir la liqueur surnageante et on filtre. Le r^sidu sur
le flltre est forme de matieres terreuses insolubles et de
chlorure d'm’gent. On le desseche, et la plus grande partie
est melangee dans un niortier avec du carbonate de soude
line petite quantite de litharge et 2 ou 5 decigrammes de
bitartrate de potasse. On place dans un creuset environ la
moitie du melange puis on plie le filtre et on le place sur la
poudre. On mtroduit alors le reste du melange et on recou-
vre le tout avec un peu de borax foudu. On chauflfe douce-ment le creuset dans un fourneau et on obtient un bouton
de plomb argentifere que I’on traite par le precede ordinaire
de la coupellation.

Parmi les diverses autres metliodes usitees pour la sena-

d?ux^-
^ ^ cuivre, nous en citerons specialement

La premiire consiste a fondre le cuivre argentifere avecdeux parties et demie de plomb et a cooler la masse fondueen rondelles epaisses. On mtroduit alors ces rondelles dansun lourneau de construction particuliere, et on eleve la
temperature a un degre suffisant pour fondre ralliaffe d’ar-
gent et de plomb, mais insuffisant pour fondre le ^cuivre
ar le refroidissement on trouve tout I’argent combine aupiomb, dont on le separe par coupellation.
La seeonde methode consiste a dissoudre le cuivre arffen-

tifere au moyen de I’acide sulfurique, dans une capsule deplatine et a precipiter I’argent de la solution au moyen delames de cuivre. L’argent, precipitb sous forme d’une poudregrise md alhque, est lave, puis fondu avec un mdfalm.e d?nitre et de borax, on le separe ainsi du cuivre qui peiit avoire e precip.te avec lui Cette mdtliode oflre deux aSigls •

. • le cuivre est ret.rd sous une forme commerciale (Xoil.leu, ou sulfate de cuivre), et eoflor, dans la proportW de

1 000 1 20
,
estrecueilli a I’f-tat m^tallique n’etantpas dissous

par I’aeifle siilfiiriqno. |>nnr ('vnliior In proportion (i’argetit

4.
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dans im alliage (le plomb commercial par exemple), Pisam

met a rofit ce fait que Hodure d’amidon est decolore quand

lerse dans le\ solutions de

Hint? d’autres il conserve sa couleur. La decoioi ation est

produite par Vargent, le mercure, les Props«ls

Line, d-arsmic, de /'eret de

T PS! qpls de nlomb et de cuivre n ont aucune aciiou bui

Ini Par consequent, pour determiner la proportion d ingeot

dans un aSe oLlrse une solution titree d’lodure d ami-

dnn daL la Sution insqu'a ce que la derniere goutte soil

deLmposee etLlore le liquide enbleud'une tacon perma-

‘“au

'

lieu de faire une solution titi-ee d’iodure d’amidon

mm £out de I’iode dans de tLe“a.fL e
verse dans la solution du sel d argeirt, a Jaquelle on

«EH‘S3S«fs=
i£ss:-s- i- S jS
£“dfrtdeLSn£oTe.^ les deux liquides

raJtomSe

respond a^/le gramme; dans la deuxierao a — etdans

la troisieme I -i-. Quand il est evident que la plus grande

s;e bteSliJ

rele£
Snlll resui “A carL sel de ce metal detruitle compose

amidonnd avec une grande lacilite.

ASSA FOETIDA

Syn. anglais,

— alleniand

Slinking assa, assa fcelida.

Teufelsdreck, slinkcnder assand.

L’assa foetida est une gomme-resine

Clair quand elle est i-Acente. mais qu.

d’une couleur jauno

brunit en vieillissant.
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On I’obtient, par incision, de la racine d’une plante {Ferula

assa fcetida) qii’on trouve surtout en Perse et en Syrie
;

le

sue en est epaissi par evaporation.

L’assa feetida est en masses agglutinees plus ou moins vo-

lumineiises, d’une teinte brunatre ou marron, parsemees de
taches blanches ou violettes. Elle possede uue odeur forte

et tres desagreable et une saveur analogue a cede de I’ail.

Plus cette gomme-resine est recente, plus son odeur et ses

autres propridtes sent accentuees. On doit la choisir propre,

fraiclie, d’une forte odeur et d’une couleur brun rougeatre.

Une douce chaleur, meme cede de la main, suffit pour
ramodir I’assa foetida

;
et, quand on la projette sur le feu,

elle brule vivement avec une damme pure et blanche, comme
le caraphre.

Cette gomme-resine est frequemment falsifiee avec des
gommes d’un prix inferieur, avec de la craze, de Vargile, du
sable, etc. On pent reconnaitre la presence de toutes ces
impuretes en dissolvant un poids donne de la gomme dans
un mdlange d’alcool et d’un acide ou d’un alcali. Les impu-
retes sent insolubles et leur quantite pent etre determinee
au moyen dela balance. Dans la gomme veritable le residu
insoluble ne doit pas depasser t 5 ou 16 p. 100. La densite
de I’assa foetida est 1,027.

BAUME DE COPAHU
Syn. anglais, Balsam of copaiba.
— allemand, Copahiva balsam.

L’oleo-resine de copahu, appelee improprement baume
de copahu, exsude principalement du Copahifera multijuga
et du Copahifera officinalis.

Sa composition, donnee par Gerber et Stolze est la sui-

vante :

Huile volatile 32,0 ^ 47,00
Acide copahivique . . . 38,o » 52,00
R6sine visqueuse .... i,65 » 2,i3

Le baume de copahu est un iiquide de consistance olea-
gineuse, d’une couleur blanc jaundtre, d une odeur ddsa-
gr6able et d’une saveur arnere, Acre et uausdeuse. 11

s’epaissit et jaunit a I’air. Sa densite est 0,95. 11 est parfai-
tement soluble dans I’alcool rectifie.

Le baume de copahu qui nous vient du Brdsil est consi-
flere comme le meilleur

;
celui qui nous vient de Colombie

et qui est connu aussi sous le nom de Cojmhu des Antilles
ou de Maracaibo, est d’une consistance plus epaisse que le
precedent.
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Autrefois le baume de copalm etait souvent falsifie avec
des huiles fixes

;
mais, comnie il est eritierement soluble

dans I’alcool rectifie, la fraude peut etre mise en evidence
en traitant le baume suspect par ce menstrue, qui laissera
Fbuile indissoute. Cependaiit cette falsification est rarement
employee et, au lieu des huiles fixes ordinaires, on emploie
presque constamment Vlmile de ricin, qui est egalement
soluble dans I’alcool.

11 y a dilferents precedes pour decouvrir cette fraude.
ProcMfi de M. Adder. — II consiste a melauger le baume

avec line solution de sonde caustique et a agiter fortement
le tout. La liqueur tout d’abord devient laiteuse

;
mais si on

la laisse au repos pendant quelques heures, le baume, s’il

est pur, se separe graduellement sans alteration et finale-

ment flotte sur la solution alcaline, qui est devenue transpa-
rente

;
mais si le baume, contient de I’liuile de ricin, il se

forme une masse homogene savonneuse, d’une consistance
epaisse et meme solide.

ProcMe de M. Henry. — Ce precede consiste k faire

bouillir avec de I’eau dans un vase, au contact de Fair, le

baume suspect, soit 5 grammes dans 5ou grammes d’eau
environ. Apres quatre ou cinq heures d’ebullition, le baume,
s’il est pur, sera convert! en une resine seche, cassante

et a cassure vitreuse
;
mais s’il contient de Fbuile de ri-

cin, il restera sous forme d’une masse plus ou moins
plastique, selon la qiiantite d’huile de ricin qui lui a ete

ajoutee.

Ce precede est egalement applicable au baume de copahu
falsifie avec une buile fixe quelconque.
On peut obtenir le meme resultat par une metbode plus

simple, qui consiste a laisser tomber une goutte du baume
sur du papier et a le I'aire evaporer soigneusement aii-

dessus d’une lampe. S'il reste sur le papier une tacbe

transparente et dure, le baume est ]uir
;
dans le cas con-

traire, la couebe de resine deposee sur le papier sera molle,

et on remarquera autour d’elle une tacbe bnileuse qui est

due a Fabsorption du corps gras par le papier.

Un aulre proci'dd consiste a verser dans un verre de

montre trois gouttes du baume a essayer, puis a verser a

c0t6 une goutte d’acide sulfurique concentre. Au point de
contact, la masse devient jaunatre, et si ou Fagite avec une
baguette de verre, la masse entiere prend une couleur

jaime safran. Si le, baume contient de Fbuile de ricin, il

jaunit imm^diatement, puis se decolore et prend Fappa-

rence du miel blanc. Dans les deux cas la masse finit par

etre carbonisee par un contact prolonge.
Procede dr. M. Blondeou. — Ce procede consiste a triturer
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I pai'tie de copahu avec 4 parties de carbonate de ma-
gnesie pulverisee, puis on laisse le melange an repos. Au
bout de quelques heures il devient transparent et prend
I’apparence d’un mucilage de gomme arabique

; mais, s’il
s’y trouve de I’liuile de ricin, le melange reste trouble.' On
dissout alors la magnesie dans un acide, et le baume, s’il est
pur, restera transparent; dans le cas contraire, il sera
opaque.
Le baume de copahu est quelquefois falsifie avec de la

ter^benthine de Venise
;
dans ce cas il offre une consistance

plus epaisse que s’il etait pur. De plus, quand on le chauffe
sur line lame de fer, I’odeur de la terebenthine est immd-
diatement rendue perceptible; en outre, le baume de
copahu ainsi falsifie adhere aux parois du flacon qui le
contient, ce qui n’a pas lieu lorsqu’il est pur.
On falsifie aussi le baume de copahu avec de la colo-

phane. Pour reconnaitre cette fraude, on traite le copahu
par 1 alcool anhydre

;
il se depose de petits cristaux d’acide

.sylvique. Cette solution est precipitee en vert par le sulfate
de cuivre, et en brun par la potasse et I’ammoniaque,

BENJOIN

Syn. anglais, Benzoin.— allcmancl, Bewzoe, Susser assand.

Le benjoin est une resine extraite par incision d’un arbre
[Styrax Benzoin^. On le trouve dans le commerce en mor-
ceaux gros, irreguliers, fragiles. Sa cassure offre un
melange de vemes et de taches blanches, rouges et brunes,
de dimensions varides. Le benjoin de qualite inferieure
est presque completement brun et contient beaucoup de
debris idgetaux, de sable et autres impuretes.
La meilleure qualite est rare

;
sa cassure a I’apparence

du marbre blanc.

G’^timer la valeur du benjoin d’apres la qiiantite
cl acKiG bonzoiqiiG ciu’il pGut fournir.
Le bon benjoin contient de i5 a i8 p. too d’acide ben-

Stoltze
extrait de la maniere suivante, d’apres

tlans 5 partiesen poids d alcool, on verse la solution dans une cornue eton y ajoiite une_ solution de carbonate de soude dans
])ai ties (l ean et .o parties d’alcool, jusqu’ti ce one h snln-

nn’n
tlu benjoin soit exactement neutralisde

; ceuon reconnait au moyen du papier de tournesol. Onaioutea la liqueur une quantity d’eau dgale au double du poids de



no BEURRE

la resine sur iaquelle on a op6r6. On chasse I’alcool par
distillation, et la liqueur qui reste dans la cornue contient
I’acide benzoique et la resine. On separe cette derniere en
decantant le liquide, et on lave. En la pesant, on voit qu’elle
est egale a 8o ou 82 p. 100 du benjoin employe, si ce
dernier est pur.
La liqueur decantee est alors traitee par I’acide sulfurique

dilue, dans le but de precipiter I’acide benzoique, qui pent
etre recueilli sur un liltre. On le lave soigneusement a I’eau

froide et on le pese.
On pent aussi determiner la valeur du benjoin au moyen

de la quantite d’acide benzoique qu’on en retire par subli-

mation.
Certaines sortes de benjoin contiennent aussi de Vacide.

cinnamique.
La composition du benjoin est assez complexe. D'apres

Kopp, elle serait : acide benzoique i^, resine a =: 52, resine

P = 25, resine v = 5, rdsine jaune rougeatre = 0.8,

impuretes et perte == 5,2.

BEURRE
Syn. anglais, Rutter.

— allcmanfl, Rutter,

La matiere grasse existe dans le lait a Eetat de globules
minuscules en suspension dans une solution de caseine et

de sucre et entouree d’une mince enveloppe blanche, d’al-

bumine coagulee probablement, ce qui les empeche de
s’agglomerer et, par suite, de former des gouttes d’huile.

Quand de la creme (qui contient un plus grand nombre de
globules huileux et moins d’eau. que le lait) est chauffee,

les globules vieunent a la surface et, apres un certain temps,
dechirent leur enveloppe et se reunissent en une couche
analogue h une matiere grasse fondue. Cette union des

globules est aussi produite par des moyens mecaniques
comme dans le barattage ordinaire et cette operation est

grandement facilitee par k presence d’un acide libre. C’est

pourquoi, quand on veut baratter de la creme, on la laisse

liabituellement s’aigrir. Pendant cette operation la tempe-
rature de la creme augmente, et la matiere grasse se reunit

en petits grains et finalement en morceaux qui constituent le

beurre. Quelquefois la totalite du lait est baratt^e, la propor-

tion du beurre obtenue, dit-on, se trouve ainsi augmeht^e.
Le travail, a la verite, est beaucoup plus grand ]iroportion-

nellement, grace h la difficulte de maintenir en mouvement
d’aussi grandes quantites de liquide.

l^e beurre est constitiu^- par a matiere grasse (in lait
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intiiiieinent melaiigee avec line proportion plus on moins
considerable de caseine et d’eau et .im pen de sucre de
lait; il contient liabituellement en outre de la matiere colo-
rante et des substances aroinatiques, .provenant des plantes
qui ont servi a nourrir la vache et qui donnent au beurre sa
saveur particuliere.

La proportion de matiere caseeuse contenue dans
beurre varie beaucoup

;
elle depend entre autres du mode de

preparation du beurre et de la nature des plantes qui ont
servi de nourriture a la vache.

Selon Chevreul, le beurre frais, en moyenne, contient
environ 5/6 p. 100 de matiere grasse pure et environ
16 p. 100 de caseum, sucre et eau.
De ces substances la matiere grasse du beurre pent etre

obtenue a I’etat presque pur en faisant fondre le beurre a
line temperature de (ioo a 80“

,

en versant le liquide hui-
leux dans de I’eau a la meme temperature et en agitant a
plusieurs reprises avec de nouvelles quantites d’eau aussi
longtemps que Ton pent enlever des portions solubles
A pres un certain temps et dans un lieu chaud on laisse la
matiere grasse fondue monter a la surface sous forme d’une
huile transpareute, presque incolore, qui par refroidisse-
ment se solidifie en une masse incolore. La matiere grasse
amsi priyee de ses impuretes azotees et autres peut etre
conseryee sans rancir pendant un laps de temps bien plus
considerable que le beurre ordinaire. En soumettant la
luatiei e grasse pure et solide a une pression considerable
dans un huge k la temperature de i5“, on voit s’ecouler
une huile transpareute, 16gerement jaune, et une graisse
blanche solide restera dans la toile. La premiere substance
•sappelle oleine etlasecondewari/anne. Ces deux substances
qui constituent presque entierement la matiere grasse et

ide^f

* rencontrent en proportions tr6s varia-

Les autres substances fournies dans le beurre sont lesacmes butyrique, ca|)rique et caproique. Dans le beurre
tres Irais, les acides ne se trouvent qu’en trhs petite quan-
tite. Aimsi un 6cliantillon de beurre fabrique au mois de

•?donu6
lii'omeis (Johnston’s Agricullurnl Chemistry),

Margarine.
Oleine on butyrolei'ne 5q
Acide l)utyi*i(|ue, caproique et cajiri-

h'le

j 00
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Mais par I’exposition a I’air ils se forinent graduellemeiit
dans le beurre, et c’est a leur presence que le beurre ranee
doit son odeur desagreable.
Le lait en moyenne donne de 4,5 a 5,5 p. loo de beurre,

et d’apres le D*’ Tidy, une vache pent en donner, a pen
pres 45o grammes par jour.

Falsification du beurre. — Les resultats suivants ont ete
obtenus par le D*‘ G. Meymott Tidy, dans des experiences
dont le resultat a ete In a une reunion de la societe des
Medical officers of Health.

La premiere adulteration est Ve,au : lo grammes de beurre
pur seches dans une capsule de platine taree, pendant
quelques heures a io4° perdent de 5 a 8 p. loo d’eau.

Mais en battant le beurre et en I’arrosant d’eau on a pu lui en
incorporer 28 p. 100. Sur i5o ecliantillons de differentes

provenances, le D*’ Tidy a trouve :

dans sep^ de 7 a 9 p. 100 d’eau;
dans vinyt el icn de 9 a 10 —
dans trente-quatre deioai 5 —
dans quarante-deux de i4 a 17

—
dans dix-sept de 18 a 27 —
et dans au dela de 27 —
Ainsi I’eau pent constituer une adulteration tres serieuse

du beurre.
La deuxieme adulteration est le sel.

Dans la preparation du beurre on y ajoute toujours du
sel; 4 P- 100 est une quantite moyenne.
Dans douze echantillons de beurres incontestablement

purs le docteur Tidy a trouve, par I’incineration simplement

5,2 p. 100 de sel. . .

Dans vingt-sept echantillons divers, il en a trouve
;

deux qui contenaient moins de 5 p. loo de sel

trois — de 4 a 5 —
qualre — de 5 a 6 —
dix — de6a7 —
deux — de7a8 —
un — de 8 il 9

—
deux — 10 —
wi — 17 —
Au-dessus de 7 p. 100, le D"^ Tidy cousidere la proportion

comme excessive.

Une autre adulteration consiste a incorporer au beurre

differentes graisses animales. Ces corps gras ne peuveut
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etre melanges a u beuire par voie de fusion, mais seuleraenta froid, de sorte qiie le melange n’est jamais paS Sgraisses contienneut de la stearine, de la palmitiim etp ph
quant, te considerable, ce qui n’est pas le cas du beun?"Pom- decele,- la pi-esenoe de ces gi-aisses on doit noter lespoints de fusion et de solidfflcatioJ du beurr^Le b"„TOfond a line temperature moyenno de 250 et se soUd fle
'
o'"

® fusion et de solidification

La^usSf es/’'™*'“
g<5ndralement plus dS

du beurrr " P“>'®te

Le beiirre pur fond rapidement siir la lanitue sansdonner one sensation de granulations; mais oufnd il est

me"n5®of'“ f
Sraisses, il fond beaucoup^pli,s“ lenti-entetpiodmt ime sensation granuleuse mrtipniipi’Pmoment oii les dernieres particules disparLSntLe bon beiirre a geii6ralement une belle coul'eur iannecompletement unifonne. Quand il est aduSi h ro^eur est beaucoup plus pale et marbree ce oui est do ^

1 incorporation mcomplete des autres graL^^^
^

On doit genera lenient suspecter le beurre oni nrp<jpntp

pSen1et^:S.lvS‘grr^^ ^eurfe

Marche a suivre pour I’examen du beurre

dan; S;'K « dd !® place

tbcrro‘So'l bolde fusTfome^e^teltefa m
sc trouve an milieu de rgraisse i envirm^

'*

au-dessous de la surface® et on Se ?e ro’.n rof°”’a“

srsSU!‘.:i‘,e‘'se““t&r^^^^

InSS ®ruS 0n“ sm.vpil'ie“r
'SSrtta

refroidissement et on note ^rnmnentS®? ®dd
commence etcelui oil elle est complete^

^ solidification

Voici un programme des points de solidification •,„oabon.

,

La „ramc de hmuf se fige i. 20. et la masse se solidilio

La aisse de moulon se fiffp h omo ^ n+ ir>

i ‘icf.
Ja masse se solidifie

La yraisse de pore se fige h poo pi i-.^ 00 et la masse se solidifie
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..ntrp 91 et 26“ mais souveiit elle reste molle comme du

-des^ufse solidifieut

a des temperatures
par la difference de

Ilu lait ou de
et es Stoux cubiques de

ristiques sphenques
se trouvent dans

g',rbSe1t«irr^sSonSn\"^ntpas.^^

”'ti u'p«
est t'signe cataeteristique de graisses

fondues. . I’nmidnn la fariue, I’huile

D’aiitres substances, telles d'l®/ aussi a

Ob Ob O'auu-es

®TExamincr les m6mes portions avec le me.ne objectif et

“'tes“cristuxm luiniere polarisee sent pins faeiles a

distinguer au microscope.
, jpgs peuvent

Des partioules de graisse qu out pas
^

aussi 6tre distmgudes P^r
f"> membranes.

fS"dlc&^—es autres ^e
‘ 6» Peser soigneusement “ne c uutu^^^ co^

rechanUUon, par |™"P dispairtion

porcelame taree, dtapoie u
difference dans

rqufnSfd'erpour'les o„ grammes ne doit pas depasser

•‘"’fon dissout le residu dans mber,

inent jusqu’a dissolution e°'01^
^iig |„ liqueur filtree dans

!iii‘Tiai;s„r?rrrie'^se^^^^^^

i;4‘lheV"e\^“nNaissT.-^^
Pendant quelque temps

“ ?fsS- ie ffltre et peser. On dMnit le

ri:
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on s.c.e

^’-.ent .an. .s
ration Pr6cldente, on 0 ; lave I’ope-
pesee du beurre avec de Fean disXe ,one partie
par le nitrate d\argeiit. II ne dolt h '

^^ose ce sel
1.7 P- loo dans le beurre frais et r a PO'ds

11° bi la solution eth^r6e de
® beurre sale,

un d^p6t a i8°, on d6cantfet ^ ^
iqueur Claire; on exa mine llddilv

^leve par filtration la
la st^arine (12). On fait evaporer fa %oblti?ramener a 85 ou 90 grammes et nn Pour la
temps a i8°. On'separe le d%S it ^oelque
encore contenu- de la xtorrmrmdh^

filtration, qui pent
et 1 on examine separement ctml ubeurre est falsifie dc ], cfiv • “ ®®t dit (iZ) Si cp
rosterom encore en si‘uflo,i On no

de palmitine

m'Frf
cloiinent pas de

Mhantillons. 'l“''“‘'te varie suivim les
bn echantillon rip iipm.,.,,

' en meme temps que l4chanti[lnn°T^’
doit etre examine

comme le beurre d’hiver est d’untp°“
®^*PP°se falsifie; et

fiue le beurre d’dt^, le second dpt a+ P^tis ferine
comparatif. 0 cloit etre clioisi pour I’essai

Ians un tnbe'’m?ncfd^ver^ftonf ci-dessus

s^'^'sri T i’“® ‘"-S iSe “ert
:rasseldndue „r '4, d,„'^^;'®'®‘'-.

i*ee da?,s la matiero
t muni d’une boule piriformet n'*^ so'gBeusement gradue
laquelle cette dernicrp nn

t>n observe la tempera tm-p
die est aolidiliJe CO^ •‘’® -^elidifie fS S
;;tobe on lej>laoant',tede p™F S'^duelleamid
•ent la temp(>iv]tmv> et on nh«n.-

' tiont on pleve lentp
Tasse fond de nouveau

" le point ou lamS
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On pent aussi fondre la graisse dans ime capsule

mince de verre ou de porcelame qui flotte sur 1 eau ,
on

eleve lentement la temperature de celle-ci, en ayant som

appareate cle fusion est do i

^ m u-dessus du point reel de fusion ;
mp les

dUfdrences relatives entre les points de fusion des differents

rlpnots seront les memes que dans le paragraphe 12
depots sei

r podeur de chacun des d6p6ts.

Nous empruntons aux Documents sur les falsifications

mati!res alimentaires par le laboratoire mum-

r
^

^'+0 npttp dprniere et on filtre a nouveau sur uu petit

iP K substance refroidie, le tout, baguette et matiere adlie-

™1'rbeurre''toirf^ la masse, trouble d'abord,

moment on ajoute

SnUnuffcllaS jusqu'a ce quo I'eau ajoutee no produise

>’'riv‘;p“ori'a.cool et on di^^^^^

,'.reid““o ptfqutTaUtion obtenuo soit francbe-

ment acide au papier de ^owiiesob
jp

ae?dLl?fvre?;j’S:^no'S^

rmre^^urrm fltnrSr KoUus epals, mouill|
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et tar6. On lave alors la capsule et la baguette a I’eau
chaude, qiii dissent parfaitement les acides gras, et le lavage
de ces acides est continue sur le filtre jusqu’a ce que I’eau
qui s’ecoule ne soit plus acide.
Apres ce lavage I’entonnoir est refroidi, et quand les

acides gras sent solidifies on les met, avec leur filtre, dans
line petite capsule taree que Ton porte dans une etuve
chauffee^ a iqo°;^ on les y laisse sept ou huit lieures,
temps necessaire a la dessiccation, que Ton reconnait ter-
iniii^e quand le poids ne varie plus.

Le poids trouve a ce moment repr6sente celui des acides
gras.

Or, des beurres de provenance certaine ont et6 analyses
et nous out donne une moyenne de 87,5 p. 100 d’acides
gras, tandis que les graisses animales en contiennent (if) 5
soit une difference eu plus de 8 p. roo.
Une simple proportion suffit pour determiner la quantite

de matiere grasse anunale introduite dans le beurre.
Supposons^ un echantillon qui ait donne k l analyse

;jo p. 100 d’acides gras, poids superieur a 87,5 de •> 5
on a ;

n ,

A —

^

100 X

BICARBONATE DE POTASSE
Syn. anglais. Bicarbonate of potassium,

allenianfl, Doppclt Kohlensaures Kali.

Ce sel est souvent melange de carbonate neutre de po-
tasse

; quelquefois aussi il contient du chloriire de iMas-
snim oil de sodium,, ou du sulfate de polasse. Si la quantite
de carbonate neutre est tres considerable, et a la conditon
qu 11 n y ait pas de chloriire de sodium, on ajoute une solu-
tion de suhlim6 corrosif (bichlorure de mercure) a une so-

, liition aqueiise et moyennement concentree de sel it exami-
ner; il se produira un pr6cipit6 rouge brique, tandis iiiie s’il
l ya pas de carbonate neutre, on n’apercevra qii’iin troulileou im leger precipite.
On pent aussi veivser dans la solution du selaexaminer

tTssP^°i’il‘pst1f
bicarbonate de po-

asse, s il est pur, ne donnera aucun i>r6cipite. S'il est me-lange de carbonate neutre de potasse, il so pimduira nn
precipite blanc. Le bicarbonate de potasse n’esl pas deli-
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quescent, a moins qu’il ne contienne une certaine quantity
tie carbonate neutre de la meme base.

Si dans une partie de I’echantillon dissous dans I’eau et

sursature par de I’acide nitrique pur, une solution de nitrate

d’argent donne un precipite blanc, caillebotte, soluble dans
un exces d’ammoniaque, cela indique la presence d’un chlo-

rure soluble. On recueille sur un petit filtrele precipite, qui
est du chlorure d’argent, on le lave, on le seche et on le

fond dans un creuset de porcelaine puis on pese, i45,5 de
chlorure d’argent = 76,5 de chlorure de potassium ou un
equivalent d’un autre chlorure quelconque. S’il s’ytrouvm du
sulfate de potasse ou de soude, on pent les y decomTir en
versant dans la solution de bicarbonate a essayer, acidulee

avec de I’acide nitrique pur, une solution de nitrate de ba-

ryte, qui indiquera que I’echantillon contient un sulfate so-

luble, s’il se produit un precipite blanc, insoluble dans I’eau

et dans les acides, i i(i de sulfate de baryte = 87 de sulfate

de potasse, 7a de sulfate de soude, ou un equivalent d'un

sulfate soluble quelconque.
Le bicarbonate de potasse 6tant entierement soluble dans

I’eau. tout ce qui reste indissous est impurete.

BIGARBON.\TE DE SOUDE

Syn. anglais. Bicarbonate of sodium.
— allemand, Doppelt Kohlensaures natron.

Ce sel est tres souvent melange de carbonate de soude
neutre affleuri. On en reconnait la prbsence en traitant la

solution, moyennement concentree, par une solution de bi-

chlorure de mercure (sublime corrosif).S’il se forme un pre-

cipite rouge orang6,cela indique la presence d’un carbonate

neutre
;

si, au contraire, il n’y a pas de carbonate neutre, la

solution de bichlorure de mercure ne produira qu'nn l^ger

precipitb blanc ou un trouble.

La presence du carbonate neutre pent aussi etre d6cel6e

au moyen d’une solution de sulfate de magnbsie qui n’est

pas precipitee a froid par une solution de bicarbonate de
soude, tandis que le carbonate neutre produit immediate-

ment un precipite blanc de carbonate de magnesie.

BIERE

Syn. anglais. Beer.

— allemand, Bier.

La biere est la boisson presque exclusive des peuples du

Nord. Elle est obtenue par fermentation et composee gene-
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I’alement d im melange d’eaii et d’alcool, contenant de I’a-
cide carbonique et im pen d’acide acetiqiie, du glucose de
Ja dextrine, des substances albuminoi'des et la mati^re amere
du houblon.
Les pa}^s qui produisent les meilleiires bieres sont I’Alle-magne et 1 Angleterre. Dans ce dernier pays il y a deux

sortes de bieres : Vale et le porter.
L ale est fabriquee avec le malt le moins colore et on ar-

rete de bonne heure la fermentation de facon a laisser dans
la liqueur une quantite considerable de ma'tiere sucr6e qui
par sa transformation ulterieure en alcool et en acide car-
nonique, tend a lui conserver son brillant.
Le pale ale est une biere fabriquee avec le malt le moins

colore et les lioublons les plus pales et les meilleurs. La
Ipi mentation sopere a une temperature aussi basse que
possible, afin d empecher la formation de Lacide acetique et

'

la dissolution de la levure dans I’alcooL
^

ripp«
obtenu par un melange en proportions va-

([ue Valt
especes de malt. 11 est plus alcooliqiie

~ ^^6'^ parties constituantes normalesde la biere sont 1 alcool, Vacide carbonique et les matieres
cxlraclives du malt et du houblon. 11 s’y trouve aussi ct fa-rule^m^lique, mais en quantite tr^s faible dans la bonne

d’acide carbonique contenue dans la biere, ~ Une
trn

quantite d’acide carbonique qui seti ouve dans la biere est tres rarement necessaire • dans la
jira-e en boiiteille, elle n'excbde infime pas o,r 4 o,5 p loo

nn'n^ iT'’® 'I pl»sgran<ie partie s’Sciiappe d&
e bmnf de mousse donneraune ties bonne id6e de sa proportion relative.
Jktermnahon de la proportion cValcool. — La quantite de

la plus conveSfpour
- m e On distille cette quantite dans
, nir n-V que les trois quarts

Til nniri'i^^

aieiit passe. La liqueur distillee est alors ramen^e
1

avec de I’eau distillee, et la density prise Va temperature de i5o. Plus la densite sera Sea proportion d alcool sera considerable. Dans la table siiion tronvera la proportion d’alcool en volume et en
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Table monlrant la densile et le. degre alcooligue du Uquide.

VOLUME

p. 100.

POIDS

p. 100
DENSITY.

VOLUME

p. 100.

POIDS

p. 100.
DENSITE.

1,0 0, 80 0, 99850 1,

5

3,60 0, 99350

1,1 0,88 0,99835 4,6 3,68 0,99336

1,2 0,96 0, 99820 4,7 3,76 0, 99322

1,3 1,04 0, 99805 4,8 3, 81 0,99308

1,4 1,12 0, 99790 4,9 3,92 0,99291

1,5 1,20 0, 99775 , 5,0 4,00 0, 99280

1,6 1,28 0,99700 5,1 4,08 0,99267

1,7 1,36 0, 99745 5,2 4,16 0, 99254

1.8 1,44 0,99730 5,3 4,21 0,99241

1,0 1,52 0,99715 5.4 4,32 0, 99228

2,0 1,56 0, 99700 5,

5

4, 10 0,99216
9 1 1,68 0,99686 5,

6

4.48 0,99202
2’, 2 1,76 0,99672 5,7 4,56 0,99189

2,3 1,84 0,99658 5,8 4,61 0,99176

2,4 1,92 0,99641 5,9 4,72 0,99163

2,5 2', 00 0,99630 6,0 4,81 0,99150

2,6 2,08 0,99616 6,1 4,89 0, 99137

2.7 2,16 0,99602 6,2 4,97 0,99124

2,8 2,24 0,99588 6,3 5,05 0,99111

2,9 2, 32 0, 99754 6,4 5, 13 0, 99098

3,0 2,40 0,99560 6,5 5,21 0,99085

3,1 2,4,8 0,99546 0,6 5,30 0,99072

3.2 2,56 0,99532 6,7 5. .38 0,99059

3,3 2,64 0,99518 6,8 5,46 0, 99046

3,4 0,99504 6,9 5,51 0,99033

3,5 2,80 0,99490 7,0 5 62 0 99020

3,6 2,88 0,99476 7,1 5,70 0, 99088

3,7 2,96 0,99462 7,2 5,78 0.98996

3,04 0,99448 7,3 5 86 0 98981

3,9 3,12 0,99434 7,4 5 94 0,98972

4,0 3,20 0,99120 /,u 6 02 0, 98960

4,1 3,28 0,99406 7,6 6’ 11 0, 98949

4,2 3, 36 0,99392 7,7 6’ 19 0 98936

4,3 3,44 0, 9937S 7,8 0 27 0’ 98921

4,4 3,52 0,99364 7.9 6’ 35 0’ 98912

1

8,0 6’, 13 0,98900

Siipposons quelaliqueurdistilleeobtenue de iso grammes

de biere ait une densite de 0,99267, d’apres le tableau ci-
^

dessus, la liqueur distillee contiendrait 4,08 p. 100 dalcool

en poids ou 5,i p. 100 eu volume.
_

Une autre mbthode de determiner la proportion dalcool ^

dans la biere et qui dans la pratique est suffisamment exacte

pour la plu|)art des cas, consiste a calculer cette proportion ^
d’aprbs la difference qui existe entre la densite de la biere ,a

bouillie et la densitd de la biere non bouillie. La biere est J
d’abord dbbarassbe d’acide carbonique jiar une vive agitation 3
dans un grand flacon et sa densite soigneusement d6termi- M
u 6e. On la soumet alors a une vive ebullition pendant quel- 9
que temps, pour en chasser I’aleool. Le residu, apres re- 9
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froidissement, est dilue avec de I’eau jusqu’a ce qu’il soit

ramene au volume primitif de la biere; on la flltre alors, s’il

est necessaire, a I’aide d’uii filtre convert et on determine

egalement sa densite.

Exemple. — Snposons que la densite de la biere nonbouil-

lie, debarrassee del’acide carboniqne soit 1,0260 et qn’apres

ebullition- et addition de I’eau, elle soit montee a i,o52o,

maintenant, comme la densite de la biere non bouillie est

moindre que celle de la bifere bouillie dans la meme propor-

tion que la densite de I’alcool de force egale est moindre

que celle de I’eaUjla densite de Taicool de meme force alcoo-

lique que la biere sera a celle de I’eau comme 1,0020 est a

1,0260, cest-a-dire il sera — = 0,0002, qui, dapres le
I,o02O

tableau correspond a 5,76 p. 100.

Matieres extractives. — La quantite de matieres extractives

est determinee en faisant evaporer un poids connu de biere

dans line petite capsule de platine et en faisant secher le

residu dans une etuve a une temperature de 100 a ii 5 ",

jusqu’a ce que le poids ne varie plus. Comme la matiere
extractive est tres hygrometrique, la capsule doit etre

pesee avec son couvercle, des qu’elle est suffisamment re-

froidie. Cette matiere extractive est constituee principale-

ment par du sucre, de la dextrine des matieres albuminouies
et du /iipidin, le principe amer du houblon, II est rarement
necessaire de soumettre cette matiere extractive a I’analyse

;

mais dans le cas ou cela serait necessaire, on pent le faire

d'une facon approximative, comme suit :

La dextrine et le sucre peuvent etre doses en humectant
le residu sec avec de I’eau distillee jusqu’a consistance lege-

rement sirupeuse et en ajoutant graduellement de I’alcool

rectifie taut qu’il se separe de la dextrine. La solution sucree
Claire pent alors etre d6cantee et ladextrine debarrassee du
sucre restant, en le dissolvan't a diverses reprises dans I’eau

distiliee et en le jirecipitant par I’alcool. On ])eut alors se-

cher et peser la dexti-ine precipitee et la solution sucree
evaporee.
On pent doser la matiere albumineuse en faisant bouillii’

une certaine quantite separee de biere, afin de coagulei’
Talbumine. On recueille le precipitd sur un filtre tare, puis
on le lave, on seche et on pese. Finalement, la somme des
poids de la dextrine, du sucre et de la matiere albumineuse,
deduite du poids total de Textrait donne le poids du lupulin.

Matifiresmin/'rales eonstiluavtes. — (Jn les dose en faisant
evaporei’ a siccite une (luautite conniie de biere, en carbo-
nisant le iV'sidii et en le |)orta,nt an rouge soml)re dans une
moufle. Liles consistent priucipalement en phosphates de
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chaux et de magnisie. On trouvera dans le residu le sel ma-
rin qui est ajoutd quelquefois a la biere. Lorsqu’un carbonate
alcalin se trouve dans la biere eu quantite im pen conside-

rable, on pent I’attribuer h un alcali ajoute dans le but de
neutraliser la biere.

La cendre de biere doit etre parfaitement hlanche; si elle

est coloree, cela indiquera Taddition de matieres minerales,
gendralement du sulfate de fer.

Les tableaux Watt’s dictionary of chemistry) mon-
trent la composition de differentes sortes de biere et la pro-
portion centesimale de la cendre.

TABLEAU A

Proportion moyenne cVextrait de malt et d’alcool
dans difj'erentes sortes de. hieres.

PROPORTION P. 100 d’

SORTES DE BIERES. -

Exlrait de Malt. AIcool.

Ale cle Londres (pour I’exportationl 7-5 6-8
— (ordinaire) b-A 4-5

Porter de Londres (pour I’exportation). . . . 7-6 5-6
— (ordinaire) 5-4 3-4

Lambic de Bruxelles OjO - 4i5-6
Paro 5-.

a

2,5-4
Biei'e forte de Strasbourg 4-3,5 4-4,5
Biere blanche de Paris 8-5 3,5-4
Biere de Baviere 6,5-4 3-4,5
Biere blanche de Berlin 6,2 -5,7 1,8 -2,0

TABLEAU B

Cendres de bUre.

UlfeRE

de

Londres.

PORTER

de Londres

(5 echantillons).

SCOTCH ALE

(biere d’fecosse)

(Uchantillons.)

PORTER

do Oubliu

(2 echantillons.)

Potasse
Soude
Chaux
Magnesie
Acide sulfurique.. .

Ghlore
Silice

Acide phosphoriquc

38, 35

7,68
2, 45
3,78
1,36
2, 75

9, 87
33, 76

4,9-31,1
21,8-50,8
0,8-6,

9

0,1-1,

2

1,6-12,2
6,5-14,5

8,25-19,7
9,3-20,6

3,2-29,8
20,9 - 38,5
0,2-2,

0

0,1 -5,6

1.6-

19,2
4:3-18,25

4.6-

19,1

6,0-25,7

21 ,4 -.32,0

24,0-42,7
0,8-1,5
0,2- 1,2

2,8-10,1
6.9- 10,1

6.9- 19,7
7.9- 20,0
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TABLEAU G

Bdsultats speciaux de I’examen de certaines bieres.

NOMS DES BIERES.

EXTRAIT

de

malt

ALCOOL.

ACIDE

carboni-

que.

EAU.

Porter de Londres (Barclay ct

Perkins’)
Porter de Londres (Barclav et

6,0 5,4 0,16 88,44

Perkins’) 6,8 6,9 9 86,30
Porter de Londres (Berlin) 5,

9

4,7 0,37 89,00
Burton ale 14,5 5,9 ? 79, 66
Scotch ale (Edimbourg) 10,9 8,5 0, 15 80, 45
Ale (Berlin) 6,3 7,6 0,17 85,93
Lambic de Bruxelles 3,4 5,5 0,20 90,9
Faro — 2,9

Q 4
4,9
4 fi

0,20
0,18

92,0
85, 85

'Bock bier — 9,2 4,2 0,17 86,49
Biere bavaroise de table

— de brasserie da-
5,8 3,8 0,'14 90,26

tant de 16 mois)
Biere bavaroise de brasserie (Mu-

5,

9

5,1 0,15 89, 75

nich)
Biere bavaroise de table (Bruns-

3,9 4,3 0 16 91,61

wick)
Bifero bavaroise de table (Wald-

5,

0

.3,5 ? 91,10

schlosschen) 4,9 .3,6 » 91,50
Bifere do table de Prague 6,9 2,4 » 90,70— de ville (Stadt-bier) 10,9 3,9 )) 85,20
Bifere douce ae Brunswick .... 14,6 1,36 » 81,70
Biere de Josty (Berlin) 2,6 2,6 0,

5

94 ;.30
Biere brune de Werder (Berlin). 3,0 2,3 91,20
Biere blanche 5,9 1,9 0,6 91,80
Bifere blanche de Louvain .3,0 4,0 9 93 ', 00
Petermann k Louvain 4,0 6,5 » 89,50Mum (Brunswick) 45,

0

1,9
4

)> 53,10

Fulsificntion. — On falsifie la biere avec difl’^rentes sub-
sbinces. Les principales sont :

1 ° Eau, reconnaissable i la diminution de la quantity
d’extrait.

9° Sel marin. — La biere, quand elle en contient, donne
nn^precipit6 par le nitrate d’argent.

5® Caramel. — Cette substance sert a colorer la bifere.
'On le reconnait en ce que la biere pure est decolor6e par le
tannin, tandis qu’elle conserve sa couleur si celle-ci est due
an caramel. Les .‘jubstances dnnm6r6es,plns haut, ainsi qne
'd’antres qni servent 6galement h falsifier la bi^re et qne le
'Cadre de cet onvrage ne nous permet pas de d^crire ici,
'Sont parfaitement inoffensives; maisil y en a trois cependant
' qni sont snrtout r6prehensibles, ce sont : Vacide piei'ique,
' la coqiie du Levant et la vnix vomique. Ces deux dernieres
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substances contiennent cles alcaloides tres toxiques : la

picrotxione et\A stnjchnine.
^ \

Acide picrique - Cette adulteration peut, suivant Las-

saiene etre decelee de la maniere suivante . on agite la

Se avec une solution de sous-acdtate de plomb en exces

Qui produit un precipite constitue par le pi incipe amei et

la nlus ffi-ande partin de la inatiere colorante du lioublon,

taiSis que I’acide picrique, s’il y en a, iVest pas at aque par

le reactif et par consequent reste dans le liquide et lui coin

Lnfque sa Laveur particuliere. Un autre nioyen consiste a

SSTa biei-e, evalorbe i moitib ou au <,u^t de eon ^o-

lume nar du sous-acetate de plomb, ou a la^iter a^ec ui

cSn animal pulverise. La pure es de ia sor e

nresque completement decoloree. Mais, s 1 ^ a de 1 acic e

DicriQue le liquide filtr6 conserve sa couleur jaune. Cett..

rSon’esttres sensible et suffisante pour decouyrir une

nartie d’acide dans douze a dix-luiit mille parties de bieie.

'
SelonPolil, un reactifencore plus sensible consiste aimniei-

o-er de la laine tres blanche ou n’iniporte quel tissu fabrique

avec cette substance dans la biere, a faire bouillir cinq ou

dix minutes et k laver ensuite la laine. Si la biere est P^’^,

la la"ne reste blanche ;
mais s’il y a de 1 acide picrique, memo

dans la proportion de la laine setrouve coloree en

ianne canari pale ou fonc6, selon la qiiantite.

•’ m Bruner a modifie ce precede de la mamere suivante^ .

11 acidule la biere par I’acide chlorhydrique, puis Uade pai

raiTimnniacuie a chaud la meche de laine qu il a tait digeiei

d^rh S acSe, il mtre, il evapore et il trade le re-

^fdn mr le cvrnure de potassium, linmecliatement d ,se pro-

£ une coKton rouge. Ce proobclb est encore plus sen-

eWsri: ro^t^-substance e^si Jd
^ solution aqueuse. On ajouteM r m'^ eTcS d'acMate do plomb pour preoipiter

VhumSZ T dAntves matieres extractives; on s6pare le

Spar^Mn,^
Stior^on^wte i I’dbullitton et on bvapore leutement,

• c?nn’'i pp mip Ip r6sidu pr6iiii6 un6 coiisist^iiCG opcus. o,

pills on I'a^te pendant quelques

L dns netlte quantity d’eau possible et on desseclie a

loo^'degrel Des quo niumidito a completement disparu.
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on fait boiiillir le charboii avec de I’alcool pur pour dissoudre

I’alcaloide, on filtre, on evapore et la picrotoxine cristallise

d’elle meme. — Si elle se trouve en grande cpiantite, elle se

depose en beaux prismes bien definis
;
si elle est en faible

proportion, elle se depose seulement en longues aiguilles

radices.

On pent aussi recherclier la picrotoxine par le procede

de Stas.

Noixvomiqiie. — On traite I’extrait de IMere par le pre-

cede de Stas, puis on caracterise la strychnine a I’aide de
reactifs appropries.L’addition dim pen de bioxyde de plorab

a sa dissolution dans I’acide sulfurique concentrd prodiiit

une belle couleur bleue qui passe rapidemeut au violet, puis

au rouge et enfin au jaune (Marchand). — On pent rempla-

cer le bioxyde de plonib par le bichromate de potasse (Otto',

par le permanganate de potasse (Wenzell); ces deux reac-

tifs donnent une coloration plus vive encore que le bioxyde
de plomb.

Matieres minerales ajoutees fraudulciisement. — Si Ton en
soupconne la presence, on s’en assure en evaporant la

biere’a siccite et en incinerant le residu dans une capsule

de platine jusqu’a destruction complete de matiere organi-

que; on dissout ensuite la cendre dans une quantite aussi

faible que possible d’acide chlorhydrique et on essaye par le

sulfocyanure de potassium, qui donnera une coloration rouge
sang en precence du fer, ou bien par I’ammoniaque et

I’oxalate d’ammoniaque, qui donnera un precipite blanc en
presence de la chaux.
Pour reconnaitre le sel marin, on dissout une portion de

la cendre dans I’eau, on filtre et on ajoute de I’acide nitri-

que et du nitrate d’argent. Du volume du chlorure d’argent
precipitd on en conclut a la presence ou a Tabsence du sel

marin. Quelques chlorures existant naturellement, on ne
doit ])as conclure a I’adulteration, d’apres la formation
d’unelegere opalescence. S’il y avait del’alun,il serait preci-

pite sous forme de flocons Wanes par addition d’ammoniaque
a la solution, quand on fait I’essai par la chaux.

Substances conscrvulrices. — Les bieres de qualitd supe-
rieure sont expedi6es en wagons glacieres. Quant aux
antres, on y ajoute des substances destinees a empecher la

fermentation
;
parmi ces substances sont I’acide boriqiie ou le

borax et le salicylate de soude.
Les deux premieres substances seront rechei-chees dans

les cendres. Quant a I’acide salicylique, sa presence pent
Atre decelee par I’addition a la biere dime solution tres
Atendue de perchlorure de fer; on s’assurera des resultats
(ie la reaction en Iraitant ])ar (luehiues gouttes d'acide sul-
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furique, agitant avec Tether ou Talcool amylique, puis on
decante et on evapore le rdsidu repris par Teau, et cette
liqueur, traitee par le perchlorure du fer, donnera une colo-

ration violette caracteristique.

BIOXALATE DE POTASSE

Syn. anglais, Bioxalate of Potassium.
— allemand, Doppelt sauerklees-aures Kali.

Ce sel est retird du sue acide de certaines plantes {Oxalis

acetosella, Oxalis coimiculata, Unimex acetosa, etc...). On le

fabrique sur une grande echelle en Suisse et dans certaines

parties de TAllemagne. Ce sel a une saveur acide et quand
on le chauffe il ne se charbonne pas.

Le sel d’oseille du commerce est quelquefois falsifie avec
de la creme de tartre, ainsi qu’avec du bisulfate de potasse.

La prdsence de la creme de tartre (bitartrate de potasse) ou
de n’importe quelle autre substance organique est reconnue
par Todeur particuliere de pain brule qui se degage quand
on chauffe le sel dans un creuset de platine, tandis que
Toxalate de potasse pur ainsi chauffd n’emet que des fumees
blanches et acides et ne se charbonne pas. Apres la calcina-

tion, il reste un residu grisatre formd par du carbonate de
potasse.

La presence de la creme de tartre pent aussi etre mise
en evidence en faisant bouillir Toxalate de potasse a essayer

avec de Tacide sulfurique concentre, qui le decompose etle

dissout, tandis qu’il se produit en meme temps un rapide

degagement d’acide carbonique et d’oxyde de carbone. La
solution reste incolore si le sel est pur

;
mais si au contra ire,

apres avoir fait bouillir le sel suspect pendant quelque temps,

la liqueur brunit e’est une preuve qiTil s’y trouve de Tacide

tartrique ou une autre matiere organique. On reconnait la

presence du bisulfate de potasse en dissolvant Toxalate

dans de Teau pure et en essayant la solution avec du chlo-

rure de baryum, qui donnera un precipitd blanc insoluble

dans Teau et dans les acides, s’il y a du sulfate de potasse.

BISMUTH

Syn. anglais, Bismuth.
— allemand, Wismutli Markasitre.

Le bismuth du commerce nous vient gen^ralement de

Saxe, mais il est aussi exploit^ en Boheme, en Carinthie. en

Sufede et en Norvvege. L’Angleterre poss6de aussi quelquos

mines de ce m6tal.
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Le bismuth, etimt tr6s fusible, se trouve g6neralement a
l etat nalif. On le separe de sa gangue d’uiie maniere tre's
simple et tres facile. Le mineral, simplement reduit en mor-
ceaux, est place dans un creuset et expose a une chaleur
1 ouge. Apres un certain temps le metal s’agglomere an fond
du creuset. On bien le mineral est entesse dans des cylindres
de ler fondu, legerement inclines et qu’on chauffe. Le bis-
muth se separe bientOt de sa gangue et s’ecoule dans des
1 6Cipients places a la partie inferieure du cyliiidre.

Quel que soit le moyen employe pour I’obtenir, le bismuth
du commerce n est jamais pur; il est souille par dusoufredel arsenic, du plomb, de Largent, du fer, de I’etain, etc..!On pent analyser le metal de la maniere suivante •

On place dans un creuset un poids donne du bismuth ii
essayer, et on le fond avec un dixieme de son poids de ni-
trate de potasse, pour convertir le soufre et I’arsenic en
. ulfate et arseniate de potasse qu’on elimine ensuite par deslavages a 1 eau, qui dissout ces substances. Le bismuth oui
•este et qu, pent cpntenir du plomb, de I’ai-gent de
ta.n e c est mis k bouillir avec de I'acide nitrique qui

dissout pas. On le recueille sur un filtre, on le lave onchauffe et on pese. On traite ensuite la liqueur filtree par

line so?utfon^X
carbonate de potasse; on ajoute ensuite

i ne solution de cyanure de potassium et on fait digdrer le
chaleur pendant quelque temps. Le plomb

potasse reipTiM^H®"^
precipites par le carbonate de

lestent indissous, mais largent reste en solution a

e\Tut sn7nn
potassium. On jette

f
««c nn filtre, on dissout ensuite dans I’acide acetiquee carbonate de plomb et de bismuth reste sur le filtre Tt

imme -tip
^‘!®®'\®.®f^tenant la solution et la lame de plombnei ^i e et on lai.sse reposer le tout quelqiies heures.

i^nr^p
gi-aduellement rdduit h I’etat metalliqup

Pni4vp^
et quand latotalite du bismuth, estsdparee onenldve la lame de plomb, on la lave, on la seche, on la pdsen recueille sur un filtre le bismuth qn’on lave avec de Leanpure /prdalablement bonillie et refroidie a I’abri du contactde l air). On le redissont ensuite par I’acide nitr q e Ton iverse un exces de carbonate d’ammoniaque Oii chaufiriptout pendant quelque temps et I’oxyde de hisumth s^trouvea.nsi completement separe. ll est alors lave, ,i( 1,/^^^^^^

ffiins un creuset de porcelaine etpesd. On brule sepaSmentle filtre sur le couvercle du creusit et on reje te les cei h^dans la masse qui doit etre pes6e.
' ®
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On neutralise par I’ammoniaque la solution de plomb qu’on
a s6paree par filtration du bismuth precipitd et on traite par
I’oxalate d’ammoniaque, afin de precipiter le plomb a I’etat

d’oxalate de plomb qu’on recueille alors sur un filtre, qu’on
lave et qu’on cliauffe dans un petit creuset de porcelaine
decouvert. Par le traitement il est convert! en protoxyde de
plomb, et du poids de ce compose, on pent deduire le poids
du plomb. La perte de poids eprouvee par la lame de plomb
employee indique la quantite d’oxyde de plomb qu’on doit

retrancher du poids total du protoxyde de plomb obtenu.
1 12 grammes en poids de protoxyde de plomb equivalent a

io4 de plomb metallique.

On melange avec un exces d’acide nitrique dilue et on
chaulfe doucement la liqueur qu’on a sdparee par filtration

du precipite produit tout d’abord par le carbonate de potasse
et qui contient I’argent a I’etat de cyanure double d’argent
et (le potassium. L’argentest ainsi precipite a I’etat de cya-
nure d’argent qidon recueille sur un filtre, qu’on lave, qu’on
seclie a ioo° et qu’on pese

;
loo grammes de cyanure d’argent

= 8o,fi d’argent. On pent aussi s(^parer I’argent par cou-
pellation (voyez Argent).

BLEU DE PRUSSE

Syn. anglais, Prussian blue.

— alleinand, Berliner blau.

Le bleu de Prusse a pour formule Fe’' Cy® + pAq.On I’ap-

pelle encore cyanure ferroso-ferrique, ferrocyanure fer-

dique, bleu de Berlin. Son nom lui vient de ce qu’il a dte

i-ecouvert en 1710 par un fabricantde Berlin, Diesbach.

Ce produit se presente sous la forme de masses compactes,

a reflet cuivre, insolubles dans I’eau, I’alcool. I’ether, les

acides etendus; enflamme, il bride a Fair en se transformant

en sesquioxyde de fer.

Les caracteres d’un bon bleu de Prusse sout les suivants :

legerete, belle couleur bleu fonce avec teinte cuivreuse, il

adhere fortement a la laugue, ne doit pas faire elfervesceuce

lorsqu’on le traite par les acides, ni gonller lorsqu’on le fait

bouillfr dans I’eau.

Le bleu de Prusse du commerce est rarement pur, iU

contient g(3n6ralement de I’hydrale d’ahimine on des sets

basiques de fer et d’idumine. 11 est frequemment fraude ]iar

I’amidon et le earbonate de chaux.
Pour ce qui est de ralumine, sa presence pent peine

etre regardde comme nne falsification, car autrefois on en

ajoutait tonjonrs nne eertaine quantite pour satniau* Talcaii
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libre emplo3’e dans la fabrication. L’alumine pr^cipitee ne
denature paS la couleur, du moins autant que le peroxyde de
fer qiii serait precipite par Talcali et donnerait une colora-

tion verte an procluit; cependaiit le bleu de Prusse etant

actuellement prepare avec le ferrocyanure de potassium,

I’additiou d’alun est parfaitement inutile, sauf conime moyen
d’augmenter le poids de la matiere colorante.

Pour purifier le bleu de Prusse : on le pulverise, on le

fait digerer environ quarante-huit heures dans I’acide clilor-

hydrique dilue, et on verse sur la masse une grande quantite

d’eau. Le bleu de Prusse est insoluble, tandis que tons les

autres sels auxquels il etait mele restent en solution dans la

liqueur surnageante. On decante cette derniere et on larem-
place par une nouvelle quantite d’eau, et ainsi de suite jns-

qu’ii ce que I’eau surnageante soumise al’evaporation ne laisse

plus de reside. On doit employer pour cette operation de
I’eau distillee, car si on se servait d’eau commune contenant
en solution du bicarbonate de chaux, une partie du bleu de
Prusse serait decomposee en oxyde de fer et ferrocj^.anure

de calcium, lequel, soluble, serait entraine par I’eau de lavage.
On pent encore purifier lebleu de Prusse en en dissolvant

un poids donne dans I’acide sulfurique concentre on dans
I’acide chlorhydriqueet en versant la solution goutte a goutte
dans une grande quantite d’eau. Le bleu de Prusse pur est
precipite, les autres sels restent en dissolution dans I’eau.

On le recneille sur un filtre, on le lave, on le seche a I’etuve
a ioo“, jusqu’a ce qu’il ne perde plus de son poids.
La presence de I’amidon dans le bleu de Prusse sera

decelee de la faf;on suivante : on fait bouillir avec de I’eau
une certaine quantite du produit, qui s’epaissit s’il contient
de I’amidon.

On pent apprecier le pouvoir colorant du bleu de Prusse
en en broyant une quantite donnee avec ‘.>,5 ouoofoisson
poids ou plus de carljonate de plomb et d’huile. La couleur
o!)tenue est comparee avec celle qui est produite par le

meme poids de bleu de Prusse type traite de la meme facon.

IIO.NBO.NS, P.APlLliS COLOHILS ET CONFITURES

Les substances suivantes ne doivent jamais, sous n’im-
porte quel piaHexte, ni a quelque dose que ce suit, etre
employees ])Our colorer les gelees. les sucreries, etc.,’ etc.,
ou toute autre substance alimentaii'e.

’ ’ ’’

Vert. — Vert ('‘meraude. . Arsenite de ciiivre.
Vert de Slieele. ... —
Vert de Scluveinfurtli, Acetate et arsfmite de miivre,
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Hydro-carbonate de cuivre.

Acetate de cuivre.

( Protoxyde de cobalt et oxyde
I de zinc.

Chromate neutre de plomb.
Sulfure d’ar.senic.

lodure de plomb.

Oxyde de plomb.

Sulfure de mercure.

1 Carbonate de cuivre et de
( calcium

.

En resume, toutes les couleurs minerales, le bleu de
Prusse excepte, sont plus ou moins dangereuses et, par
consequent, ne doivent pas etre emploj'ees pour colorer

les substances alimentaires.

Void les matieres colorantes qui peuvent etre employees
en toute securite par les confisem’s, liquoristes et autres.

Couleurs bleucs. — Indigo pulverise.

Sulfate d’indigo.

Bleu de Prusse.

Ces substances se melangent facilement avec toutes les

autres couleurs dans lesquelles le bleu entre comme partie

constituante, ainsi, par exemple, avec le jaune pour faire

le gris, et avec le rouge pour faire le violet.

Couleurs jaimes. — Safran.

Graine d’Avignon.
Graine de Perse.

Quercitron.
Fustet.

Laques alumineuses de ces substances v6getales.

La couleur jaune obtenue k I’aide de quelques-unes dos

couleurs ci-dessus, et surtout de la graine d’.\vignon et de
la graine de Perse, est plus brillante que celle qui estfournie

par le jaune de chrome, produit toxique :

Couleurs rouges. — Cochenille.

Carmin,
Laque carminbe,
Laque de Bre.sil,

Laque de garance.

COULEURS COMPOSfiES

Couleurs vertes. — On produit une couleur verte par le

melange d’une des couleurs bleues avec une des couleurs

Vert-de-gris

Verdet

Vert de Rinman. . .

Jaune. — Gomme-gutte.
Jaune de chrome . .

Orpiment
Jaune de Turner. . .

Jaune de Cassel . . .

Rouge. — Rouge de plomb
Minium
Cinabre
Vermilion

Bleu. — Bleu
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jaiines indiquees ci-dessus. Mais le vert le plus brillant est
celui qu’on obtient avec le bleu de Prusse et la graine de
Perse. Cette couleur a une teinte aussi riche cine le vert dp
Schvveinfurth, qui est veneneux.

^

Coulsw s violsltes. On pent les obteuir par le ]nelan°’e
dune des couleurs bleues avec une des couleurs rouges
indiqu^es ci-dessus. On pent avoir par ce moyen une
immense variete de teintes.
Une decoction de bois de campeclie fouruit une belle

couleur violette.

Ue melange de la laque carminee avec le bleu de Prusse
donne une teinte pensee.
Quant aux papiers colores qui sent quelquefois employes

pour envelopper, les plus dangereux sent ceux d’un beau
vert^ on d un bleu clair, obtenus au moyen de substances
mmerales et qui, lorsqu’ils sont en contact avec des
substances molles, humides ou graisseuses, telles fine le
lard, le beurre, le fromage, les sucreries, caramel dra-
gees, etc..., peuvent leur ceder une partie de leur matiere
coloi-ante et donner lieu ainsi a des accidents graves etmeme mortels. ^

Rasedon de Mersburg a attire Tattention dunionde medical sur les dangers que presente I’emploi du
\ei t-de-gris, soit dans la peinture des appartements soitdans les papiers de tenture. II pense qui sous I’influencece Ihumidite, une certaine quantitc d’hydrogene arsenS so
di^gage et vient troubler la purete de I’ciir.

Selon le docteur Rasedon, cet air ainsi vicie pent occa-sionner des douleurs pseudo-rhumatismales, de la newalgiede la toux, la lassitude et ramaigrissement. La plus grande

d humidite soit dans la cliambre, soit dans I’atmosphere
Le papier et les cartes glacees, connus sous le noni depapier email, et les cartes de visite, telles qu’on les emploiea present, sont prepares a I’aide du carbonate de plomb(blanc de plomb), qui est v6n6neux.

^

neciMrche de la matidre colornnte minMc dans les sucreries
les dragees el aulres substances comestibles.

'

’

Toiites les preparations mindrales mentionn6es ci-dessiissont insolubles dans I’eaii
;
elles peuvent etre isolees en faisantdigerer les articles suspects dans I’eau, qui dissoiit le sLe tout etant abandonne au repos, la matiere insolub^isedo.pose au fond et pent ctre separ6e par decantation

tirjn, lavage et dessiccation a une cliaieur mode?6e
’
^

Le vert de Sclieele on le vert emorandp i

fuivro), le vert de Sclm-einfurth, qui est liri melange
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tate et d’ars6nite de cuivre, sont facilement reconnus
comme composes ars6nicaux par I’odeur d’ail qu’ils dega-
gent quaad on les projette sur du charbon allume, on bien

quand on les melange avec du carbonate de sonde et qu’on
les chauffe an chalumeau sur le charbon.
La presence de I’arsenic pent aussi etre mise en evidence

de la maniere suivante : on prend im tube de verre exempt
de plomb et on I’etire k une extremite, d’une longueur
d’envirou o. centimetres et de telle facon que le diametre
int^rieur de cette partie htiree soit le meme que celui d’une
forte aiguille k tricoter. On en voit un modele dans la figure

ci-contre {fig. i8).

On introduit avec precaution dans la partie fermee du
tube une petite portion de la matiere insoluble, prealable-

ment dess6ch6e et dont le poids peut varier de i ^ 6 milli-

grammes, puis on place par-dessus un fragment de charbon.
Le meilleur charbon pour cet usage est celui qui est

vendu en petites baguettes longues, minces, poreuses, et

qui est employe par les dessinateurs. Cela fait, rop6rateur
introduit dans la flamme d’une lampe a alcool la portion B
du tube ou est le charbqji

;
et quand celui-ci se trouve

porte au rouge, il chauffe immediatement la partie effilee

qui contieitt le compos6 arsenical.

L’acide arsenieux est reduit en passant sur le fragment
incandescent de charbon et un anneau d’arsenic metallique

est d’abord forme en C
;

il peut etre deplace en D et reve-
nir de nouveau en C en exposant ces points successivement
a la chaleur de la flamme d’une lampe ii alcool. L’anneau
d’arsenic mbtallique ayant (^.tb ramend de nouveau en C, on
coupe le tube en ce point a I’aide d’une lime et on chauffe ;

I’odeur d’ail caracteristique devient immediatement percep-
tible et met ainsi hors de doute la presence de I’arsenic.

Le papier qui a 6t6 color6 avec le vert de Scheele peut

aussi etre roul6 en une petite boulette et introduit dans la
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partie renflee du tube represente figure ig,-et trade eusuite

de la meme maniere que ci-dessus. Le charbon fourni par

le papier est suffisant pour reduire t’arsenic, et on obtient

ainsi un anneau metallique miroitant.

Cependant il est difficile de decouvrir la presence de
I’arsenic en traitant le papier suspect de cette maniere

:

line huile empyreumatique entrainee avec la fumee vient se

condenser sur les parois du tube et masquer le brillant de
I’anneau metallique. 11 vaut mieux trailer le papier par
I’acide chlorhydrique dilue, qui dissout la substance colo-

rante et permet alors la recherche de I’arsenic dans la solu-

tion au moyen de I’appareil de Marsh.
On pent encore melanger le residu sec mentionne ci-

dessus avec un peu de flux noir et chauffer dans un tube
ferme a une extremite {fig. i8)

;

s’il y a de I'arsenic, un
anneau miroitant se formera en C. La poudre qui reste a

I’etat insoluble apres la digestion dans I’eaii pent contenir

un oxyde quelconque de cuivre
;
dans ce cas, I’addition

d'ammoniaque liquide produira une belle coloration bleue

dans la solution. Le papier teinte avec de I’oxyde de cuivre

est colore, lorsqu’on le touche avec une solution ammonia-
cale

;
ou bien, si le papier est place dans un verre et qu’on

verse dessus une solution aqueuse d’ammoniaque, on
obtient une belle liqueur bleue. Le papier colord avec un sel

de cuivre bride avec une flamme verte. Le residu sec ou le

papier peuvent encore etre traites par I’acide sulfurique
dilue

;
on filtre

;
si le liquide filtre donne par I’ammoniaque

une teinte bleue, ou par le ferrocyanure de potassium un
j)recipite brun rougeAtre, ces rdactions denotent la presence
du cuivre.

Une lame de fer parfaitement brillante et ddcapde, une
lame de couteau, par exemple, pent aussi tres bien servir a
reconnaitre la presence du cuivre. Cette lame, plongee dans
la solution se recouvrira, au bout de quelque temps, d’une
couche de cuivre mdtidlique, si ce mdtal est prdsent.
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Quand la matiere colorante est le vert de Hinmaii
(protoxyde de cobalt et oxyde de zinc), on pent la inettre

en evidence en dissolvant dans un exces d’acide acetiqne
le rdsidu sec insoluble dans I’eau. On fait passer a travers

la solution un courant d’hydrogene sulfure, qui donne un
])recipite blanc de sulfure de zinc, tandis que le cobalt res-

tcra en solution.

On pent s’assurer que le precipite blanc est du sulfure

de zinc en le redissolvant dans I’acide clilorhydrique et en le

laissant digerer jusqu’a ce que toute odeur d’hydrogene
sulfure ait disparu. On filtre, on a.joute un exces d’animo-

niaque qui redissoudra le pi’ecipite blanc produit d’abord
;

on filtre de nouveau, s’il est necessaire, et on ajoute du
sulfhydrate d’ammoniaque a la solution fortement ammo-
niacale

;
le zinc sera precipite a I’etat de sulfure blanc, inso-

luble dans un exces de reactif.

En resume, quand un precipite blanc est produit par le

sulfhydrate d’ammoniaque dans une solution claire et inco-

lore fortement ammoniacale ou alcaline, il est toujours du
ii la presence du zinc.

La liqueur, qui a 6te separee par filtration du precipite

l)lanc de sulfure de zinc, produit dans le premier essai par
le courant d’hydrogene sidfure et qui contient I’acetate de
cobalt, a une couleur rose et donne par evaporation un
rdsidu deliquescent d’une couleur violette ou bleue.

Couleiirs jaunes. — Quand on s’est servi du chromate de
plomb pour donuer une couleur jaune a la substance sus-

pecte, on pent facilement decouvrir ce sel dans le residu

sec mentionne ci-dessus, en procedant comme suit

:

Une partie du residu sec est raelangee avec du borax
fondu, et s’il y a du chrome, on obtient, a I’aide du chalu-

meau, une perle de couleur vert emeraude. Si, d’uu autre

c6te une autre portion du residu est melangee avec de la

soude et chauffee sur du charbon a la flamme de reduction

du chalumeau, on obtiendi’a des globules de plomb.

Le chromate de plomb pent aussi etre decele en faisant

bouillir une portion du residu sec dans une solution de
carbonate de potasse, qui le couvertit en chromate de
potasse, d’une couleur jaune clair ou jaune citron. L’addi-

tion de quelques gouttes d’acide azotique le convertit en
bichromate de potasse, et la solution prend une teinte

jaune orange. Si u une portion de cette solution on ajoute

quelques gouttes d’acdtate ou de nitrate de plomb, on pro-

duira un precipitd jaune de chromate de plomb soluble

dans la potasse caustique.

Si, au lieu de nitrate ou d’acetate de plomb, on se sert

d’une solution de nitrate d’argent, un prdcipitd rouge car-
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mill cle chromate d’argent apparait. Si la solution iie coutieut
pas un exces d’acide, le precipite est violet.

Tons les oxydes et les sels de plomb peuvent etre facile-
ment caracterises au raoyen du chaluraeau sur le charbon,
car, chaiiffes a la flarame de reduction, ils donnent imme-
diatement des globules de plomb metallique. La reduction
du plomb est tellement facile qu’il suffit de chauffer au
rouge pour I’effectuer.

Si on met le feu a du papier ou a des cartes glacees ou
emaiilees avec du carbonate de plomb, I’operateur pent
remarquer d’abord qu’aupres du point enfiamme il se
produit line couche jaune d’oxyde de plomb, et en regar-
dant attentivement la portion carbonisee du papier, ou pent
apercevoir un grand nombre de petits globules de plomb
metallique.

Le carbonate de plomb etanttoxique, il est, bien entendu,
dangereux de se servir de papier emaille ou glace avec
cette substance pour envelopper des articles comestibles.
On a des exemples d’enfants qui ont ete empoisonnes en
machant ou en sucant de ces cartes.
La presence de Torpiment est caracterisee dans le residu

sec en le chaulffint au rouge sur uue lame de platine. Dans
ce cas, il bride avec une flamme bleu pale et se volatilise
completement. Cependant la meilleure reaction de I’orpi-
inent est sa conversion en arsenic metallique. On I’execute
de la maniere suivante ;

Le sulfure d’arsenic (orpirnent), ou le residu sec ou sa
))resence est supposee, est place dans I’extremite A du tube
[(irj. 20), et par-dessus on ajoute une quautite conveuable

de tartrate de cliaux recemment calcine. La portion du
tobe contenant le tartrate de chaux calcine doit etre
chaufiee au rouge au moyen d’une lamjio a alcool systemo
Argand, |)uis, qiiand il est i-ouge, rextremite A du tube
contenant loipimejit est placee dans la llamme de la
lampe. l.es vapenrs de sulfure d’arsenic traversant aloi’s le
inelango de chaux et de charbon, poi’te au rouge, sont
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decomposees
;

le soufre se combine a la chaux pour for-

mer clu sulfure de carbone
; I’oxyde de carbone se d6gage

et un anneau d’arsenic m6tallique se depose en B. On doit
prendre soin que le tartrate de chaux calcine soit assez
chaud. Autrement le sulfure d’arsenic pourrait etre sublime
sans se decomposer. Au lieu de tartrate de chaux, on pent
aussi employer de I’oxalate de chaux melange avec un peu
de carbonate d’ammoniaque.
La gomme-gutte est caracterisee en ce que la solution

des sucreries a examiner conserve une teinte jaune. la

gomme-gutte etant partiellement soluble dans I’eau. Le
meilleur procedb, pour reconnaitre cette substance con-
siste a faire digerer les sucreries dans I’alcool rectifie

;

ensuite on ajoute a la solution alcoolique filtree de I’eau,

qui precipitera cette gomme resine, puis, par addition

d’ammoniaque, on olniendra une coloration rouge. Le chlo-

rure de plomb, le minium et autres composes du plomb
peuvcnt etre deceles exactement de la meme facon que le

jaune de chrome au moyen du chalumeau. On obtient ainsi

un globule de plomb metallique
;
ou bien on pent traiter

le rbsidu par I’acide azotique et on filtre, puis on ajoute au
liquide filtre une solution de sulfate de soude qui produira
un precipite blanc de sulfate de iDlomb. Si, au lieu de sul-

fate de soude, on emploie I’iodure de potassium, on aura
un precipite jaune d’iodure de plomb. Si Ton fait passer a

travel’s la liqueur filtree un courant d’acide sulfhydrique,

on aura un precipite noir de sulfure de plomb.
Le cinabre ou le vermilion peuvent etre deceles en dis-

solvant le residu dans I’eau regale. On dilue avec de I’eau,

on filtre et on essaye avec le chlorure de baryum, qui

donue un precipite blanc de sulfate de baryte, le soufre du
sulfure de mercure (vermilion) ayant ete couverti en acide

sulfurique par I’action de I’eau regale. Cepeiidant il iie faut

pas oublier que les sulfures donnent touj ours une certaine

quantite d’acide sulfurique, lorsqu’on les traite par I’eau

regale ou I’acide azotique. G’est pourquoi cet essai n'est pas

concluant, a moins qu’on ne se soit prealablement assure de

I’abseuce d’autres sulfures.

Un autre precede consiste a melanger une partie de la

matiere rouge avec de la soude legerement humectee, et a

introduire le tout dans un tube de verre ferine ii une extre-

mite. Si I’on porte alors I’extremite du tube a la chaleur

rouge, le mercure sera rarnene ii I’etat metallique et se

sublimera sous la forme d’une couche grise dans laquelle la

presence des globules de mercure pent etre rendue appa-

rente, si elle ne Test d6jii, par le frottement d'une baguette

de verre. Le vermilion pent etre aussi caracteris6 en le
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chauffant seiil dans le tube de verre. Le vermilion se snhH-mera s;ins alteration, sous la forme d’une poiidre rouo-p
Les jouets sent g6n6ralement color6s on points avec dessubstances veneneuses identiques a celles qie nous veUiSd enumeier, et des accidents mortels ont ete occasionnes

cbez des enfants qui les avaient portes a leur boucbe.

des confitures

Les aliments de luxe que Ton designe sous ce nom sont

a
leur jus, et du sucre; mais iltst beaucoup de produits livres sous le nom de confitures

qiu contiennent une quantite assez considerable de sub-stances etrangeres
;

il en est inerae qui ne renferment ni•sucre cnstallisable ni sue de fruits. On trouvS-a iSdneises operations eflfectu6es au laboratoire municipal

fnu'J
ces produits, dans les Documents siir \es

falsifications cles matieres alimenlaires, 1882. Voici d'anrpscet ouvrage, les essences employees pour donner le ffouta ces confitures artificielles :

j
Ether acetique r

Essence I Acide tartrique •
• •

jjg
) Acide benzoique ^

)
Acide succinique. . .

^

groseille. ( Ethp benzoique.
‘ "

\
Aldehyde et acide oenantiiique.’ .'

I

/ Ether acetique ’ r

[
Acide tartrique r

Essence I Glycerine

de <
Aldehyde et ether formi(]ue. . ?

r 1 . )
lather benzoique, butyrique. ... ,framboise./ Ether amyl-butyrique, acetique. ..... ! i
Ether oenantiiique, methyl-salylique. ... i

Ether nitreux, sebacylique et succinique. 1

P (
Ether amyl-butyrique ,0

Essence 1 Ether butyrique ’
' '

d ananas. ) Glycerine
Aldehyde et ciilorofurjiie! 1 1

'!

. I

Ether sebacylique r„
Essence i Ether valerianique

de <
Glycei'ine .....’ -

1 flther butyrique
z

melon, f Aldehyde. ‘ ;

lEssence
[

Ether benzoique. . ~

de ?

/ Glyc6rme '2

•cerise, I Ether (EnantWque eVacide'beczoique.'
i’

e
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Essence
de

pomme.

Essence
de poire.

Essence

de

peche.

Aldehyde
Ether amyl-valerianique
Chloroforme, ether acetique
Ether nitreux, acide oxalique

Glycerine
Ether acetique
Ether amyl-acetique, glycerine
Ether formique, valerianique, butyrique.
Ether acetique, glycerine, huile de per-

sico

Aldehyde et alcool amylique
Ether sebacylique
Glycerine. . .

Ether acetique et aldehyde
Huile de persico

Ether butyrique
Ether formique
Ether butyrique
Valerianique
Glycerine .

Alcool amylique
Ether amyl-butyriqiie, chloroforme. . .

Ether oenanthique et acide tartrique. . .

La recherche des matieres employees a la coloration

confitures est indiquee k I’article Yin.

Essence
de

prune.

Essence

d’abricot.

5>

lO

I

}
5

r

.a

.5

>

I

8

4
)

1

lO

5

h
o

des

BORAX

BORATE UE SOUDE. — CHRYSOCHOLLE. — TINKAL

SEL DE PERSE.

Syn. anglais, Borax.
alleniand, Borsaures natron.

Le borax est un compose de I’acide borique et de soude,

tiu’on trouve principalement dans les Hides, d’ou on I’exporte

a I’etat impur et naturellement reconvert d’une sorte de

matiere grasse ou savonneuse. Dans cet etat impur, il est

en cristaux hexaddriques plus ou moins aplatis, dhme cou-

leur jaunatre ou grise, et il est alors connu sous le nom de

Tinkul ou de Chrysocholle, et ce n’est qu’apres la purification

qu’on lui donne ie nom de borax. Alors il est blauc, sous

forme de prismes hexaddriques reguliers Idgerement efflo-'

rescents, d’une saveur un peu styptique, et il possede une
reaction alcaline.

Le borax est fabrique aussi et surtout en combinant direc-l

tement la soude (carbonate de soude cristallisd) avec I’acideJ

borique de Toscane (vo.yez Acide borique).



BOUGIES STEARTQUES

Ce borax artificiel, selon qu’il se depose a une temDeri-tuie supeiieure ou inferieure a 56° cristallise pndres reguliers ou en prismes obliques
’ ^

L essai du borax peut etre fait tres facilement au movend un precede imagine par Gay-Lussac et analogue a celuimploye pour 1 alcalimetrie. Puisque I’acide sulfuriouedecompose le borate de sonde dime faron corn] lete s i misemployons de I’acide sulfurique d’une forj^
quantite qui sera necessaire pour decomposer un noids

le°se
”
On S'^doit'^r’'^ Y contenue dansle sei. un peut done amsi facilement calculer par les eouiva

defoidr”™'''"" “n'e^Pond/cetteqZtite

Les falsifications du borax consistent ffdneralement pn «/-;

intpt
1 •

mai in pai une solution de nitrate d’Trp-pnt rmi

mm§mM
iHSpiH
mm^Mmoorax a (^te falsifie avec un dixifeme de son poids d’al in ii

bougies steahiques

abriquees a?ec°un Sange generalement
iue I on obtient dans la <3^nnni«r..,V- i

^

,

Onajouteaux bou"|i'^ ™’pZ'd'’o^r" ‘'Sof’’-Ians le but de les rendre plus brilhmn. p1 ?
On fabrique egalcment des bougies de mn^ t?n snbsutnant aux acides stfiariq'l.e ^InT^gaJtiio la mS?!
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gariiie etlastearine que Ton obtient par la simple expression
du suif.

Ces bougies se reconnaissent facilement : elles sent
grasses au toucher, brClient avec une flamme fuligineuse et

repandent une odeur de suif ou de chandelle. De plus, leur

prix est moins eleve que celui des bougies steariques.

Mais c’est surtout avec la paraffine que Ton fraude les

bougies. Pour decouvrir cette addition on peut traiter la

bougie suspecte par la potasse
;
on saponifie ainsi I’acide

stearique
;
puis on precipite par une solution concentree de

chlorure de sodinm, le savon ainsi, obtenu, qui est jete sur
un filtre et lave al’eau distilleejusqu’ii complete dissolution.

La paraffine reste sur le filtre
;
on la dissout dans I’etlier,

on evapore et on pese.

BROME
Syn. anglais, Bromine.
— allemand, Brom.

Ce corps, employe en qnantitd assez considerable pour la

photographie et d’autres usages, est un liquide d’une cou-
leur brim rougeatre fonebe, d’une odeur ddsagreable et

suifocante, analogue a celle du chlore. La densite est de

9,,97 et quand il est pur, il bout a + 63 °. Le breme du
commerce exige quelquefois une temperature de 120° pour
entrer en ebullition

;
ce qui, d’apres M. Poselger, est du

a la presence de quantites variables debromure de carbone,

provenant de Paction simultande du brome sur Tether et

I’alcool employes dans sa preparation.

Le brome peut etre purifid en le distillant et en ne

recueillant que les premieres portions qui passent a 70°.

Le brome pur est pen soluble dans Peau, plus soluble

dans Palcool; mais son meilleur chssolvant est Tether. .

M. Poselger, dans les Poggendorf Airncden, dii : « Pendant la'

distillation de certains dchantillons de brome du commerce,
j’ai observe que le point d’ebullition se maintenait a n'\-"

au lieu de 122 et que le liquide acquerait une teinte del

plus en plus claire et devenant a la fin parfaitement incolore.

Je poussai la coloi’ation jusqu’a siccite et je trouvai un r^sidm

de charbon.
« En .separant le brome de la derniere portion du liquide:

distillb au moyen d’une solution de potasse, j’obtins un ,

liquide huileux, aromatique, incolore qui se trouve etre.i

apres analyse, du bromure de carbone. » On trouve dubro-

mure de carbone dans la pi'opoition de 6 Ci 8 p. 100, dans

divers echantillons de. brome de commerce. Il est tres
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1 O I

probable que le bromure de carbone doit son online dansce cas a 1 ether employe pour la preparation du brSme
Le brome contient quelquefois de llode : cette impurete

est facile a mettre en evidence, an moyen d’un pen denmille de er et d’eau, II se produit un mdlange de pmo-bramui-e et de protoiodure de fer. On ajoute flora un pend ^an chloree anndonn^e. Le chlore decompose I’iodnre^ etcolore ainsi en bleu I’amidon.
‘juume ei

BROMURE DE POTASSIUM
Sjn. anglais, Bromide of potassium.— allemand, Bromkalium.

Le bromure de potassium se trouve en cristaux cubimipq
saveiir Acre et sal6e tres sohVbles dans 1 eau et un pen solubles dans I’alcool.

ua rf ,
potossium impur pent contenir de I’iodnrn

bromatTfrp’otosse
«n carbonate et du

dp'lnT-.l®"
que le bromure est melange d’iodurede potassium, on en place quelques decigrammes sur nn

[

papier prealablement impregne d'amidon- nn
:,™ ? “ P-tiou d^u cll5ore!‘™iS i Sd e7l b rtf

•rSiTest'^rrnt^'’T'’''
^^omure de potassium. Lew point de vue de I’iode

uantiiA H '""i
^ 'ii^‘^OLit dans I’eau une peti^

n P M.r*
ot on ajoute un v£ e

‘onttP. nip I’addition de qucZies
n^^^ ^ ^

c-
io sulfure de carbone se colore enolet sous 1 mnuence de I’iode s’il v pm . nn..^a i ’

omure de potassium conip^temeiit" diS^^
. IS (|ui pent contenir du clilorure de potassi m ’

potassium demaiide pour une iirPcipiUitroTp^^*^
^ chlorure

d.
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Tandis que is%428 de nitrate d’argent precipite comple-
tement i gramme debromure, ilfaut 26^,278 pour precipiter

I gramme de chlorure. On prbpare d’abord ime solution

titree de nitrate d’argent, en dissolvant 10 grammes de ce
sel pur dans un litre d’eau distillee : chaque dixieme de
centimetre cube correspond k i milligramme de nitrate

d’argent. On dissout dans 100 centimetres cubes d’eau dis-

tillee I gramme de bromure a essayer et prealablement
ddbarasse de I’iode, 10 centimetres cubes de solution repre-
sentant de bromure de potassium, et demanderaient,
s’il etait pur, 14,2 centimetres cubes de la solution d’argent.

Le chlorure de potassium demanderait 22,7 centimetres
cubes.

M. Baudrimont a propose im moyen de rendre la reaction

finale plus delicate en ajoutant quelques gouttes de solution

de chromate de potasse au bromure a essayer. Le nitrate

d’argent qu’on y ajoute se combine d’abord avec la totalite

de brome et de chlore, et la precipitation est complete
lorsqu’il y a production d’un precipite rouge de chromate
d’argent.

II est evident que le bromure contiendra d’autant plus de
chlorure que le nombre des divisions de la solution de nitrate

d’argent employe depassera 142. Avec un bromure conte-

nant i/io de son poids de chlorure, on emploiera i5o divi-

sions, et avec un melange a poids egaux de bromure et de
chlorure 184, 5 divisions.

En somme, si le bromure contient i, 2, 5, 4 dixiemes de
chlorure, le nombre des divisions de la solution d’argent

employee sera de 142 -j- 8,5 divisions de 142 -}- 8,5 X 2
,
de

i4a 4" 8,5 X de 142 -H 8,5 X 4? ©tc.

La presence du bromate de potasse est mise en Evidence

lorsqu’en traitant le bromure par I’acide chlorydrique con-

centre, ce dernier prend une teinte jaunatre due a du brome
mis en liberte.

Le bromure contient du carbonate de potasse, si, lors-

qu’en projetant line tres petite quantite d’iode dans uim

solution de bromure, celle-ci reste incolore.

BRONZE

MiTAL DES CLOCHES. — BRONZE A CANON

Syn. anglais, Bronze. — Bellni(5tal, Gun nuital.

— alleniand, Krz.

Les alliages ci-dessous consistent principalement en

euivre et en Atain, dans des proportions variees; on y ajoute
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quelquefois une petite quantite de zinc ou de plomb, ou
meme ces deux mdtaux a la fois. Voici les resultats de plu-

sieurs analyses ;

BRONZE

des

canons.

MIROIRS

des

telescopes.

MONN AIE S

et

medailles.

TAM-TAMS

OU

cymbales.

MITTAL

des canons.

Statues.

METAL

des

cloches.

Cuivre. .

Etain. . .

Zinc. . . .

Plomb. .

66
33
»

))

93 — 89
7 — 11
» — )>

)) — »

78 — 80
22 — 20

)> — ))

» <— ))

92 — 89
8 — 11
» — »

)) — )>

80 — 83
10 — 17
6 — »

4 — ))

99 100 — 100 100 — 100 100 — 100 100 — 100

L’analyse du bronze, du mital des cloches ou des canons
se fait de la merae inaniere que cede du laitou (voyez
Laiton),

CACHOU
Syn. anglais, Catechu, Japan earth.
— alleinancl, Catechu Katechusaft.

Le cachou est un extrait prepare en differentes contrees
de rinde, en concentrant une decoction aqueuse des fruits

et du bois de YAcacia catechu (Legumineuses, Mimosees),
ou de YAreca catechu (Palmiers).

On donne quelquefois le nom de cachou au sue epaissi

de Nauclea Gambis (Rubiacees).

Le cachou de Bombay, auquel on donne aussi le nom de
cachou de Pegu, se presente en masses carries, pesant de
Go a 8o grammes, d’une couleur brun rougehtre, brillantes,

d’une texture uniforme. La cassure est brillante et con-
choi’dale; sa densite est 1,09. Voici sa composition :

Tannin 5 a

Matiere extractive 54
Mucilage 7
Tmpuret6s. . 7

100

Le cachou du Bengale, fourni egalement par YAcacid
catechu, est en morceaux roods et aplatis, pesant de 100
a 120 grammes, d’une couleur de rouille a I’extdrieur et
brun fonc6 a I’int^rieur. II est plus compact que les autres
sortes. II contient des ddbris vegetaux; sa cassure est
teriie. II a 1,28 de densite. Voici sa composition

;
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Tannin 4 9,5
Matiere extractive oG ,5

Mucilage 7 »

Impuretes '

. . 7 »

JOO >»

Le cachou de Malabar est aussi en masses amorplies,
d’une conleur de rouille k Texterieur et terne, brun fence

.

II est cassant et recouvert de glumes de riz. Sa density est

i/(o- Voici sa composition :

Tannin 45,8
Matiere extractive 09,9
Mucilage 8,0
Impuretes et sable (3,5

100,0

Le cachou est souvent falsifie par I’addition de diff‘6rents

autres extraits astringents, ou par I’incorporation de sable,

(Vargile, d’ocre et autres impuretes. Cependant quand on
lui a ajoute d’autres extraits, le cachou est d’une couleiir

foncee, presque noire et d’lme apparence brillante. Qnel-
quefois aussi il est visqneux et adhere aux doigts.

D’ailleurs la saveur, an lieu d’etre astringente, puis douce
et agreable, est astringente et amere.
Le cachou etant completement soluble dans I’eau et dans

I’alcool, on pent en.separer facilement les impuretes, telles

que le sable, etc.

Pour reconnaitre la presence des extraits astringents ou
de cachou de qualite inf6rieure, on dose le tannin.

Une dep methodes les plus faciles pour determiner la

quantite de tannin contenue dans le cachou a examiner
consiste a traiter sa solution dans I’eau par une solution de
gelatine. II se produit un precipite qu’on lave, qu’on des-

seche au bain-marie jusqu’ii ce qu’il ne perde plus do
poids; on le peso : 100 griunmes de ce precipite sec contien-

nent 4« grammes de tannin.

Le cachou est quelquefois falsifie par la fi'eide. On en
reconnait la presence en le traitant a iroid par I'eau, puis

par I’alcool; enfin on traite le r^sidu, qui est do la h^cule,

par node,

CAFE
Syn. anglais, Coffee,

— allcinand, Kaffc.

Les principales sortes commerciales de cafe sont : le

moka ou caf6 de Turquie, les cafes de la Jamaique, de Saint-
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Domingue, de Cuba, Porto-Rico, Berbice, Demerara, de
Bourbon, de la Martinique et d'Haiti.

Toutes ces sortes de cafe sent ameliorees par le temps
et le cafe se trouve dans de meilleures conditions apres

deux ou trois ans de recolte.

Les caracteres physiques du cafe sont les suivants : les

grains doivent etre de dimension moyenne, arrondis et

doux au toucher, d’une couleur grisatre, sans impuretes, et

ils ne doivent pas degager la plus legere odeur de moisi ou
autre

;
car les grains de cafe absorbent tres facilement les

odeurs des autres corps et acquierent ainsi un parfum
desagreable.

De nombreuses balles de cafe out ete endommag^es pour
avoir ete embarquees dans des vaisseaux qui avaient servi

auparavant a transporter du sucre. Quelques sacs de poi-

vre suffisent pour gater une cargaison entiere de cafe.

Le cafe, meme le meilleur et dans d^’excellentes conditions^

pent etre det^riore par une mauvaise torrbfaction, operation
assez delicate et rarement bien execut6e. Si elle-est incom-
plete, I’arome du cafe ne se developpera pas entierement
et le meilleur cafe pent alors donner une infusion fade ou
insipide, dhin parfum uii peu acre. Si la torrefaction est

poussee trop loin, Parome du cafe disparait et I’infusion

aura une saveur fade et amere.
Le cafe, apres avoir ete torrefib convenablement, doit

etre vers6 encore chaud dans des caisses de bois munies
de couvercles fermant exactement. On le conservera ainsi

jusqu'a ce quhl soit froid et il ne faut pas le vider, comme
cela se fait souvent, sur une claie a laquelle on communique
un mouvement de va-et-vient, afin de le refroidir rapidement.
Quand on le torrefie par petite quantity, il pent etre mis

dans une feuille de papier brim et enveloppe de flanelle

jusqu'a refroidissement complet.
On garde la meme feuille de papier brun, pour des opt^-

rations ulterieures.

Le cafe torrefi6 doit etre conserve dans des vases bien
clos et parfaitement secs, les grains, quand ils out 6te tor-
refies convenal)lement, spnt d'une belle couleur uniformA-
ment brune, brillante, et huileuse a la surface.
Le cafe en grains pent etre de qualite inferieure ou il

))eut avoir ete dfiteriore, soit par le contact avec d’autres
substances, soit par I’eau de mer. On s’apeiroit de suite que
le cafe est avarib au moyen de I’odeiir et de la savour
seules des grains, la forme caractei-istique de ceux-ci ne
pouvant donnei- lieu a aiicuno substitution.

Mais il en est Ijien autreinent pour le cafe moulu; il ))eut
etre alors et il est, dans le fait, continiiellement adultere
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sur une grande echelle par Tadjonction de plantes ou de
racines pulverisees, prealablement torrefiees, telles que la

chicoree {Cichorium Intybiis, de Linne), les racines de
bette, de carotte, de panais, de garance, les haricots, les
pois, Ic bU et autres substances torrefiees,

En somme, le cafe moulu offre une telle tentation aux
falsifications, qu’on ne doit en acheter qu’aux inarchands
d’une honorabilite parfaite; et meme il vaut beaucoup
mieux, pour le consomraateur, acheter un moulin etinoudre
son c^e Chez lui. Cette depense minime le mettra a I’abri

de toute fraude et lui assurera une infusion de cafe d'un
arome excellent, car le cafe en poudre, meme pai’faitement
pur, perd graduellement son arome a la longue.
De toutes Ces falsifications du cafe moulu, c’est Faddition

(le .la chicoree qui est la plus frequente.
Que la chicoree, ajoutee au cafe dans la proportion de

1 a f> onces pour une livre, doune une infusion color(ie,

c’est la un point indiscutable. La chicoree donne du corps
et de la couleur, mais c’est une qualit(^ de nature douteuse,
qui ne plaira certainement pas a un palais exerce.

Quoi qu’il en soit, la chicoree pouvant etre achet(ie a part
et a un prix tres inf^rieur evidemmeut a celui du cafiL

nous conseillons au consommatenr d’acheter son caf(3 7wn
moidii et d’}f ajouter de la chicoree dans telle proportion
que bon lui semblera.
Quant a ce qui concerne les proprietes medicinales de la

chicoree qui, dit-on, amelioreraient cedes du cafe et modi-
fieraient son action stimulante, s’il en est ainsi, ce ne pent
etre que par dilution, et ceux qui a ce propos jugeraient
I’addition cle chicoree au cafe non seulement exempte de
reproche, mais imSme utile, devront, d’apres le meme
principe, permettre a I’epicier de inelanger du foin, de la

paille ou du son a son the, arrose d'une decoction de bois

de Campeche. Le marchand de viu pourra aussi ajouter de
I’eau a sa biere et a ses fiqueurs, sans mil souci de la sante

du consommateur et tout simplement pour corriger ou
modifier Faction stimulante de ses produits.

La chicoree n’a d’autre propriety que cede de colo-

rer en brun Feau dans laquede on la fait bouidir ou
infuser et de donner en meme temps un liquide dune
saveur plate, douceAtre, amere, et surtout d’(3tre. d'un prix

beaucoup moins elev6 que le cafe.

L’eau comparde a la biere et aux liqueurs posstide cette

derniere qualite a un degre eminent, et si ede etait employiie

par le cafetier sur la meme echelle que la chiconie Fest

par Fdpicier, il n’y aurait pas d’ivrognes.

L’adult(^Tation du cafc^ par la chicoree pent ('^tre (hmeloe
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dc la maiiiere suivante : les raciiies de chicoree, apres

avoir ete sechees dans im four, torrefiees et inoulues, res-

semblent au cafe moulu de facon a rendre la distinction

impossible a premiere vue une fois le melange fait. Mais si

on mouille d'abord un pen de cafe suspect et qu’on le roule

eusuite dans les doigts, on formera, s’il y a de la chicoree

en quantite appreciable, une petite bade ou boulette, tandis

que le cafe pur trade de la meme maniere ne peut etre

aggloiiiere et reste en poudre.
La presence de la chicoree peut etre aussi decelee en

jetaut une certaine quantite de cafe suspect dans un verre
d’eau sans agiter. Le cafe surnage un certain temps, mais
la chicoree moulue absorbe I’eau immediatement et tombe
au fond du vase en donnant a la liqueur une couleur jau-

natre ou jaune brunAtre. Si, au lieu d’un verre, on se sert

d'une bouteille renversee {jig. 21) dont on a enleve le fond
ou d’uu entonnoir, la chicoree, qui tombe la premiere, peut

etre aussitot separee, en enlevant adroite-

ment le bouchon, et est recueillie dans un
recipient qnelconqne place au-dessous. En-
suite elle peut etre facilement caracterisee
par sa saveur et son dtat pAteux.

Quand, au lieu de chicoree, on a em-
ployd le ble, les pois ou les haricots tor-

refies, I’operateur peut decouvrir la fraude
en faisant d’abord une infusion de cafe
suspect, en le decolorant autant que pos-
sible a I’aide du charbon animal, et en
essayant la liqueur froide avec une solution

aqueuse ou alcoolique d’iode, qui produira
dans ce cas la coloration bleue caracte-
ristique indiquant la presence de I’amidon.

La chicorde, qui sert a falsifier le cafe,

se trouve. elle-meme frdquemment adulteree. Ainsi, la chi-

corde moulue est souvent mdlangd de riz et de bid, torre-
fies et moulus, ou bien de biscuit ou de pain, ces substan-
ces dtant d’un prix infdrieur. I,eur prdsence peut etre
ddcelde comine dans le cafd au moyen de la solution d’iode.
Ln autre moyen consiste, a projeter la poudre dans une

bouteille renversde ou dans un entonnoir, comme il a dte
(lit [)lus haut; la chicorde absorbant Lean plus rapidement
tombe la premiere au fond et ])eut etre separdc.

!,a poudre de chicorde a dte aussi adultdrde avec de la

bi'ique jiulvdrisdc de I’oci'e et d’auti’cs matieres terreuses.
La prdsence et la quantitd de ces matieres peuvent etre
tres facilement ddtermindes en incindrant un poids donne
du produit .suspect; 100 grammes de chicorde pure donnent

i-if'. 21 .



lo8 CABBONATE d’amMOMAQUE

de 4 a 5 gramines de residu fixe. L’exces indique la fraude.
Le marc de cafe est la substance principalement employee

pour adulterer la chicorde et le cide. Cette fraude peut etre
decouverte en dessecliant d'abord la chicoree suspecte au
bain-marie et en en jetant une pincee, quand elle est

seche, dans I’eau, comme ci-dessus. La chicoree absorbe
I’eau et s’enfonce, tandis que le marc de cafe reste a la

surface. Cependant le meilleur moyen de deceler cette

falsification parait etre la force de I’infusion qui se trouve,
bien entendu, d’autant plus faible que la fraude est plus

considerable.

En somme, il est extremement facile de falsifier le cafe

en poudre, tandis que c’est a peu pres impossible pour le

cafe en grains. Aussi conseillerons-nous au consommateur
de ne jamais acheter le cafe moulu.
On rencontre aussi le cafe dans le commerce comme

produit manufacture, a I’etat d’essence ou plutot d’extrait de
cafe. Cette preparation, pourvu qu’elle soit authentique, est

particulieremeut propre a I’usage des voyageurs, qui peuvent
ainsi se procurer une tasse de tres bon cafe, sans derange-
ment ni appareil.

CARBONATE D’AMMONIAQUE

SESQUICARBONATE d’AMMONIAQUE OU SOUS-CARBONATE

d’aMMONIAQDE. — ALCALI VOLATIL CONGRET

Syn. anglais, Carbonate oi ainmoniuin. Smelling salts.

— allemand, Kohlensaures aininoniak.

Le sesquicarbouate d’ammouiaque du commerce contient

souvent du sel ammoniac (clilorhydrate d’ammoniaque), du

sulfate ffammoniaque, des matieres organiques et quelque-

fois aussi des traces de carbonate de plomb ou d uii sel dc

chaux.
Les impuretes sont decelees de la maniere suiyaute :

Le sesquicarbonate d’ammoniaque pur chaufle dans un

creuset de platine doit se volatiliser sans r6sidu. S’il reste

un residu charbonneux, il est dCi a la presence de matieres

organiques; si le residu est fixe, c’est du carbonate de

plomb ou un sel de chaux qui se distinguent I’un de I’autre

en humectant le residu avec du sulfhydrate d’ammoniaque;

s’il y a du plomb, le residu noircira, tandis qu’il ne subira

aucun changement de couleur si c’est de la chaux. De

plus, si le sel ammoniac contient du carbonate de plomb,

cette derniere substance ne se dissoudra pas si Ton traite

le sel par I’eau.
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dll sel ainiiiomac ou un autre chlorure queJconque setrouve melange au carbonate cramrnoniaque, ce dernier
doit etre dissoiis dans I’eaii, et la solution essayee par le
niti ate d argent produira alors un trouble ou un precipite'
blanc, selon la quantite de chlorure pi-esent.

Si le sesquicarbonate d’ammoniaque est souille par du
sulfate d ammoniaque, une addition de nitrate de barvte ala solution aqueuse du sel prealablement sursature d’acide
uitrique produira un precipite de sulfate de baryte.Lomme ces impuretes n’existent generalement qu’en tres
faible proportion, leur quantite est plus exactenient deter-

3rbarytl"'°^'®“
d’argent ou

sesquicarbonate d’ammoniaque est souille parde 1 huile empymimatique, il laisse un residu charbonneuxapres .yon; subi Paction de la clialeur, et sa solution dansun acide dilue est brune et meme noire.
Comme le sesquicarbonate d’ammoniaque expose a Pairse convert,t gi-aduellement m bicarbonate d'ammoniaqulcontient toujours un pen de ce dernier sel.

’

d’ammoniaque pur est translucide et

CARBONATE PJE BARYTE
Sjn. anglais, Carbonate of baryuni.

allcmand, Kohlensaiireskali.

n
uecante et on filtre la liqueurys laquelle on verse de Pacide sulfurique qui precipiS

lern?pr
^’^tat de sulfate de baryte. Ce

froportion^’le^^
calcind et peso, doit se trouver dans laoportion de 117 gi amines pour cliaque on grammes doarbonate de baryte sur leqiel on a ophrl Laeparee par filtration du sulfate de iiaryte ainsi p?oc uit imoit pas donner le plus leger nrocinitA m..

” ^

ar le siilfhydrate d’ammoniaque, le carbonate
u de sonde, Poxalate d’ammoniaque ou d’autres reactifs

^

Bn prhcip. e don.16 par Poxalate d’ammon aqu^ind onera

^

^prgence d un sel de chaux
; cette addition e“?as.tez n4-

7
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D’ailleurs, un precipite quelconque produit par un reaclif

indiquera uue irapurete.

On pent encore s’assurer de la purete du carbonate de
baryte a examiner en en faisant bouillir une certaine quantite
dans I’eau distillee. On filtre et on evapore la liqueur filtree

a siccite. S’il reste un residu, c’estune impurete. Cependant
Fr^s^nius a montre que le carbonate de baryte n’est pas
eompletement insoluble dans I’eau, car il\ iSy parties d’eau
dissolvent une partie de carbonate de baryte.

CARBONATE DE MAGNESIE

Syn. anglais, Carbonate of magnesium.
— allemand, Kohlensaure talkerde.

Le carbonate de magnesie du commerce se trouve en
morceaux cubiques d’une belle couleur blanche, doux au
toucher, inodores, sans saveur et d’une density de 0,294*

Cette substance est souvent souillee de craie {carbonate

de cliaux), cela provient soit d’une adchtion frauduleuse, soit

de ce que les sels magnesiens dont on I’a retiree contenaient
des sels de chaux

;
comme c’est le cas quand on retire le

carbonate de magnesie des eaux meres provenant de la

preparation du nitrate de potasse ou du sel marin. On
obtient le plus pur en precipitant une solution de sulfate de
magnesie par une solution chaude de carbonate de potasse

ou de soude.
La presence du carbonate de chaux est mise en evidence

en dissolvant une portion du carbonate de magnesie a

essayer dans Eacide chlorhydrique
;
on filtre, on saturc

I’exces d’acide avec une solution aqueuse d’ammoniaque,
puis on y ajoute une solution d’oxalate d’ammoniaque:
on obtient un precipite d’oxalate de chaux. On recueille

rapidement le precipite sur un filtre, on le lave, on le

chauffe dans un creuset de platine et on pese. Le poids

obtenu est celui du carbonate de chaux contenu dans la

substance.
On pent aussi apprecier la valeur du carbonate de ma-

gii6sie par la quantite d’oxyde qu’il fournit par cMcinatiou

45 p. 1 00 environ.

1
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CARBONATE DE PLOMB.
Syii. anglais, Carbonate of lead. White lead,

allemands, Kohlensaures blcioxyd. Bleiweiss.

Lt! carbonate de ploinb est ime combinaison de Pacide
carbonique avec le plomb

;
il est d’mie belle couleur blanclie

insoluble dans Teau; il est decompose an rouge par la
clialeur qiii chasse Tacide carbonique et laisse du protoxvde
de plomb.
La ceruse est un article de commerce tres important • elle

est tres employee dans la peinture ii I’huile.
La veritable ceruse du commerce cependant n’est pas du

carbonate de plomb parfaitement pur : elle contient aussi
generalenient une faible proportion d’oxyde de plomb
lijdrate dout la presence parait etre necessaire pour aim-menter la propriety que possede la ceruse de couvrir.

^

La ceiTise est I’objet d’un grand nombre de falsifications
Le.s pnncipales soniles sulfates de baryte, de plomb, de chaux
Jl Icl C7*UIC,

La presence du sulfate de baryte et du sulfate de iilomb
•eiit etre facilerneut decelee en traitant un poids connum la ceruse a essayer, ro grammes par exemple, par un
mrrn.-f

legere effervescence seloduit tout cl abord et lorsqu on s’aperc.oit que toute action
cesbc, apres avoir fait bouillir la liqueur, etant Taciden exces, on verse le tout dans une grande capsule deorcelaine et on fait evaporer a siccite a une douce chaleui-.

e. residu sec doit alors etre traite par Teau distillee afin de
•.d^issoudre les nitrates formes, et on jette le tout sur un

Le precipite ou la portion insoluble qui reste sur le filtre
t lorme par du sulfate de plomb ou de baryte. On le lave

' '^neusement, on le seclie, on le calcine, puis on le pese.Atm de s assurer si cette jiartie insoluble est constituee

baryte.

Oependant comme les sulfates de plomb et de barvteuvent se trouver simultanement dans la cei’use a esi verpeut-etre aussi de la .vi/icc en poudre fine, il est ndces-re de jirocdder de la maniere suivantc :

Upres avoir bien lave et seclie une portion du residu secsoluble dans lacide mtrique dilue, on le cliaulfe an cln-
I lean sur un morceau de cliarbon et s’il se ddgage onamectant avec de Tacide chlorhydrique, une odeur
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caractei-istique d’liydrogene sulfure, Toperateur peut etre
assure qu’il y a du sulfate de baryte.
En consequence, admettant que ces trois substances se

trouvent dans la c6ruse, on doit melanger intimement le

residu insoluble et bien lave avec environ trois fois son
poids de carbonate de potasse; on le fait fondre pendant
line demi-heurc environ dans un creuset de porcelaine en
ayant soin de menager la chaleur au commencement, de
peur que la masse en ebullition ne s’echappe par-dessus les

bords du creuset. La masse apres avoir ete fondue puis

refroidie est traitee par I’eau chaude, et on fait bouillir.

La solution est filtr6e, puis on sursature soigneusement la

liqueur filtree avec de I’acide nitrique dilue qu’on ajoute

par petites portions a la fois a cause de I’elfervescence et

on fait evaporer le tout a siccite. La masse seche etant alors

traitbe par I’eau bouillante, s’il reste un residu insoluble,

granuleux, c’est de la silice. Si la liqueur separee de la

silice par filtration donne, par I’hydrogene sulfure, un pr6ci-

})ite noir, la ceruse contenait du sulfate de plomb.
Le sulfate de baryte peut etre calcine avec le filtre, sans

crainte de le convertir en sulfure de baryum. Mais comme
le sulfate de plomb serait reduit par le charbon du filtre, il

vaut mieux, apres sa dessiccation, I’enlever du filtre par

grattage aussi completement que possible, bruler le filtre

s6parement et ajouter les cendres au sulfate de plomb
qu’on a retire du filtre. On calcine le toutavant de le peser.

Quand la ceruse est falsifiee avec de la craie ou de la

chaux, on en reconnait la presence en dissolvant une portion

de rechantillon a examiner dans de I’acide nitrique tr^s

dilue et on fait passer un courant d'hydrogene sulfure

jusqu’a ce que la solution en possede fortement I’odeur; il

se produit un precipitb noir qui est du sulfure de plomb et

qu’on separe par filtration. On fait alors bouillir la liqueur

filtree jusqu’a ce que toute odeur d'hydrogene sulfure

ait disparu. Apres une nouvelle filtration, si elle est n6ces-

saire, on peut precipiter la chaux soit a I’etat d’oxalate de

chaux par I’oxalate d’ammoniaque, soit a I’etat de sulfate de

chaux au moyen de I’acide sulfurique et de I’alcool. Dans le

premier cas la liqueur filtree doit etre neutralisee par I'am-

moniaque et par I’addition d’oxalate d’ammoniaque, il se

produit immediatement un precipite d’oxalate de chaux.

Quand on vent doser la chaux, on laisse reposer longtenips

la liqueur contenant le precipit6, car I'oxalate de chaux se

d6pose tres lentement
;
de plus, il est convcnable de faire

bouillir la liqueur et de la laisser deposer avant dela filtrer,

autrement le liquide filtr6 serait trouble. On recueille sur

un filtre I’oxalate de chaux pr6cipit<^, on le lave, on le
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seche et on le chauffe avec le filtre dans im creuset de
platine. Pendant cette operation I’oxyde de carbone se
degage et brCile avec une flamme bleue, puis on pese le
residu forme par du carbonate de chaux. Si la chaleur n’a
pas ete trop forte, le carbonate de chaux n’aura pas perdu
de son acide carbonique et du poids du carbonate de chaux,
on deduira celui de la chaux qui se trouve dans I’echan-
tillon.

5o grammes de carbonate de chaux representent 28 gram-
mes de chaux.
Le dosage de la chaux a I’etat de sulfate de chaux donne

des resultats plus exacts. Dans ce cas, de I’acide sulfurique
est d’abord verse dans la liqueur filtree, puis on y verse de
1 alcool; le sulfate de chaux etant insoluble dans un melange
d’alcool et d’eau est precipite, puis recueilli sur un filtre
qu’on lave avec de I’alcool dilue, qu’on seche, qu’on chauffe
et qu’on pese.

68 grammes de sulfate de chaux representent 28 grammes
de chaux.
On pent aussi determiner la quantite de carbonate de

chaux c]ui^ sg trouvG dans la CGriise a Gssaycr 011 V0rsai]t
une solution de carbonate d’ammoniaque dans la liqueur
dou Ion a separe le sulfure noir de plomb. On filtre cette

i liqueur apres I’avoir prealablement fait bouillir iusqu’a dis-
iparition complete de toute odeur d’hydrogene sulfure.
I L addition de carbonate d’ammoniaque produira un preci-
1 pite de carbonate de chaux qu’on pent recueillir ensuite sur
I un filtre, qu on lave, qu’on seche, qu’on chauffe doucement
t-et qu on pese. La solution de carbonate d’ammoniaque
^•employee dans ce but doit d’abord etre melangee avec un
oeu d ammoniaque pure et avant de filtrer le carbonate de
.^haux precipite on doit laisser digerer le tout pendant un
'.emps assez long dans un lieu chaud, afin que le depht
ouisse bien se former.

OARMONATE DE SOUDE

CRISTAUX

Syn. anghiis. Carbonated natron, soda;— allcniand, Einfacli kohlcnsauros natron.

Les (ristaux de carbonate de soude du commerce sont
'Ouvent adulter6s dans des proportions considfu-ables’ par
-laddition de cristaux de sulfate de soude dont le prix est
iiferieur de moitie a celui du carbonate. Le sulfate de soudee peut etre employ^ au ineme usage que le carbonate.
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II est facile de decouvrir cette fraude et de determiner la

qnantite de sulfate en dissolvant un poids connu de cristaux
dans I’eau, en sursaturant la solution par I’acide nitrique et

en y ajoutant une solution de nitrate de baryte jusqu’a ces-

sation de precipite. On fait bouillir le tout, on laisse reposer
le precipite (qni est forme par du sulfate de baryte) et on la

recueille sur un filtre. On le lave, on le seche, on le calcine

et on le pese. 117 de sulfate de baryte representent 162 de
cristaux de sulfate de soude.

Quelquefois aussi le carbonate de soude du commerce
contient du chlorure de sodium (sel marin). On en decele
la presence en essayant la solution claire (on celle qu’on a

separee par filtration du sulfate de baryte) et acidifiee par
I’acide nitrique, par une solution de nitrate d’argent qui

produira un precipite de chlorure d’argent, s’il y a du chlo-

rure de sodium. On fait bouillir le tout pendant quelques
instants et on laisse reposer; le precipite est s6pare par fil-

tration
;
on le lave, on le seche avec soin et on le fond dans

nn petit creuset de porcelaine, puis on le pese. i44 de chlo-

rure d’argent representent Go de chlorure de sodium.
11 ne faut pas oublier que les cristaux de soude du com-

merce contiennent toujours des traces de sulfate de soude
et de chlorure de sodium, et qu’ils renferment toujours Ga.fii)

d’eau de cristnllisation.

C.ARMIN

Syii. anglais. Carmine.
— alleinand, Cannin.

Le carmin est une matiere colorante d’un rouge magui-

fique qu’on retire de la cochenille, insecte hemiptere. On
recueille les insectes femelles, qui servent seules a la fabri-

cation dn carmin, sur les nopals, pen de temps apres la

fdcondation.

Cette matiere colorante etant d’un prix elevd, on la falsi-

fie souvent en y ajoutant de Vamidon, de Valuminc, du talc

ou du vermilion
;
quelquefois aussi on y laisse de la matiere

animale provenant de la cochenille. Ges impuretes acciden-

telles on volontaires sont facilement decelees en chauffant

le carmin avec de rammoniaque qui dissout completement
la matiere colorante et laisse les impuretes a I’etat inso-

luble. On seche le residu a une douce clialeur au bain-

mai'ie et on pese.
La difference de couleur du carmin de differentes fiibri-

ques, quand le carmin esl jmr, depend de la quantiti^. d'aln-

mine qui a servi a le prdcipiter.
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Les soins qui ont et6 apport6s dans la fabrication, la

pnrete de ratmospliere et probablement d’autres causes
encore influent sur sa couleur.

CARTHAME
Syn. anglais, Safflower.

— allemand, Saflor.

Le carthame {Carthamus tinctorius) est une plante origi-

naire des Indes orientales cultivee dans les jardins de
rOrient, de I’Europe centrale et meridionale. On cueille

ordinairement les fleurons isoles (Planchon). I) presente la

nieme apparence que le safran, dont on le distingne par
une simple inspection, et il n’en a ni la saveur ni Todeur.
Le carthame contient deux matieres colorantes : Tune

jaune est soluble dans Teau, Tautre rouge est extraite a
I’aide d’un carbonate alcalin et de I’acide citrique.

Le meilleur carthame vient des Indes. Le carthame de
bonne qualite doit donner 5 p. loo de matiere colorante
rouge; cette matiere colorante, qu’on trouve dans le com-
merce i\ I’etat liquide sous le nom d’extrait de carthame
oil de rouge vigilal, est g^neralement m61ang6e de talc fine-

ment pulverisd.

On traite d’abord le carthame par de Teau froide, assez
longtemps pour enlever la matiere colorante jaune; on doit

continuer le lavage jusqu’a ce que Lean passe incolore a
travers le filtre. On reprend ensuite par Talcool; ce dernier
vehicnle dissout la matiere colorante rouge qu’on isole en
chassant I’alcool par evaporation.
Ou bien, apres avoir enleve la matiere colorante jaune,

on extrait la matiere colorante rouge en faisant mac6rer le

carthame pendant une heure ou deux dans son poids d’eau
nontenant un dixieme de carbonate de soude. On separe
:par expression la liqueur fortement colorde en brun. On y

I immerge alors des 6cheveaux de coton, et on y ajoute, en
quantite suffisante pour saturer I’alcali, soit du jus de citron,

-soit une solution d’acide citrique ou d’acide tartrique. La
liqueur devient rouge, et la matiere colorante rouge se fixe

sur le coton, melangee avec un pen de matiere colorante
jaune qu’on enleve ensuite par des lavages al’eau. Le coton
linsi traite est alors plonge dans nn bain, composd de
»o parties d’eau et e parties de carbonate de sonde; le

•oton se decolore immediatement; on le retire et on I’ex-

prime, puis on prdcipite la matiere colorante rouge en ver-
'sant du jus de citron dans le bain.

Selon Dumas, la meilleure mdthode d’essai du carthame
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consiste a prendre un echantillon pese de carthame, a le

laver et a le trailer par le carbonate de sonde, comme il a
dtd dit plus bant; on prdcipite aiusi la matiere colorante
rouge qui se ddpose sur un poids connu de coton, et on
compare I’intensite de la coloration ainsi obtenue avec
d’autres quantiles de coton du mcme poids et colores avec
le meine poids de carthame, d’une qualite connue, ou avec
diffdrents echantillons de carthame qui serviront a determi-
ner leur valeur comparative.

CASTOREUM
Syn. anglais. Castor.

— allcmand, Bibergeil.

Le castoreum est une substance sdcretee par un rongeur,
le castor (Castor fiber). Elle se trouve dans deux poches
situdes dans la region inguinale du castor.

Pendant la vie de I’animal, le castoreum est mou, onc-
tueux, presque fluide; mais quand la poche a ete separee
de I’animal, il se desseche et devient friable, mais non dur,

d’une couleur terne, noir brunatre. On pent alors le pul-

vdriser facilement.

Le castoreum a une odeur forte, caracteristique et ddsa-

greable; une saveur amere, piquante, aromatique et per-

sistante.

L’odeur du castoreum est d’autant plus forte qu’il est

plus recent; mais il perd beaucoup de son poids par la

dessiccation. Par consequent, en achetant du castoreum on
doit preferer celui qui, desseche, possede une odeur forte.

Celui qui est inodore et iusipide doit etre rejete.

On rencontre plusieurs sortes de castoreum dans le com- ;

merce : les deux principales sont le castoreum de Russie et •

celui du Canada. Le meilleur nous vient de Russie ou plutOt ;

de Siberie; mais celui du Canada est a peu pres le seul . ;

qu’on trouve actuellement dans le commerce.
'

Autrefois, le castoreum etait une substance excessive-
.J

ment chere et par consequent se trouvait frdquemment fal- i

sifid. Aujourd’hui son prix est moins elev6, mais les falsi- j

fications, an lieu de diminuer, paraissent au contraire avoir

augmente en proportion.
Le castoreum est non seulement falsifid, mais il est quel-

quefois fabrique de toutes pieces au moyeu de sang dessti- .

che, m^langd de gommes, telles que la gomme amno7naquc.
j

et additionnd ou non d’un peu de veritable castoreum. he u

tout est renferme dans des poches artificielles. Cepondant >

on d^couvre facilement cetto frando en comparant le cas-
^
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tor6um falsifi6 au veritable castoreura et cela de la nlaniere

suivante

:

Les poches qui contiennent le veritable castoreum sent

divisees par des cloisons inembraneuses, qui ne se rencon-
trent pas dans les poches artificielles.

Si le contenudes poches est examine, on reconnaitra que
le castoreura est authentique non seulement parce qu’on

trouvera au centre une cavite, mais aussi parce que le cas-

toreum sera enveloppe dans des membranes ety adherera,

de telle sorte qu’on ne pourra Ten detacher par I’eau on
par I’alcool, a moins de lui faire subir une dessiccation prda-

lable et de le briser en suite.

Dans le castoreum artificieh on trouvera au contraire que
la poche est plus grosse et plus arrondie que celle du
veritable castoreum. On a imite ce dernier avec le scrotum
de jeunes boucs on la vesicule biliaire du mouton. On trou-

vera aussi, que le contenu des poches est constitue par une
substance molle on friable, d’une couleur rouge demi-
transparente, n’ayant qu’une faible odeur de castoreum.
On verra aussi qu’il se dissout facilement par I’alcool et

qu’il devient noir lorsqu’on verse dessus un persel de fer:

car la substance employee pour le falsifier contient gene-
ralement du tannin. On ya aussi ajoute des ballesde plomb
pour lui donner du poids. On I’a additionne frauduleuse-
ment de sagap6num, de gomme ammoniaque.
Dans le faux castoreum on remarquera I’absence des

membranes qui cloisonnent rinterieur.

CHLORATE DE POTASSE

Syn. anglais. Chlorate of potassium.
— allemand, Clilorsaures kali.

Le chlorate de potasse, tel qu’on l-e trouve dans le com-
merce, est gen6ralement pur. Quelquefois cependant il

contient du chlorure de potassium.
Quand il est pur, le chlorate de potasse a une saveur

fraiche, acerbe, et se. presente sous la forme de cristaux
aplatls, d’apparence nacree, solubles dans I’eau, beaucoup
plus a chaiid qu’a froid. 11 fuse stir les charbons ardents et
d(^tone par le choc quand il est melange avec des sub-
stances combustibles.
La solution du chlorate de potasse pur n’est pas trouble<^

par I’addition de nitrate d’argent; mais s’il contient du
chlorure de potassium, il se produit imm^diatement un
precipite de chlorure d’argent, soluble dans rarnmoniaque.

Pour determiner la quantity de chlorure <lc potassmm
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contenufi dans le chlorate a essayer, on pent employer la

solution titree dii nitrate d’argent dont il a et6 fait mention
a I’article Essai de Vargent.
Un poids donne, lo grammes, par exemple, de chlorate

est dissons dans un poids 6gal d’eau, et al’aide d’line burette
gradu6e on verse la solution titree de nitrate d'argent dans
la solution de chlorate. On agite soigneusement apres chaque
addition de nitrate d’argent; on s’arrete quand une goutte
de nitrate d’argent ne produit plus de precipite. Le nombre
de divisions employees indique la quantite de chlore et par
consequent celle de chlorure de potassium, 55/> de chlore

representent 7/1,5 de chlorure de potassium.
Quand le chlorate de potasse est souille par du chlorure

de potassium, le meilleur moyen de le purifier consiste a le

dissoudre simplement dans I’eau bouillante. Par le refroi-

dissement, le chlorate de potasse cristallise, tandis que le

chlorure de potassium, qui est beaucoup plus soluble, reste

en dissolution dans I’eau mere.
Le chlorate de potasse peutaussi etre falsifi6 avec du ?mc«,

(pie Ton reconnait a son insolubilite dans I'eau. On y ajoute

aussi quelquefois du nitrate de potasse.

Dans ce cas il suffit de mettre un peu du sel suspect dans
un tube a essai avec un peu d’eau et de tournure de cuivi*e.

en versant quelques gouttes d’acide sulfurique on obtiendra

des vapours rutilantes nitreuses, tandis que le chlorate de
potasse ne donne que des vapours iaunes d’acide hypo-
chlorique.

On pent encore ajouter a la dissolution un cristal de
sulfate de fer, puis quelques gouttes d’acide sulfurique pur;

la presence d’une trace de nitrate dounera lieu immediate-
ment a une teinte rose plus ou moins fonc(ie (r(^actlf do

Hichemond de Bassyn).

CHLOROFORME
Syn. anglais. Chloroform.

— allcmaiul. Chloroform.

Les substances qu’on trouve le plus souvent melangi^es au

chloroforme sent : Valcool, VahWiyde, Vacide chlorhydriquc.

Vaeide hypochlorenx et quelques composes nmtliyliques.

Le chloroforme pur, d’apres Soubeiran, doit gagner la

partie infbrieure d’un nu'dange a parties egales d’acide snl-

furique et d’eau.

La presence de Valcool pent etre d(iceh^e en chauffant le

chlorofoi’ine avec de I’acide cliromique ou avec du chromate-

acide de potasse et de I’acide sulfurique; la production
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d’une coloration verte indique I’alcool. De plus, ce dernier
produit de I’opalescence qnand on melange d'eau le chlo-
roform e.

Le cliloroforme est quelquefois prepare avec de I’alcool
m^thylique

;
il est alors beaucoup moins pur qiie celui qu’on

obtient avec I’alcool ordinaire. Sa densite est plus faible; il

est done d’une odeur empyreumatique repoussante ’et
produit line sensation desagreable quand on le respire. Il

contieut environ 6 p. loo d’une buile empyreumatique con-
tenant du cblore, brfdant avec une flamme fuligineuse,
plus legere que I’eau et bouillant a i38° environ.

Selon Gregory {Proc. Boy. Soc. Edinburgh, i85o, p. Sgi),
le cliloroforme impur pent se reconnaitre a I’odeur desa-
greable qu’il laisse, apres son evaporation, sur une 6toffe
qui en a ete imbib^e, et par la couleur jaune ou brune qu’il
communique a I’acide sulfurique pur, qnand on I’y melange
avec agitation.

Le chloroforme pur, place sur de I’acide sulfurique,
produit une surface de contact couvexe a la partie sup6-
rieure, tandis que le chloroforme impur donne une surface
de contact plane.

Selon Boiissin (J. Pharm. 5, XXXIV, eoG), la purete du
chloroforme pent etre v6rifiee an moyen du binitrosulfure
de fer qu’on obtient par Paction du sulfate ou du chlorure
ferrique sur un melange de sulfure d’ammonium et de
nitrate de potasse. Le chloroforme pur en contact avec ce
sel reste incolore

;
mais s’il contient de I’alcool, de I’ether

de I’alcool m6thylique, de I’aldehyde, il prend une couleur
brun fence.

Pour purifier le chloroforme, Grigory recommande de
I’agiter et de le laisser en contact avec de I’acide sulfurique
jiisqu’a ce que ce dernier ne se colore plus. On decante
alors et on met le chloroforme en contact avec une petite
quantite de peroxyde de manganese pour le d6barrasser
de Pacide sulfureux.

Selon Abraham (Pharm. Journ. Trans., X, e4), le chloro-
forme ainsi piirifie se decompose rapidement et on y a
constate, an bout d’lm certain temps, laprbsencede Pacide
chlorhydriciue et du cblore libre.

Selon Chrislison {Ibid. X, e.83), le chloroforme se conserve
bien apre.s avoir fde traite une fois par Pacide sulfurique-
mais Paction prolong^e de ce li(|uide, surtout s’il est souilld
d acide mtreux, exerce une action decomposante.

L’alrool est sonvent reconnu imm6diatement par la couleur
laiteuse du luiuide. S il s y trouve dans une proportion de
.)() a 50 p. loo, ladensitd de I’echantillon est bien inf^.rieure
a i,4()d, et qnand on en laisse tombei- •uiie goutte dans un
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peu d’eau, an lieu de s’enfoncer tout en re.stant claire et

translucide, la gouttelette devient opaque et perlee. Par I’a-

gitation, le melange devient laiteux et le chloroforme ne se

ddpose parfaitement qu’apres un long espace de temps.
Apres la separation totale, on observe que le volume primitif

de chloroforme diminue. En realite, I’alcool a ete dissous et

enleve au chloroforme, dont le volume est diminue d’autant.

De cette facon on pent souvent determiner la quantite

d’alcool present. Par exemple, on prend 5o gouttes du
chloroforme suspect, on les met dans uu tube etroit, on
marque le niveau auquel le liquide affleure, puls on y
ajoute environ 7 grammes d’eau distillee et ou agite

fortement. On laisse reposer une heure
;
le chloroforme se

rdunit au fond du tube et ou pent alors constater, par la

diminution de son volume, la quantite d’alcool en dissolution.

Le D’’ Letheby pense qu’une grande quantity du chloro-

forme employe en Amdrique est souillee par de I’alcool,

car, d’apres le rapport du professeur Meigs, il a une faible

densite qui est de i,45o.

L’aldehyde est une autre substance qui pent se rencou-
trer accidentellement dans le chloroforme. On le reconnait

son action reductrice sur I’hydrate d’oxyde d'argent et a

la propriete qu’il possede, etant chauflfe avec un peu de
potasse, de communiquer a celle-ci une teinte brune.

11 est douteux qu’il exerce une influence nuisible dans les

inhalations de ^chloroforme
;
mais il est probable qu’il est

convert! en acide acetique, et ce dernier est quelque pen
irritant. Dans un echantillon de chloroforme fourni a I’hdpital

de Londres (London Hospital), le D"’ Letheby a trouve-jus-

qu’a 53 p. 100 d’acide chlorhydrique libre, quantitd qui.

a I’etat gazeux, s’dleve a 5oo p. 100 du volume du chloro-

forme liquide. Get echantillon, lorsqu’on voulut I’employer,

donna lieu aux^accidents les plus graves
;

il occasionna de

la toux, de la “dyspnee, une forte congestion, suivie rapi-

dement de prostration et d'un collapsus presque complel.

Si ce chloroforme avait dt6 employd par des mains inexpe-

rimentdes, il aurait, sans aucun doute, occasionnd la mort

du malade. Le chloroforme contenant cet acide a gdndra-

lement une odeur irritante; il rougit letournesol et produit

un prdcipitd blanc quand on I’agite avec une solution do

nitrate d’argent.

L'acide hypochloreux pent etre ddceld par son odeur, il

rougit, puis blanchit partiellement le papier de tournesol et

il donne un prdcipitd blanc avec une .solution de nitrate

d’argent.

L’Mher chlorhydrique pent etre quelquefois reconnu

dans le chloroforme. On met sa prdsence en dvideuce en
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agitant le chloroforme avec de I’eau, puis on ddcante et on
distille an bain-marie. L’odeur de Tether chlorhydriqiie est

tres manifeste dans les portions qui passent les premieres

a la distillation.

Composes nvHhyliqiies. — 11 est regrettable que ces com-
poses dangereux ne soient pas faciles a decoiivrir. Un des

meillenrs indices de leur presence est Teffet qu'ils prodni-

sent snr le systeme animal. 11s occasionnent une cephalalgie

particnliere et line rapide prostration. On pent souvent

observer ces elTets dans les inhalations - tres courtes de

chloroforme, et il n’est guere douteux qu’ils ne soient la

cause du malaise qui suit si souvent Temploi de certains

echantillons de chloroforme.

CHLORURE DE BARYUM
Syn. anglais, Chloride of barium.
— alleinand, Clilorinbarium.

Le chlorure de baryum est rarement impur; cependant
il est quelquefois souille par du chlorure de strontium, du
nitnde de strontium, du chlorure de calcium ou du per-
chlorure de fer. Dans ce dernier cas, il a une teinte jaune.
Le chlorure de baryum pur cristalliso en prismes liiom-

boidaux, aplatis, transparents, qui decrepitent quand on
les chauffe. 11 possede une saveur tres amere, piquante et

nauseeuse. Sa densite est 9.,83.

La presence du strontium est mise en evidence en fai-

sant digerer une partie de ce sel dans Talcool; en Ten-
llammant, on a une flamme rouge caracteristique.

La presence du perchlorure de fer est indiqube par le

precipite bleu produit par Taddition de ferrocyanure de
potassium a la solution.

La presence du chlorure de calcium se reconnait tout
d'abord ])ar la deliquescence de ce sel; ensuite en traitant

le sel pai- de Talcool pur, le chlorure de calcium est dissous,

tandis que le chlorure de baryum iie Test pas. On jette le

tout stir im filtre pour separer le chlorure de baryum.
La liqueur filti-ee qui contieiit le chlorure de calcium est

evaporee a siccite a une douce chaleur; puis on y ajoute
de Tacide nitrique et on recherche la chaux dans la liqueur
a Taide d’lin melange d’acide sulfuritiue et d’alcool (|ui pro-
duira un iirecipite de sulfate de chaux insoluble dans Tal-
cool aqucux; ou bien, apres avoir neutralise la liqueur par
de Tammoiiiaque, ou y ajoute de Tacide oxalique qui don-
nera un precipite d’oxalate de chaux.

La solution de chlorure de baryum itur dans Teau distillee
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doit etre parfaitement claire et lirnpide. L’ammoniaque, le

sulfhydrate d’ammoniaque et I’hydrogene sulfure ne doivent
pas agir sur elle, ni la rendre trouble.

L’addition d’acide sulfurique h une solution de chlorure
de baryum doit le precipiter entierement a I’etat de sulfate

de baryte. Ce dernier 6tant s6par6 par filtration, la liqueur
filtr6e, 6vaporee dans un creuset de platine, ne doit pas lais-

ser le plus 16ger residu.

Chlorure de sodium

Syn. anglais, Chloride of sodium, common salt, salt.

— allemands, Clilornatrium, salzsauresnatrium, Stcinsalz.

Le chlorure de sodium est souvent additionne d’eau dans
le but d’augmenter son poids; quelquefois aussi il contient
des sulfates on des nitrates de chaux ou de magn^sie ou
bien les chlorures de ces m6taux. On le falsifie encore avec
du sidfatc de soude, de Valun, des matieres terreuses, etc.

Pour d6couvrir ces impuretes, on procede de la maniere
suivante : Quand le sel a 6t6 arrose avec de I’eau afm d’en

augmenter le poids, son apparence indique suffisamment la

fraude. Mais pour determiner la quantite d’eau, il est n^ces-
saire de peser uhe certaine quantitb de sel, loo grammes,
par exemple, qu’on reduit pr6alablement en poudre fine.

Puis on le place a I’etuve dans une capsule de porcelaine

.jusqu’a ce que le poids ne varie plus. La perte de poids

indique la quantity d’eau, et si cette quantit6 excede 6 a

8 p. loo, c’est la I’indice d’une addition directe d’eau ou de
la, presence de sels deliquescents.
Le sidfatc de chaux se reconnait facilement a son insolu-

bilite dans I’eau, surtout en presence de I’alcool. On recueille

le sulfate de chaux prdcipit6 sur un filtre, on le lave avec
de I’alcool faible, on le seche et on le pese. Si le sel est

souille par des sulfates solubles, une solution de chlorure

de baryum produira aussitOt un pr6cipite de sulfate de

baryte.

Ainsi, par exemple, afin de rendre evidente la presence

du sulfate de soude dans le sel marin et d’en determiner la

]U'oportion, on dissout loo grammes du sel a examiner dans

i’eau distillee; on filtre la liqueur, on lave le filtre, puis on

ajoute a la liqueur filtree une solution de chlorure de

baryum jusqu’a cessation de pr6cipit6. On laisse lo tout an

repos afin de permettre an sulfate de baryte de se di'qioser

:

on d^cante, on jette sur un filtre le precipitt^, on le lave a

I’eau bouillante, on seche, on chauffe an rouge dans un

creuset de platine et on phse. 117 de sulfate de baryte
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representeut 40 d’acide sulfurique et par consequent 72 de
sulfate de soude anhydre ou I’equivalent de tout autre sul-

fate.

Cependant le sel marin contient ordinairement une petite

(luantite de sulfate de soude, qui ne doit pas exceder en
inoyenne i p. 100. Une proportion plus considerable indi-

querait une addition frauduleuse. S’il s’y trouve des sels

terreux solubles, on obtiendra un precipite par I’addition de
carbonate de soude, On pent determiner le poids de ce

precipite apres I’avoir lave et desseche.
Si le sel a essayer contient un carbonate, on pent le

mettre en evidence par un acide, tel que Tacide chlorhy-

drique dilue, qui produit une effervescence immediate..

La proportion du carbonate present pent se determiner
par la methode alcalimetrique (voyez Alcalimetrie) : 6 gram-
mes de sel pur doivent etre exactement precipites par

17 grammes de nitrate d’argent etle precipite ainsi produit,

apres avoir ete lave, seclie et fondu soigneusement, doit

peser i4^'',4-

Le sel marin pent aussi etre analyse au moyen d’une
burette graduee avec une liqueur titree de nitrate d’argent
fie la mauiere decrite a I’article Essai d’arQeni par voir

humide (voyez xirgcaf).

CHLOROMETRIE

On donne le nom de chlorometrie a I’ensemble des pre-
cedes employes pour determiner la force ou la valeur
commerciale des substances dont ou pent obtenir le cblore.

Le clilorure de chaux, le chlorure de potasse et le cblo-

rure de soude sent les plus importantes de ces substances.
Le chlorure de chaux est un melange d’liypochlorite de
calcium, de chlorure de calcium et d’hydrate de chaux. 11

so deteriore beaucoup par son exposition a I’air, et pent
flevenir ab.solument inactif, car il perd graduellement son
cblore et se convertit en carbonate de chaux.

Cette altbration est commune a tons les autres chlorures
decolorants, qui sont de meme decomposes par tons les

acides, meme Tacide carbonique.
La valeur du chlorure de chaux ddpend en meme temps

de la quanthe de cblore (lu’il contient et de cede qui ])eut
r-tre mise en liberte. Cette estimation est fort importanlf'
|U)ur les usages industriels.

1“ Mod.ifimdion de la methode de Gay-Lussac. Oe y)ro-
cede est fondd sur la transformation du calomel (protochlo-
rure de merciire) en sublime corrosif (bichlorure d(‘
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niercure) par le clilore mis. en liberty clu chlorure decolo-
rant.

On prepare un liquide tenant en suspension une quantite
connue de protochlorure de mercure. On y verse une
quantite donnee de la solution de chlorure de chaux k
examiner, jusqu’a ce que le liquide devienne parfaitement
clair. La quantite de clilore employee et par consequent la

valeur decolorante du chlorure sera calculee d’apres le

nombre de divisions de la burette que Ton aura employe.
Friparalion de la liqueur mercurielle type. — Chaque

o,55eq5 de protochlorure de mercure demande 55s‘',5 de
clilore pour le convertir en biclilorure

;
d’autre part, chaque

58e‘’,5 de sel commun, qui est le chlorure le plus conve-
nable pour cela, contient 35s'’, f> de clilore, ou i64s'-,7 con-
tiennent loo grammes de clilore.

On mesnre 5o centimetres cubes d’une dissolution d’lin

sous-sel de mercure, le sous-azotate par exemple, on verse

dans un vase a precipite et Ton dilue avec 120 a

i5o grammes d’eau. D’autre part, on dissout dans I’eaii'

Ss^ja/i de sel marin, de facon a obtenir 100 centimetres cubes.
On introduit cette solution dans une burette divisee en
centimetres cubes et on la verse, an moyen de cette

burette, dans la solution de sous-azotate, que Ton doit tenir

pendant ce temps au bain-marie. L’addition de la solution

salee doit etre faite jusqu’a ce que la derniere ne produise
plus de precipite.

Supposons qu’on ait employe 20 divisions de la solu-

tion : comme 100 divisions representent 8s'’,24 de sel

marin ou 5 grammes de clilore, les 20 divisions represen-
teront iS'’,648 de sel = 1 gramme de clilore. Nous arri-

vons, par consequent, a cette conclusion que 5o divisions

de sous-azotate de mercure exigent 1 gramme de clilore

pour convertir le sel en sons-clilorure. Si des 5o divisions

on en fait 100 en ajoutant de I’eau, on aura une solution

telle que 10 divisions correspondent a 10 centigrammes
de clilore, et par consequent chaque division a i centi-

gramme.
Tilrage du chlorure. — 10 grammes de rechantillon, choisis

dans les difl’drentes parties du produit et meles avec soin,

sont tritures dans un mortier avec un peu d’eau. On ajoute

graduellement de I’eau, on agite et on laisse deposer les

parties les plus lourdes. Le liquide laiteux est d6cant6
et le prdcipite est de nouveau triturd avec de I’eau

;

on le laisse ddposer, et le liquide surnageant est rduni au

premier dans un vase gradue en centimetres cubes. On
complete avec de I’eau un certain volume, 5oo centimetres

cubes par exemple.
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D’autre part, on verse dans nn vase a precipitd cent divi-

sions de la solution type de sons-azotate de mercure, on les

etend d’eau, on y ajoute un'exces de solution de sel marin et

on acidule avec I’acide chlorhydrique.

Alors on verse pen a pen, an moyen d’une burette graduee,

la solution de chlorure de chanx dans le liquide tenant en
suspension le calomel recemment forme

;
I’addition est faite

jusqn’a ce que le liquide soit clarifie, ce qui indique que
tout le calomel est transforme en sublime corrosif. La solu-

tion doit etre continuellement agitee pendant que se fait

I'addition dn chlorure, etelle doit etre maintenue acide.

D’apres ce qui a ete dit plus haut, il est evident que le

nombre de divisions de la burette employees pour clarifier

la solution mercnrielle correspond a i gramme de clilore.

Si nous supposons que 200 centimetres cubes aient dte

employes, la valeur de rechantillon sera indiqnee par la

))roportion snivante ;

200 : I : : 5oo : x

d’ou quantite de chlore cojitenue dans les

10 grammes de produit mis en experience.
Ce precede donne de bons resultats. Le seul inconvenient

(pi’i! presente consiste en ce que la solution de sous-azotate
de mercure pent varier en donnant naissance a un sel

baslque qui se depose, changeant par la meme la consti-

tution de la liqueur.

2° Modificalmi du procede de Gay-Lussac par I’acidc

arsinieux. — Cette methode est fondde sur le fait suivant

:

lorsqu’on met en contact de I’acide arsenieux, de rea,ti et

du chlore, I’acide arsenieux se transforme en acide arse-
nique, et il y a production d’acide chlorhydrique.
On reconnait (|ue I’oxydation est complete au moyen d'nne

dissolution d'indigo ajoutee dans la liqueur : taut que tout
I’acide arsenieux n’est pas ti'ansformc en acide arsenique,
cette dissolution n’est pas alteree. Lorsqne la transformation
est totale, le chlore reagit sur I’indigo et le decolore.

L’operation chlorometrique se compose done : 1 “ de la

preparation de la liqueur arsenieuse
;
2° de cellede la liqueur

chlordeet dutitrage de cette solution au moyen de la liqueur
arsenieuse.

A. PreparaLion de la liqueur arsenieuse. — 11 s'agit d'oble-
nir line dissolution telle qu’elle soit oxydee par son volume
de chlore. La (piantite d’acide arsenimix qui exige i litre
(le. clilore pour sa transformation en acide arsiuiique est
4®L45f). On dissout done dans 5o grammes d’acide chlorhy-
dryque 6tendu de son jioids d’(\ui 4e'-,/'i5() d’acide arsenieux.
on btend d’eau de facon a completer im litre.
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Fig. 22.

^

B. 'Priparation de la liqueur chlorie et iitrage. — On pr6-
eve 10 grammes du chlorure a examiner avec les precautions
indiquees precddemment et on les traite par I’eau de la
meme facon. On complete le volume d’un litre.

On met alors dans un
vase a precipite {^g. 22)
10 centimetres cubes de la

liqueur arsenieuse, mesu-
rds au moyen d’une pi-

pette {fig. 25 ), on les colore
avec line goutte ou deux de
la solution d’indigo

;
puis

on introduit dans une
burette divisee en dixie-

mes de centimetres cubes

{fig. 2i\) une certaine quan-
tite de dissolution chlorde,
et on en fait couler goutte
a goutte dans le vase contenant la liqueur arsenieuse en

agitant continuellement ce dernier
;
on continue Taddition

jusqu’a disparition de la teinte bleue. On deduira du nom-
bre de divisions employd la quantite de chlore contenue
dans la liqueur.

Afin d’arriver a un resultat plus precis, on devra recom-
mencer une nouvelle operation en n’ajoutant la matiere

colorante qu’en dernier lieu. Si, par exemple, on emploie

98 divisions, on verse immediatement dans la liqueur arse-

nieuse 90 clivision.s, on colore, puis on verse avec prdcau-

tion la quantite de liqueur chlorde necessaire pour obtenir

la decoloration. Supposons que 96 divisions soient neces-

saires, on aura pour quantite de chlore contenue dans les

TO grammes en experience.

Fig. 2.3. Fig. 2 'i.

10 X 1000

96
litre o/|i centimetres cubes.

Un kilogramme du chlorure contiendra ro4 litres i de

chlore. Le titre chlorometrique sera done io'i°, i.

.I® M. Vinot a indique nn precede plus sensible, qui

consiste a prdparer la liqueur arsdnieuse en fai.sant di.s-

soudre d’acide arsdnieux dans une dissolution de

carbonate de soude (t.^> grammes par litre) et compldtant le

volume de i 000 centimetres cubes.

On prdpare comme ci-dessus la solution d'hypochlorite,

dans laquelle on verse la solution arsdnieuse jusquW ce

qu’elle ne contienne plus de chlore libre. On s’en assure

en en prenant de temps a autre une goutte sur une
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baguette et en liumectant du papier iodure, amidonne
;

lorsque le papier cesse de bleuir, on pent conclure ii I’ab-

sence de clilore libre dans la liqueur et Toperation est

terminee. Du nombre de divisions employees on conclut

la quantite de chlore conteuue dans rhypochlorite.

4“ ProcM6 Olio. — Ce precede est fonde sur la transfor-

mation des sels de protoxyde de fer en sels de sesquioxyde

par le chlore, en presence de I’eau. Le calcul des equiva-

lents montre que ob%5o de chlore transforment en
sulfate de sesquioxyde SSJ’jg de sulfate de protoxyde.

On ajoute a une dissolution de sulfate de fer d’un titre

comm la solution chloree a examiner
;

la fin de I’opera-

tion sera indiquee an moyen du cyanure rouge, qui ne
devra plus donner de coloration bleue lorsqu’elle sera

terminee, alors le nombre de divisions employe permettra
de connaitre la quantite de chlore contenue.
On dissout dans 5o centimetres cubes d’eau 5er,g de

sulfate ferreux precipite par I’alcool et seche a Fair, et on
acidule avec un peu d’acide sulfurique.

D’autre part, on pese 5 grammes du chlorure a examiner,
qu’on delaye dans I’eau comme dans les operations prece-
dentes, on amene le volume a 5o centimetres cubes, on
verse alors dans la solution ferreuse la liqueur chloree au
moyen d’lme burette graduee jusqu’a ce qu’une goutte du
liquide essaye par le cyanure rouge ne donne pas de colo-

ration.

Une proportion fera connaitre le titre de la liqueur
chloree et par consequent du chlorure en experience.

5° Un autre precede consiste dans Femploi du ferrocya-
nvrc de yolassium, qui est transforme par le chlore en
ferricyanure et chlorure de potassium. Chaque double
equivalent, soit 3fi8 parties de ferrocj^anure anhydre on

parties de ferrocyanure cristallisd exigent un equiva-
lent on 35,5 de chlore pour se transformer.

L’operation est calquee sur la prdcddente, et la fin de
Foperation est indiqude lorsque la liqueur ne donne plus de
precipite avec une solution de peroxyde de fer.

(>'> Une modificalion de la mdthode d'OLlo est basee sur
ce fait cpie dans les conditions indiqu^es, le chlore du
c,hlonir(! decolorant change le protochlorure de fer en
perchlorure, qui ii son tour est de nouveau rdduit a Fetat
de perchlorure par le cuivre metallique

;
de la, dissolution

d’line certaine quanlitd de ce rndtal. Deux equivalents de
cuivre dissous correspondent a un equivalent de chlore.
On (leiaye dans Feau :>, grammes de la poudre a essayer,

et Foil rnele le prodnit ainsi obtenu a une solution de
protochlorure de fer fraichement prdparee en dissolvant
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6o centigrammes de fer pur dans I’acide chlor^'^drique. On
ajoute un exces d’acide chlorhydrique et la liqueur est sou-

mise a I’ebullition apres addition d’une feuille de cuivre

assez epaisse^ parfaitement propre et polie, et d’un poids

d’environ 4 grammes. L’ebullition est prolongee jusqu’a ce

que la couleur du liquide, d’abord foncee, devienne verte.

On retire alors le cuivre du llacon, on le lave a I’eau dis-

tillee, on le seche et on le pese; une perte de poids de
65er‘‘,4 de cuivre, soit deux equivalents, correspond a 55,5 de
chlore.

Pour tons ces dosages, la solution chloree doit etre

r6cemment preparee, car il se produit des reactions

secondaires, et Ton serait expos6 a trouver un titre supe-

rieur au titre reel.

CHLORHYDRATE D’AMMONIAQUE

Syn. anglais, Sal ammoniac, Chloride of ammonium.'
— allemand, Salzsaurps ammoniak.

Ee chlorliydrate d’ammoniaque ou sel ammoniac se ren-

contre dans le commerce sous forme de pains ou gdteaux
incolores, translucides, concaves d’un cOte, convexes de
I’antre, ou bien encore en masses coniques cristallisees.

blanches, dures, un pen elastiques et, par consequent, diffi-

ciles il pulveriser : ce sel est inodore, mais il a une saVeur

amere et acre. Quandil est pur, il cristallise de ses solutions

en cristaux octaedriques ou cubiques qui presentent I’appa-

rence de barbes de plume. Sa densite est i,45. 11 est inalte-

rable ou tres legerement deliquescent a Pair ; soluble dans

5 parties d’eau froide et dans son poids d’eau bouillante, il

est completement soluble dans I’alcool. 11 abaisse la tempe-

rature en se dissolvant dans I’eau : sous Paction de la clia-

leur, il fond et se volatilise sans se decomposer.
Le sel ammoniac contient generalement quelques impu-

retes qui se composent surtout de sulfate d’ammoniaque, de

chlorure de sodium, de sulfate de soude et de sulfate de ma-
gnesie. Quelquefois aussi il contient du fer ou du plomb : le

premier de ces metaux provenant de la volatilisation d’un pen
de chlorure de fer, avec lequel il se combine pour former

un chlorure double de fer et d’ammonium. Le plomb provient

du contact du giiteau de sel ammoniac avec le dome de

plomb contre les parois duquel il se condense graduelle-

ment.
On reconnait le sulfate d’ammoniaque en dissolvant une

certaine quantitO de sel ammoniac dans Peau et en essayant

par le chlorure de baryum (|ui produira un precipite blanc
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de sulfate de baryte en presence clu sulfate d'ammoniaque

oil de tout autre sulfate soluble.

On met facilement en evidence la presence des autres

impuretes parce qu’elles sont fixes. II suffit de chauffer le

sel ammoniac au rouge dans tin creuset de platine, les

impuretes restent.

On pent caracteriser la presence du plomb ou du fer en

dissolvant du sel ammoniac dans I’eau et en divisant la solu-

tion en deux parties. A I’line on ajoute, d’abord, un pen d’acide

nitriqiie, et si, enversantune goutte ou deux de ferrocya-

niire de potassium, il se produit im precipite bleu, c’est une
preuve qu’il y a du fer.

On met en evidence le plomb en faisant passer a travers

la deuxieme portion de la solution un courant d’liydrogene

sulfure, qui donnera uii precipite noir de sulfure de plonib.

La solution aqueuse de sel ammoniac pur ne doit pas avoir

de reaction sur les papiers reactifs, il ne doit etre ni preci-

pite ni meme colore soit par I'hydrogene sulfure, soit par
le sulfhydrate d’ammoniaque, ainsi queparune solution de
phosphate de soude et d’ammoniaque. Il doit se volatiliser

completement par la chaleur, et si avant la volatilisation

complete du sel on observe un abondant residu de charbon,
c’est un indice de la presence de matieres organiques.

ClIOGOLAT ET CACAO

Syn. anglais. Chocolate.
— alleniand, Cocoa.

Le chocolat est une preparation obtenue en broyant du
sucre avec des semences de cacao, pr6alablement torrefides

et decortiquees. Cette operation s’execute a I’aide d’un appa-
reil qui peut etre soit une pierre plate avec un cylindrc

d’acier, soit des rouleaux coniques de pierre tournant sur
une table circulaire de meme substance, soit un moulin de
forme speciale. Le moulin ou les pierres sont chauffes a
environ ioo«; le sucre et les semences de cacao torrefies

et d^cortiques sont ainsi rfiduits en une masse sirupeuse;
celle-ci est recue dans des monies de formes varices, ou elle

durcit par refroidissement.

Aux semences de cacao et au sucre, le fabricant ajoute
quelquefois, et cela surtout en Angleterre, de Varrow-root.
Beaucoup de personnes preferent le chocolat ainsi pr6-

pard, parce que le beurre de cacao est ainsi plus facilement
6mulsionn6 et digere. La prdparation connue sous le nom
de poudre de cacao ou poudre de chocolat {cocoa-powder),
quand elle est bien faite, con.siste seulcment en semences
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de cacao, sucre et arrow-root melanges et broy6s ensemble
et pulverises en faisaiit passer la masse a travers un tamis
et en la refroidissant.

Le cacao en poudre ou en tablettcs preparees cornme il est

dit ci-dessus est un des aliments les plus agreables, les plus

nourrissants et les plus faciles a digerer
;

il appartient a la

olasse des substances alimentaires parfaites. Mais, malheu-
reusement, un grand nombre de preparations vendues sous
le norn de chocolat, de tablettes de cacao et de poudi’e de
cliocolat consistent en un melange de semences de cacao

mauvaises ou avarices, avec leurs enveloppes, de sucre brut

de qualite tout a fait inferieure, hroyis avec de la f6cule de

pommes de terre, de vieux biscuits de mer, de la farine

brute melangee de son, de la graisse animale (generalement
du suit’) ou meme de risidus de suif fondu. On a rencontre
de la poudre de cacao fabriquee avec de I’amidon humecte
d'une decoction d’enveloppes de semences de cacao et sucre
avec de la melasse. On a trouve du chocolat fait avec les

memes substances, additionnees de suif et d’ocrr.

Le vrai chocolat est d’une couleur brim fence ; celui qui

a (He falsifi(3 est gemiralement plus rouge. Cependant cette

teinte plus vive est quelquefois doninje a de rexcellent cho-

colat, surtout en Espagne, a I’aide d’un peu de rocou. Cette

addition n’est pas reprehensible, a la condition toutefois quo
le rocou soit pur, ce qui n’est pas toujours le cas (voyez

Rocou).

Le vrai chocolat doit se dissoudre dans la bouche sans

y produire la sensation de graviers et il doit laisser une sen-

sation particuliere de fraicheur. Lorsqu’on I’a fait bouillir

avec de I’eau, il ne doit pas former une gelee par refroidis-

sement. S’il en est ainsi, c’est qu’il s’y trouve de I'amidon ou

de la farine. De plus, I’adjonction de farine ou d’ainidon i)eut

etre facilement decelee au moyeu de la coloration bleue

donnee a la decoction apres refroidissement par une solution

d’iode.

On d(3couvre la brique pilee et d’autres matieres terreuses

en incineraht un poids donne du chocolat ou du cacao a

essayer
; les impuret(3s restent dans les cendres et peuveut

etre facilement reconnues. Cette adulteration est aussi faci-

lement decelee en jetant 5o grammes du chocolat pulveris(j

aussi finement que possible dans environ a5o grammes d'eau

froide et en agitant le tout vivemeut pendant dix minutes

environ. On laisse reposer le tout pendant environ deux mi-

nutes et on ddcante la liqueur surnageaute
;
on trouvera

alors la mati^re terreuse depos(f!e sous forme de sediment

au fond du vase.

La degustation pent faire reconnaitre la presence de
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graisses auiiiiales, car le cliocolat possede geiieralement
dans ce cas uii gout de fromage. Quand du beurre ordinaire
ou de rimile y ont ete ajoiites, il a une saveur ranee, ce qui
est tout il fait caracteristique, car le beurre de cacao reste
toujours tres agreable au gout.

La presence de graisse animale ou d’huile pent aussi etre
mise en evidence en saponifiant une certaine quantite
de cliocolat de la maniere suivante : On rape environ
120 grammes du cliocolat a examiner et on le fait bouillir
avec de Lean et de la potasse caustique.
Quand la graisse est saponifiee, on dilue la masse avec

une quantite suffisante d’eau, et on filtre a trois ou quatre
reprises. Le prodiiit laiteux de la filtration qui est, en somme,
une solution de savon, est alors sursature par de I’acide
nitrique

;
celui-ci met en liberte le corps gras qui surnage

sur la liqueur apres refroidissement
;
on le recueille sur un

filtre et on en frotte une petite portion entre les doigts.
L’odeur qui se degagera indique generalement son origine.
-Mais on pent rendre cette odeur encore plus caracteristique
en en chauflant une petite quantite dans une petite capsule.
Le beurre de cacao pin' n’a pas d’odeur.
On pent eiicore epiiiser le cliocolat par I’etlier sulfurique

;

par eyapoi-ation le corps gras se depose et sa nature pent
aloi’S etre deterniinee conime ci-dessus.
Lo dosage de la thdohromine fournira de bonnes indications •

voici comment on pent Leffectuer :

’

On trade 20 a 3o grammes de cliocolat par I’eau boiiillanto
dans un ballon avec un leger exces de sous-acetate de
plomb; on filtre et on lave a I’eau bouillante jusqu’a ce que
le liquide filtre ne precipite plus par I’acide pliospliotung-
stique; il laut en tout 700 a 800 centimetres cubes d’eau.
Le liquide filtre est additionne de sonde caustique et eva-

pore jusqu’a un volume d’environ .3 o centimetres cubes. On
acidule fortement par I’acide sulfui-ique et on filtre. Le
lifluide fibre est precipite par un grand exces de pliosplio-
tungstate de soude a une clialeur moderee et en agitant,
ce qui rend le precipite floconneux; apres quelques lieures
on filtre le liquide refroidi, on lave avec de I’eau acidulee
a d a 8 P- iq<> d’acide sulfurique, puis on introduit le filtre
et le pi-eci|)ite dans un beclierglas avec un exces d’eau de
baryte; on cliaufie legerement, puis on precipite I’exces de
baryte par i’acide carbonique, on filtre bouillant et on lave
le precipbe a I’eau bouillante. Le liquide fibre est evapore
dans une capsule en platine, on pese le i-esidu laissd
a 100° puis on calcine au i-ouge; la diirerence de poids
enti-e les deux pesees donne la theobromine. (Laboratoire
wumcipal.) '
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Si le cliocolat a ete melange cl’enveloppes broyees de
semences de cacao, I’emploi du microscope est le meilleur
moyen pour decoiivrir cette fraude, ou bien, apres avoir
traite une certaine quantite de cliocolat par Tether, le reside
pent etre epuise par Teau chaiide, qui enlevera toutes les

parties solubles et eu laissera de nouveau un reside dans
lequel on pourra voir les fines granulations des loques
broyees au moyen d’une loupe.
La presence des enveloppes des semences de cacao dans

le cliocolat parait etre nuisible a la santd. Le D'' Tire rapporte
dans son Dictmmary of Arts, Manufactures and Mines, que
des ecliantillons de cliocolat fabrique a la Victualling Yard,
Deptford, ii Tusage de la marine royale, k Taide de moulin
appartenant au gouverneraent, furent souniis a son examen
par ordre des lords de Tamiraute, ii la suite des circon-

stances suivantes :

Pendant quelque temps ce cliocolat avait ete distribue

a des niarins et a des convicts pour leur dejeuner, a la dose
de 5o grammes par jour. Plusieurs des liomnies se plaignireut

de maux de coeur, voniissements, diarrliees et autres indis-

positions; quelques cas eurent une terniinaison fatale.

Un examen atteiitif du cliocolat ne put faire decouvrir
aucune impurete ni substance nuisible, excepte une matiere
graveleuse, insoluble dans Teau et qui fut reconnue apres
un examen plus approfondi, pour etre formee de fines parti-

cules d’enveloppes de semences de cacao. Celles-ci une fois

ingerees demeuraient fixees dans les villosites de Testomac
et des intestins, ou elles produisaient de Tirritation et tous
les symptOmes observes par plusieurs medecins de la marine.

Ell France, on incorpore liabituellenient a la pate de clio-

colat un pen de vanille pour Taroniatiser. Quatre gousses
suffisent pour aromatiser 3 kilogrammes de cliocolat.

La saveur du veritable cliocolat pur s'anieliore par le

temps
;
Tinverse a lieu pour le cliocolat mauvais ou adultere

;

mais les semences torrefiees perdent bientdt leur aroiiie, si

on les expose a Tair.

CHRO.M.VTE DE PLOMIl

Syn. anglais, Chromate of lead.

— alleinand, Chroinsaurcs hleioxyd.

Le chromate de plomb est d’une belle couleur jaune; tel

(liToii le trouve dans le commerce, il est souvent adultt^re

jiar du sulfate de plomb, du sulfate de baryte, du sulfate de

chaux, et celadans de fortes proportions. Les carbonates do

plomb et de chaux out aussi 6te employes dans ce but
;
mais

1
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en tniitiint par uii acide le chromate de plomb lalsifie avec
ces dermeres substances, il se produit uue effervescent
nnmediate qui trahit la presence d’un carbonate etlal'raude
est ainsi deyoilee. Cependant il n’en est pas ainsi pour les
sulfates de bai^te, de plomb ou de chait et par conse-quent ces substances sent presque exclusivement employees
pour les lalsihcations. Le sultate de cliaux a la preference •

ISI erde
La couleur vendue sous le nom de Jaime de Coloc/ne secompose de 2a parties de chromate de plomb, i5 parties desullate de plomb et 60 parties de sulfate de chauxUu pent reconnaitre la presence du sulfate de chaux dela mamere suivante :

ue

On reduit en poucffe fine une certaine quantite du chro-mate suspect; on le melange intimement avec un quart de!>on poids de charbon finement pulverise et on calcine le toutdans un creuset convert. Far cette operation e sulfate tchaux sera convert! en sulfure de calcium et en traS mresidu par de I’acide chlorhydrique dihid on aima un dtgement dhjydrogene sulfure suffisamment reconnaissablea .son odeur (odeur d’ceufs pmirris). Ensifite o.tX ftnnt

L analyse du chromate de plomb neut Atrp faUp up i

Hero suiveme : Apres avoir rZuTtoSffZor“ZhrZZ
.e plomb en poudre tdnue, on le plonge dans de I’acide

Iiqjs ue aicooi, ahn de convertir le chi-omate de nlmnii pnHm-ure de cin-ome qui resto en solntioZetShfonZ cle

p^Hp
mdissous en meme temps que les sulfatesB plomb, de chaux ou de baryte qui peuvent s’vtrmivpr rh,

.7 dZsz'zir? ‘f lave

i^uite^ bouillir la liqueur fiffte 'cpif contient K'le^chlf

romp hvUt-if4 I p V
piecipitee a 1 dtat d oxyde de

't MraYe ,'e'cuSlirZrr‘’S‘®lo^' “'7
eusement calcine dans un creuset'dp
IS pese. 4o parties d’oxyde de chrome
romniuo, et, par conae<,uont,

lEn constiquonce, on supposant pur le cliroinate de plomb

8
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soumis a I’analyse, puisque 164 de chromate de plomb con-
tienuent

:

Oxyde de plomb 112
Acide chromiqiie 5 a

164

les resultats obtenus par I’analyse de cette quautite seroiit

4o de sesquioxyde de chrome precipite par I’ammoriiaque
correspoudant a I’acide chroraique 5a
• x4o de chlorure de plomb insoluble dans
I’alcool diltte, composes de

Plomb io4
Chlore 56

et correspoudant a

Oxyde de plomb na
Chromate de plomb 164

Par conseciueut, si la quautite de chromate de plomb
examine etait, par exemple aB*’,of), on doit obtenir d’uu cote

Sesquioxyde de chrome 0,609
Chlorure de plomb 1,000

on, on d’autres tenues, chaque decigramme de chromate v,

de plomb sur lequel on opere doit douner os*‘,oa4 d’oxydo ^
de chrome et osi’,o4 de chlorure de plomb.

Avant de traiter le chromate de plomb par I’acide chlor- S
hydrique, on doit le reduire eu poudre excessivemeut line S
par levigation; si Ton negligeait cette precaution, certaines«
l)ortions ne seraient pas decoinposees. .9
On a quelqiiefois falsifie le chromate de plomb avec dc^P

Vamidon. Dans ce cas, il est facile d’en determiner la pro-t*
portion par la perte de poids qu’eprouve le chromate chauHc»
fortement dans iin creuset. On percoit durant cette opei'a-JR

tion une odeur manifeste de substance vegetale qui brule^tg

CHROMATE DE POTASSE

Syn. anglais, Chromate of potassium.

— allemand, Chromsaures kali.

Le chromate neutre de potasse est un sel important tiu on

emploie pour la preparation de tons les autres chromates,

et celui de plomb principalement. Le chromate de potasse

pur cristallise eu rhomboedres reguliers
;

mais, comme il

s’effleurit facilement, il forme souvent une masse cristalliue
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d’une coiileur jaime citron. II possede line savenr amere
et d^sagreable, il est tres soluble dans I’eau.

On trouve qiielquefois dans le commerce im produit appele
chromate de potasse, qui est compose de 66,7 de sulfate
de potasse et 43,5 de chromate de potasse. Ce produit fal-

sifie se reconnait facilement, quand il est cristallise, par ses
cristaux prismatiques a quatre on six pans, termines par des
pyramides a quatre on six faces, tandis que le chromate de
potasse pur est en rhomboedi’es reguliers, non termines
par des pyramides. Mais quand il est en masses effleu-
ries, on ne pent decouvrir la fraude qu’en procedant a
I’analyse de la maniere suivante :

On dissout dans I’eau un poids donue, 5o grammes, par
pxemple, dn sel suspect, et on >y ajoute ensuite une solution
denkrate de baryte jnsqiva cessation de precipite. Le pr6-
cipite ainsi produit est blanc jaumitre et compose de chro-
rnate et de sulfate de baryte; en le traitant par Facide
nitrique, on redissout le chromate de baryte, mais non le
sulfate de baryte, qui, vu son insolubilite dans les acides et
dans-l’eau, pent etre recueilli sur un filtre, lave, sech6 et
pese. ii7de sulfate de baryte representent 4o d’acide sul-
liirique et, par consequent, 88 de sulfate de potasse.
D nu autre c6te, si on desire determiner la proportion du

chromate de potasse, on y arrive en ajoutant un exces
d acide sulfurique a la liqueur separee par filtration du sul-
late de baryte, afin de precipiter I’exces de baryte qui se
trouve dans la solution, et, apres avoir filtre la liqueur on
pent ensuite precipiter par I’ammoniaque Foxyde de chrome •

on le recueille sur un filtre, on le lave, on le seche, on le
calcine avec soin dans un creuset de platine bien clos et on
pese. 4o d’oxyde de chrome repr6sentent 52 d’acide chro-
Tiique et, par consequent, 100 de chromate de potasse.
L operateur pent encore immediatement proceder a Feva-

uationde la quantite de chromate de potasse dansFechan-
illon .suspect. On en dissout un poids donne dans une petite
Ijiantite d eau

;
on ajoute une assez grande iiroportion d’acide

•hlorhydrique additionne d’alcool eton chauffe jusqu’a com-
imte (nv'iporatiori de Falcool. Ensuite on precipite Foxyde de

i hrome par Fammoniaque. on filtre, on lave, on seche soi-
.•neiisement et on pese.

CIRE.

8yn. anfjlais, Wax.— alloniand, Wadis.

La cire, est un produit sdcrdte ou plntOt fabrique. par les
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abeilles. On I’obtient en exprimant le mieldes gateaux, en
traitant le residii par I’eau bouillante pour en retirer le reste
du miel, et on coule la cire dans des vases de terre on de
bois. Sous cette forme elle constitue la cire jaune du com-
merce. La cire non blanchie est brun jaunatre

;
elle est

insipide et possede une odeur de miel. La cire blanche est

obtenue en divisant la cire en grenailles ou en rubaus et en
Lexposant sur un pre au soleil et a la fraicheur des nuits,

jusqu’a ce qu’elle soit parfaitement blanche.
La cire blanche et la cire jaune sont souvent falsifiees

avec de Veau, de la craie, du sulfate de chaux, de baryte,

de soude, de carhonale de baryte, etc., ou avec de la farine,

de Vamidon, de la rdsine, de Voxide de plomb, de zinc, de
Vaeide stiarique, du suif, de la cire vegilale, etc.

On reconnait I’addition frauduleuse de I’eau en chaufifant

la cire au bain-marie
;

la perte de poids indique la quantite

d’eau qui lui a ete ajoutee.

Les substances mindrales, ainsi que les substances plus

lourdes que la cire, sont separees de cette derniere en fai-

sant bouillir la cire suspecte dans I’eau. Par le refroidisse-

ment, la cire flotte sur I’eau a I’etat solide.

Si la cire a et6 falsifiee avec de la farine ou de la fecule,

I’eau dans laquelle la cire a bouilli sera plus ou moins fluide,

et apres le refroidissement elle sera coloree en bleu par

une solution d’iode. Toutes ces impuretes peuvent etre

dosdes directement en fondant la cire dans une capsule

;

par le repos, les impuretes se deposent au fond de la cap-

sule. Si la cire contient de I’amidon ou de la farine, la cire,

trait^e par I’acide sulfurique concentre, noircira par suite

de la carbonisation de la farine, ou de I’amidou par I’a-

cide.

La cire est quelquefois falsifiee par la resine
;
on reconnait

cette fraude a I’aspect de la cassure, qui est lisse au lieu

d’etre grenue, et si on la chauffe, elle degage une odeur de

resine qui devient perceptible. Cette odeur est quelquefois

facilement reconnaissable ii froid
;
une meche de coton

plongee dans de la cire fondue brfde avec une flamme blanche

et claire
;
mais si elle contient de la resine, la flamme est

fuligineuse.

La cire blanche est tres souvent m^langee d’acide st^a-

rique
;
pour reconuaitre cette falsification, on traite la cire

par I’alcool bouillant, qui dissout I'acide stearique et le laisse

cristalliser par le refroidissement.
La falsification de la cire par le suif est plus difficile a dc- ,

couvrir. On reconnait la presence de cette derniere sub-

stance en trempant une meche de coton dans la cire fondue,

on I’aUurne et au bout de quelques secondes on I’eteint ; ou
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perroit alors rodeiir de siiif. Selon Bondel et Boissenot, on

pent reconnaitre cette fraude en soumettant la cire suspecte

h la distillation seche
;
la cire pure ne donne pas d’acide

sebacique, tandis que si elle contient 2 p. 100 de suit, on
obtient cet acide, reconnaissable a ce que I’eau dans laquelle

les produits de la distillation out digere et qui doit etre par-

faitement pure acquiert la propridte de precipiter par une
solution d’acetate neutre de plomb ainsi que par les sels

d’argent et de mercure.
La cire blanche falsifiee avec du suif, au lieu d’etre demi-

trausparente et dure, est plus opaque et d’une consistance

plus molle.

M. Rohineau a indique un moyen de reconnaitre la pre-

sence de la cire vegetale dans la cire d’abeilles. Ce procdde
repose sur ce que la cire d’abeilles pure ne cede a I’dther

que la moitie de son poids de matieres solubles, tandis quo
la cire vegetale lui en cede plus de qS' p. 100. On s’assure

prealablement de I’absence du suif, de la stearine et de I’acide

stearique, puis on agite 5 grammes de cire tres divisee

avec 5o grammes d’ether et on filtre la liqueur sur un filtre

tare. Apres dessiccation, le poids du residu doit etre la moitie

de celui de la cire essayde; si le residu est moindre, I’echan-

tillon contient de la cire vegetale.

COCHENILLE

Syn. anglais, Cochineal insect.

— allemands, Kochenillenschildlaus, kochenille.

La cochenille est un petit insecte qu’on rencontre dans
le commerce sous forme de petites bales, d’une couleur
brune on pourpre fence, rid6e et marquee de petits sillons

transversaux. Quelquefois la cochenille est blanche a la sur-
face

;
dans ce cas, elle est connue sous le nom de cochenille

argent6e
; les autres constituent la cochenille noire du com-

merce.
Le D'' BancrofL dit que la meilleure cochenille est celle

(pii est grosse, seche et argentee a la surface; mais quel-
ciuefois on lui donne artificiellement cette apparence en
humectant la cochenille ordinaire avec de I’eau gomm^e
et en I’agitant dans un sac ou une boite avec du sulfate de
baryte on poudre, ce qui lui communique immediatement
I’apparence de la cochenille argentde. Cette fraude augmente
jusqu’ii 10 ou 12 p. 100 le poids de cet article coftteux, en
sorte que le sulfate de baryte qui est de pen de valour se
trouve etre vendu au prix (Mev6 de la cochenille.

s.
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Le carbonate de plomb et le talc sont employes de la

meme maniere pour falsifier la cocbenille.

Toutes ces falsifications peuvent 6tre mises en evidence
en faisant macerer la cochenille dans I’eaii; les substances
qu’on a ajoutees frauduleusement sont separees par decan-
tation.

Cependant, afin de determiner le pouvoir tinctorial de la

cochenille, on prend a grammes de rechantillon de cocbe-
nille a examiner et a grammes d’lm autre ecliantillon de
cochenille connu pour etre veritable et on les fait bouillir

s6par6ment dans un litre d’eau pendant le meme temps.
Chaque decoction est jet6e sur un filtre separe

;
les liqueurs

sont versees dans deux vases d’une contenance de i litre,

puis on ajoute a chacune des liqueurs de I’eau pour com-
pleter le litre. On verse alors une egale quantitd de cha-

cune de ces liqueurs dans les tubes du colorimetre (voyez
Indigo); la difference des couleurs peut etre determinee
d’apres la proportion d’eau qu’on doit ajouter a la solution

la plus foncee pour la ramener a la meme teinte.

Un autre proedde consiste a verser dans deux tubes gra-

duds une quantity egale de chacune des deux decoctions,

puis h ajouter de I’eau chloree jusqu’a ce que la liqueur

devienne jaune. La difference de la quantitd d’eau chloree

employee pour ddcolorer chaque liqueur indique la diffe-

rence de qualite de la cochenille.

COLLE FORTE

Syn. anglais, Gliou.

— allemand, Haus enblase.

La colle forte est fabriquee avec des debris de peaux,
rejetds par les tanneurs comme impropres a la preparation

du cuir, ou avec les debris d’une trop petite dimension
pour qu’on puisse les utiliser d’une autre maniere.
On prepare la colle forte en faisant bouillir ces debris de.

peaux avec de I’eau dans de grandes chaudieres munies a

la partie infdrieure d’un grillage et dans lesquelles les coUes-

matiercs (ddbris de peau ou de cuirs, rognures de tanue-
rie, etc.) enfermdes dans un large filet, sont immergt^es.
elevdes et abaissdes alternativement.

La theorie de la ti’ansformation des colles-7710Urres en
colle forte n’est pas encore bien expliqude, car la colle

forte ou la gdlatine n’existe pas toute formee daus le

tissu animal.

Al’etat depurete la colle forte est incolore, transi)arente.

dure et extrfimement cohesive; cette cohesion ou force
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• ^dh^ve cependant est moias considerable dans celle qui aete fabriqu6e avec des os oil des cartilages; la plus forte
est retiree des peaux de boeufs et de vaches
La colle dii commerce possede liabituellement ime cou-

leiir jaime on brune provenant de I’albumine coagulee etdaiitres matieres extractives qu’elle contient. Les colies les
plus pures sont celles de Rouen (grenetine) et cedes deFlandre. La colle de Paris est la moins bonne.

dP b solution conceutree d’aliiu avec
fondue, cette derniere blanchit et s’epaissif la

conlPiif'r '1® augmenter et

nLn 1

'^"^oliorer; en sorte que cette colle fabriquee

cine one nht®
inferieure pr6sente I’aspect de

mier chnix
employant des matieres de pre-mier ctioix. Cependant on ajoute presque touionrs ime cer-

I k ^ LtnreUement,a la colle de qualite mferieure, afin de la clarifier avantde la verse.; dans les monies. L’akm posstde irontrl h

n°’^®
addition estdone aiantagei.se, mais elle ne doit pas et.’e trop conside-

niipp^m^!?’^®^
Jalun dans la colle, on incinei’e cette dei’-

II p^^.t
comme il est dit a I’aikicle Pain'

la
specialement employee da.is

' p®f C’est une snbstaime i.icol^l

''>au^,usciu’?nnS
macerer d’aboi’d dans

“t ensuite en^o^e!

aliuVdkm^e determiner la

clntict avPP “etti’o la colle

Muatre hp, m V’ pendant vingt-

eri d’^ui^^nt -n®
^®"'®^ ^ ^®^®® I’esulte. La code

lie l^lpiip
meideure quelle aui’a absorbe plus d’eau etne la gel6e a.ns, prodmte aura plus de consistance

COLLC DE POISSON
Syn. anglais, Icinglass.

allemand, Hausenblasc.

mnnt (In In vnssle natatoirn dii (l'iir<i‘pn nreanSn^

-(( <,ual,tC( nst a„„s r„n„n <ln lyfoTl^.'S
'

'Zt
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ensuite presente I’aspect do feuilles; quant a. la qualite

inf6rieure, elle affecte diverses formes provenant d’une
dessiccation d6fectueuse.

L’ichtyocolle on colle de poisson est emplojme dans cer-
taines preparations culinaires; pour clarifier la biere on
d’autres liquides, pour la fabrication du taffetas d’Angle-
terre; elle doit etre blanche, inodore, facilement et cornple-

tement soluble dans I’eau chaude et, par le refroidissement,

elle doit se prendre en une gel6e solide et demi-transpa-
rente.

Qnand on interpose entre I’oeil et la lumiere une lame
mince de veritable colle de poisson et qu’on regarde a tra-

vel's, on obsei've une sorte d’apparence brillante ou clia-

toiement.

La colle de poisson est souvent imitee avec des mem-
branes intestinales de veau et de moiiton; on reconnait

cette falsification en ce qu’elle ne laisse pas voir le clia-

toiement doutil est parle plus liaut et aussi parce que,

quoique inodore, elle possede une saveur salee et est en
general en feuilles plus minces que la veritable colle. Si on
la dechire, on observe que les decliirures se font dans
tons les sens, tandis que la veritable colle de poisson ne
pent etre dechiree que dans la direction de ses fibbes.

Si on fait macerer dans I’eau de la colle artifici.elle,

celle-ci se gonfle, mais au lieu de conserver sa forme, ce

qui arrive avec la veritable colle de poisson, elle se divise

en petits grumeaux formant une sorte de precipite caille-

bote. Si on la traite par I’eau bouillante, environ le tiers

de son poids reste indissous et la liqueur ne forme pas une
belle gelee.

Le copal est une resine qui exsude spontanement de plu-

sieurs grands arbres qui croissent en Am6rique, aux Indes.

sur la cOte de Guinee et sur la cOte occidentale d’Afrique.

Le meilleur copal est generalement en morceaux de •

moyenne grosseur, incolores on 16gerement jaunatres, iin :

peu ternes a la surface, mais d’une teinte claire ii I'inte- .

rieur; quelquefois aussi il est jaune ou brim et se trouvc

melange d’insectes ou autres impuretes. .

La density du copal varie de i,o/j5 ii 11 est plus ou

moins dur, sans saveur et ii cassure concho'idale.

On vend quelqnefois sous le nom de copal de la resine-' ^

anim(^ ou du cojial melange de r6sine-anime ou de dam- ;

COPAL

Syn. anglais, Copal.

— allcmand, Copal ou copalharz.
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mar. Ges deux dernieres substances peuvent du reste etre

confondues avec lui. Cependant en I’examinant avec soin

ou pent en distinguer ces deux resines.

La resine-anime et le dammar se rarnollissent dans la

bouche, tandis que le veritable copal reste dur.

Le meilleur moyen de decouvrir le dammar et la resine-

anime dans le copal consiste a trailer un poids donne de
la resine a essayer par de I’alcool tres rectifi6 qui dissout

le dammar et la resine-anime, mais laisse le copal sous
forme d’uue masse visqueuse et quelque peu elasti-

que.
Le copal a quelquefois ete melange de morceaux de

gomme insoluble. Quand les morceaux sont suffisamment
gros, il est difficile de ne pas voir la fraude immediate-
ment, I’aspect exterieur de la gomme 6tant tres diffe-

rent.

Mais, quand le tout a ete r^duit en petits fragments, le

melange ne pent plus etre facilement reconnu par ses
caracteres physiques. Cependant on pent separer ces deux
substances au moyen de Tether qui dissout completement
la r^sine copal et laisse la gomme a Tetat insoluble.

EAU
Syn. angla's, Water.
— alleirand, Wasser.

L’eau chimiquement pure est absolument necessaire dans
certains cas pour Tindustrie et pour Tanalyse

;
on pent Tob-

tenir a cet etat par la distillation (voir Compendium). Cette
operation a pour but de la separer des substances ou des
matieres etrangeres qu’elle peut contenir en solution; cer-
taines de ces substances sont volatiles, telles que Tackle car-
bonique, Toxygene, Tazote, Tammoniaque, le nitrate et le

carbonate d’ammoniaque
;
d’autres sont fixes, telles que les

sels de potasse, de soude, de chaux, de magn^sie, d’alu-
mine.

Tour obtenir de Teau pure, on doit arrfiter la distillation
lorsque les sels qui s’y trouvent en solution commencent a
se d^poser : car si on prolongeait la distillation, une partie
de ces sels pourrait subir une ddcoinposition et souiller le
produit de la distillation.

L’eau distillee pure ne doit produire aucun pi-ecipit6 ni se
troubler lorsqiTon la traite par les reactifs suivants.

f S ilse produit un precipiteou un trouble
F,aii de chaux.

j

soluble dans Tacide chlorhydrique, il est

(
dfi a la presence de Tacide carbonique.
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S’il se produit imprecipiteou un
trouble, c’est un indice de la pre-

,

sence de,? sulfates.

Nitrate d’argent Indique la presence des chlorures.

Indique la presence des sels

de chaux.

Chlorure de baryura.
Nitrate de baryte.

Oxalate d’ammoniaque.
|

Hydrogene sulfiire

taux.

Indique la presence de divers me-

Indique la presence
divers metaux.

de

Indique la presence des ma-
tieres organiques.

Sulfhydrate d’ammoniaque

.

Bichlorure de merciire. (

Chlorure d’or.
]

Sulfate de zinc.
(

L’eau distillee pure., 6vaporee sur une lame de platine, ne
doit pas laisser de residu. L’eau distillee provenant de ri-

vieres qui passent dans des villes populeuses, telle que I’eau

de la Tamise, de la Seine,” du Rhdne, etc., contient

toujours, ou du moins g6n6ralement, une certaine quantite

d’acide carbonique, d’ammoniaque et de matieres organi-

ques qui passent a la distillation.

La presence de ces impuret6s cependant n’est pas nuisible

dans les analyses ordinaires, mais pourtant il est utile d’ar-

reter I’operation lorsque les 4,5 de I’eau ont passe ^ la dis-

tillation et surtout de rejeter les premieres portions distil-

lees.

L’eau distillee n’est pas potable
;
comme elle a dte privee

d’air par ebullition, elle est insipide, lourde, indigeste
;
Lean de

pluie contient toutes les substances qui existent dans I’air, a

savoir : I’oxygfene, I’azote, I’acide carbonique, le carbonate
d’ammoniaque, nitrate d’ammoniaque et quelquefois (surtout

apres les orages) des traces d’acide nitrique
;
elle tient, eu

outre, en suspension des poussieres et d’autres corpuscules
fixes qui flottent dans I’atmosphere et qu’on trouve toujours
en grande quantite dans la pluie qui commence ii 'tom-
ber.

Quant on recoit I’eau de pluie dans des vases propres, en
ayant soin de rejeter les premieres portions, cette eau pent

remplacer I’eau distillee dans la plupart des operations clii-

miques.
L’eau de puits ou I’eau de source n'est jamais pure, par

suite de son infiltration a travers des couches de terrains de

composition diverse
;

elle contient des chlorures, des sul-

fates et des carbonates de chaux, de maguesie et quelque-
fois de potasse etde sonde.
Pour etre employee comme boisson, et pour les usages

culinaires, elle doit etre parfaitement douce, limpide et

Claire; elle doit mousser rapidement lorsqu’on I’agite aver

k
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du .siivoii. Evaporee a siccite, elle ne doit kisser qu’uu faible
residu ; elle doit rester longtemps transparente lorsqu’on la
fait boiiillir; elle ue doit devenir trouble que lorsqu’elle est
rediiite ].iar levaporatioii a uu tres petit volume. L’eau qui
reniplit ces conditious est appelee eau douce.

L’eau dure au coiitraire, tenant en solution une grande
liroportion de certains sels n’est pas propre a la cuisson ni
au lavage car le savon se trouve converti a la surface en
iiiargarates, stearates et oleates de cliaux insolubles et la
petite quantite qui se trouve enlevee par friction forme 1111
precipite caillebote et insoluble.
^ ^^6 source appartient a cette derniere categorie

Lertaines eaux de source contieunent une grande quantity
de

^

sulfate de chaux et par consequent donnent iin preci-
pite abondant d oxalate de chaux lorsqu’on le traite par
1 oxalate dammomaque et par le chlorure de barvL in oui
precipite 1 acide sulfurique a letat de sulfate de baryte.L eau qui contient le sulfate de chaux pent etro ren-due propre aux usages domestiqiies par I’addition de car-

lo
quantite suffisante pour decomposer

est M to f'''''''
a® decomposition

est du sullate de sonde qui reste en solution et du carbo-
iiate de chaux qui est precipite. Plusieurs eaux de souiW'doivent leur dmmte a la presence d’une certaine quantitede carbonate de chaux tenue en solution par un exces d’acKle carbonique: on rend ces eaux propreTaux Sa-Sdome.'^tiques en les soumettant a rebullition oui chasso

Cliaux. On aii ive au meme resultat en versant, dans cetteeau line quantite .suffisante d’eau de chaux pour s!aturerexces d acide carbonique fibre; Use precipite ainsi mi car-bonate neutre de chaux tandis’que celui qui Srekns
d^ement^u?SJ^^^^^ ^^«^^tre est

L’eau de riviere, quand elle n’est pas souillee par la de-
^

®n
d’egouts, est plus pure que I’eau de

on
® ®- memes sels que I’eau de source

n r no
proportioii ct la quantite d’acide carbo-mque est aussi moindre dans I’eaii de riviere que dans I’o'indo source. L’cau de puits est gfuichvUement iZs du^eau de source et par consequent n’est pas liussi m-oml

'

a cuisson etau lavage, a moins (pi’elle n’ait subi letement mdiqud pliishaiit. Si I’eau contient mV o n.K
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(encre). Le second donnera une coloration blanc bleuatre,
tournant graduellement an bleu.

Si I’eau contient du plomb, I’hydrogene sulfure donnera un
precipite noir, ou seulement une teinte brunatre si elle n’eii

contient qu’une trace. On pent reconnaitre la presence, de
la plupart des metaux dans I’eau par ce reactif

;
si I’eau est

pure, elle ne prendra qu’un aspect legerement laiteux.

L’eau de mer est amere, salee, elle a une saveur nauseeuse
etne pent, par consequent, servir de boisson. Son analyse,

faite par un certain nombre de chimistes, a donne les resul-

tats suivants :

Sti' 'itances conteniies dans un litre d'eau de mer.

OC^AN ATLANTIQOE M^DITEIIBANEE

Z a o w
z o z a

c
a:

u
e:
<

< o
CC k

ea

a
u
S

a P
g ^ a

D

n S < H
^ U3

< H
iJ »

Acide carbonique ))

litres

0, 230 )>

Hires

0,119
Hires

0,200
er. gr- gr. gr. gr. gr-

Chlorure de sodium 2,089 1,729 1,731 1,417 1,731 1,769
— de magnesium. . . 0,570 0,33i 0,380 0,316 0,468 0,399

Sulfate de magnesie )) » 0, 420 » 0, 454 0, 456
— de chaux • 0, 067 »

'

0,009 » 0,009 0,009
Carbonate de calcium et de
magnesium )) » 0,013 » 0, 009 0,013

Chlorure de calcium )> 0, 0795 » 0, 050 » »

Sulfate de soude. )) 0,302 )) 0,022 »

Polasse )) » » )) )) 0,0006

lode, probabloment a I’etat

d’iodure de potassium. . . » )) » )) » traces

Brome probablementa I’etat

de bromure de magne-
sium )) » )) » )) Id.

Totaux 2,726 2, 4615 2, 553 1,805 2,671 2,8466

La composition de I’eau de mer cependant n’est pas uni-

forme
;
la proportion de ses parties constituantes varie seloa

les localites. Nous donnons ici les resultats de I’analyse de

I’eau de la Manche par Schmitzer, et de la M6diterrauee par

Laurent.



EAU
I 45

Eau

MANCHE. llSDITEnnANEB.

964,74372
27, 05948
0, 76552
3, 66658
0, 02929
2, 29578
1,40662
0, 03301
»

959,26
27,22
0,01
6,14

7,02
0,15

0,20

Chlorure de sodium
— potassium
— magnesium

Brome de magnesium
Sulfate de magnesie
— chaux

Carbonate de chanx
— magnesie

1000, 00000 1000,00

Analyse quantitative de I’eau.- Dosage de VacAdecarboniguc— Pour cette analyse on doit recueillir I’eau a la source on kla fontame, en immergeant dans I’eau une grande pipettrdecapacite eAactement connue
;
quatre ou cinq flacons bouchesdunecontenance de 5oo grammes environ, doivent renfermer 00 gi^mmes d’une solution concentree de chlorurrdecalciuni et 45 grammes d ammomaque exempted’acide carbo-uique. On les remplit en y versant I’eau avec precmitio^,pour evitertouteperte d’acide carbonique

; tout I’S^carbomquecontenu dans I’eau sera aussi precipite sous form pde carbonate de chaux. Les precipites qui sftrouvent dansles dilfeientes bouteilles, et qui sontapeu pres en ouantitdfigale sont recueillis sur un filtre, sdcherr.ooo^et e
= >es On les mele ensemble et on les analyse parlamethodeleFresemus et Will; le resultatmontre la quantit^tota ?

lacon?^^
carbonique dans les volumes rdunis des divers

Dosage de la tolalite des matieres solides. — On fait evann
= er avec precaution dans une capsule deplatine a siccftd mi'

variant de 60 k Goo grammes -

desseche a diverses temperatures, et on le peseorsqu il ne perd plus rien de son poids. Si I’eau conHem
' ne proportion considerable de chlorure terreux in ne enbteniramsi un resultat tres exact concernantla propoS-es substances solides, carles chlorures terreux retiennen?no petite proportion d’eau a ioo“, tandis au’T nnl^mperature plu? dlevee, I’acide clilorhydriane m ,n liberte. Par consequent la meilleure^mdl^linrfp
ire evaporer de I’eau, a ladditionner d’unrauantS‘?‘

® ^

i carbonate de soude pur et anhydre siiffisaX nom-
)ser les chlorures et les sulfatL terreux Cette m'^tlmT’.liconsiste u evaporer en |.resence du carboinite (teSo’

9
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presente en plus I’avantage d’empecher la formation du sul-

fate de chaux
;
ce dernier sel presente I’inconvenient d’adhe-

rer fortement aux vases d’evaporation, de n’etre pas facile-

ment soluble dans I’acide chlorhydrique dilue, et d’etre tres

pen soluble dans I’eau.

Dosage de I’acide sulfurique. — On acidule par I’acide

chlorhydrique 600 grammes d’eau (plus ou moins selon que
I’essai preliminaire a inchque une proportion plus ou moins
grande d’acide sulfurique) et on precipite a la temperature
d’ebullition par le chlorure de baryum;on laisse reposer le

precipite, puis on le recueille sur un filtre, on le lave, on le

seche et on le pese apres I’avoir calcine. 100 de sulfate de
baryte = 54.54 d’acide sulfurique.

Dosage du chlore. — On acidifie par I’acide nitrique de i5o a
h a5o grammes d'eau, selon la proportion de chlore dont on
soup^onne la presence, et Ton precipfte le chlore avec du
Jiitrate d’argent, 100 de chlorure d’argent = 24,74 de
chlore. Si I’eau contenait des matieres organiques, on s’en

debarrasserait avant le dosage du chlore, autrement dies
seraient partiellement precipitees etaugmentei’aient ainsi le

poids de sel d’argent. Pour y arriver on trade du carbonate
de soude bien exempt de chlorure de sodium

;
on separe par

filtration le carbonate terreux precipite, on evapore le liquide

a siccite, on fond le residu, on le redissout dans I’eau avec
addition d’acide nitrique puis on precipite par le nitrate d’ar-

gent.

Dosage de la quanlihi totale de chaux et de magnesie, de I’aculc

silioique et de I’oxijde de fer. — On acidifib par I’acide nitrique

de 60 a 600 grammes d’eau et on evapore a siccite, ii ime-

temperatiire inferieure a ioo“. On met digerer avec de

I’acide chlorhydrique dilue le residu parfaitement sec : I'acide -

silicique ne se dissout pas, I’evaporation I’ayant amene a

I’etat insoluble.

Onle separe par filtration, ou le lave, on le seche, on le cal-:

cine et onle pese. La liqueur filtree quiretient le fer, le c.il-.

cium etle magnesium aPetat de chlorures est sursaturee p.ir:

I’ammoniaque, qui precipite I’oxyde de fer; ce dernier e?t v

recueilli puis pese. Le calcium est precipite a I’etat d’oxal.ito .

de la liqueur separee par filtration de Poxyde de fer, au moyeu
de I’oxalate d’ammoniaque et dose a I’etat de carbonate ou

de sulfate. A Paide du phosphate de soude on precipite le

magnesium de la liqueur separee par filtration de Poxalate dej-'^

chaux. On le concentre eu evaporant, s'il est ueccssaire, et on
'

le dose a I’etat de pyrophosphate.
Dosage de I’oxyde de fer, de la chaux cl dc la magnesie

solution dans I’eau d la faveur dc I’acide carboniguc libre. —
On fait bouillir 5oo grammes d’eau quelque temjis dans un
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tiacou, I’acicle carbonique libre et les substances qui se trou-
vaient en dissolution sont precipitcs. On doit prendre soin
de ne pas laisser diininuer beaucoup le volume d’eau par I’e-
bullitioip autrernent, une certainequantitede sulfate de cliaux
serait precipitee ainsi que les carbonates terreux

; on doit
ajouter de temps en temps de I’eau distillee bouillante. On re-
cueille le precipite sur un filtre, on le dissout dans I’acide
chlorhydrique, on ajoute quelques gouttes d’acide nitrique

;

1 oxyde de fer, la chaux et la magnesie se separent, et on les
dose comme il est decrit ci-dessus.
Dosayc dc la chaux et de la niagndsie dans la liaueuv sepa-

ree par nitration du pvMpite produit par I’ehullition. — On
les dose comme il est dit ci-dessus

; on precipite d’a'bord la
chaux pai 1 oxalate d aruiiiouiaque et ensiiite la magnesie par
Ifi phosphate de soude

;
il pent etre necessaire de concentrer

eau par evaporation. La somme totale de I’oxyde de fer, de
la chaux et de la magnesie obtenus du precipite par ebullition
et de la liqueur filtree dolt correspondre aveclaquantite totale
de ces substances trouvees dans I’essai precedent.

^
jLo, uii iiiut;, on aiouie du car-

lonate d aramoniaque on filtre de nouveau, on fait evaporer
siccite et on calcine. Le residu contient les alcalis que Ton

•onvertit en chlorures par addition d’un leger exces d’acide
apres les avoir legerement

alcmes. On dissout les chlorures dans une petite quantite

f solutioii aqueuse de
liloi ui e de platme

;
la solution, qui doit avoir une couleurmne est eyaporee au bam-marie et la masse seche est traitee

'1 nn"pn^
cl’alcool. Le residu cristallise, qui

IP !n
® platme et de potassium est recueilli

ir un ftltie prealablemeut desseche au bain-marie et-se cuec som. On le lave avec de I’alcool et de I’ether

spai-u
I’exces de chlorure de platine ait

On le desseche ensuite ii 100° et on le pese. 11 con-mt i) p. 100 do potassium == oo,5(5 de chlorure It•oportion du sodium est calculee d’apres la dififer'enceoiuee entre a quantite de chlorure de potassium et ^e
)ids pnimtil des chlorures de potassium et de sodimn mdages que 1 on a analyses.

•'’uuium me-

nelcrminatAon du deyre ^ dureU d’une eau nalurelle —
applique a I’eau, on entendla propr'iete

de toX™
routes les eaux naturelles possedent cette propridte a
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un degre plus ou moiiis eleve
;
maisau poinl, de vue pratique,

les parties constituantes de I’eau qui communiquent a I’eau

cette propriete sent les sels terrreux, c’est-a-dire les carbo-
nates de chaux et de magnesie, les chlorures de calcium et

de magnesium, sulfate et nitrate de chaux et le sulfate de
magnesie. Les sels alcalins n’ont presque pas d’influence

sur le degre de durete. Les eaux qui sont generalement
tres dures prennent leur origine dans des terrains calcaires

ou Feau, chargee d’acide carbonique, filtre a travers le sol

et enleve facilement quelques-uns de ces sels qui, autrement,
seraient presque insolubles. II importe done de determiner
jusqu’a quel point on peut faire disparaitre la duret6 ou
tout ou moins Famoindrir, et quelle est la maniere la plus

economique et la plus certaine. La durete de Feau peut
etre temporaire ou permanente.

Si Feau ne contient comme sels terreux que les carbonates
de chaux ou de magnesie, ou les deux ensemble, on peut
les eliminer par ime simple ebullition; mais si Feau
contient du calcium et du magnesium seulement sous
forme de nitrates, de sulfates et de chlorures, on ne peut
pas en attenuer la durete par une simple ebullition et il est

tres difficile de la faire disparaitre. Si Feau contient des
sels terreux sous forme de carbonates, de sulfates, de
nitrates et de chlorures, sa durete diminuera par Febulli- .

tion, precisement en proportion de la quantit6 de carbonates
terreux qii’elle contient.

Pour apprecier le degre de purete d'une eau, le chiraiste ?

anglais Clarke proposa, en 1847, Femploi d’une dissolution i
de savon. Cette methode a ete perfectionnee par MM. Bou-
tron et Boudet qui lui ont donne le nom d’hydrotimetrie.

Elle repose sur ce principe : le savon fait mousser Feau

pure par Fagitation, mais il ne se produit de mousse dans

une eau c'alcaire ou magn6sienne que lorsq'ue les bases ont

ete pr6alablement precipiteeS par une quantite equivalente

de savon et qne'; cb I’eactif se trouve en exces dans la

liqueur. ^

Par consequent si Fon verse dans une eau quelconque

une dissolution de savon en agitant vivement la liqueur, on

sera certain, aussitOt que la mousse apparaitra, non seule-

raent d’avoir prOcipite les bases, mais encore d’avoir ajoute

un exces de reactif. pet exces sera relativement peu consi- 7

derable, car i decigramme de savon marbre produit la

mousse par Fagitation dans un litre d’eau distillee. Il faut

done toujours dans Fessai d’une eau tenir compte de la

quantite de savon n6cessaire pour faire mousser la menie

quantite d’eau pure. ‘ Pj
Pour prdparer la liqueur hydrotim6trique ou prend : .
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Savon de Marseille loo
Alcool S. go° j 6qo

On fait dissoiidre a une douce chaleur, puis on aioute
apres avoir filtre :

''

Eau distillee
i ooo

On pent remplacer avec avantage le savon blanc par le
savon amygdalin bien sec. Ce dernier, en effet, ne se
recouvTe pas d une efflorescence de carbonate de soude
due a 1 action de 1 acide carbonique de I’air sur la soude
ibre existant dans le savon blanc ordinaire. Pour titrer la
liqueur umsi obtenue, on se sert de la solution suivante ;

Chlorure de calcium pur fondu. osr.‘>5

Eau distillee. ........... i ooo cc

^

.\pres dissolution on prend 4o centiratos cubes de cetto
au moyen d’une burette

speciale ifiQ. ao) la dissolution de savon jusqu’a ce que, par

5
Eel

1 1 tii'rmTrFi^-fjj-frnTjT|.i i , ti i h->m -My -^=5^

I

" -
.

i :i; ;

I i .L' .

I
-

i
. ;r .

, /
- -

,
1

!

. ;
,

^ ;; .[rq ,Oi.

I f . . •
.

I - .

I

Fip. 2.5.

1 agitation, il se forme une mousse persistante,
principalement sur les bords et pendant cinq
minutes au moins.. Quand la liqueur de. savon
Gst oiGn titrGG^ il faiit GmployGr 02 divi^ioiLs
pour atteindre

,

ce resultat. Dans le, cas con-
traii-e on doit modifier la teinture de savon et
on arrive par tatonnement au resultat voulu
Un peut remplacer le chlorure de calcium

qui est tres deliquescent, par le chlorure de
^ r

“ quaiitite equiva-
lente, G est-u-dire o,/|685. Il vaut mieux dansce cas doubler la dose et dissoudre o qr>7 doilorure de baryiim dans .e litres d’eau distiil6e

^

Si on^examme la graduation de la burette, on s’apercoitten reahte, au lieu de 22 divisions, il y en a 25
'

et nn^'nn
> commenc. lire r, p.utir de li d4x“nV'^rJdu'aion

Fig.
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superieure. Cette division que Ton neglige repr6sente la

quantite de teinture de savon ndcessaire pour former une
mousse persistante avec 4o centimetres cubes d’eau pure.
Pour faire I’essai d’une eau, on en verse 4o centimetres
cubes dans un flacon bouche a I’emeri et portant des traits

de jauge a lo, 20, 3o et 4« centimetres cubes. S’il se forme
des grumeaux par I’addition de la teinture de savon (ce qui
indique la presence d’une grande quantite de sels de cliaux
et de magnesie et par suite un degre hydrotimdtrique supe-
rieur c\ 3o°), on doit dtendre Fean 4, essayer de 1, 2 ou
5 fois son volume d’eau distillde. Mais il ne faut pas ou-
blier dans ce cas de multiplier le resultat obtenu par i, 2 \
ou 5, suivant I’addition d’eau distill6e qui a ete faite.

Le volume total doit toujours 6tre 40 centimetres cubes. •*

On verse la liqueur de savon et on agite frequemment
jusqii’a ce; que I’on obtienne une mousse persistante. Ou
lit alors le nombre de divisions employees et le resultat

trouve indique.
1“ Le nombre de decigrammes de savon que Fean neutra-

lise par litre

;

2® La mesure de sa purete ou la place qu’elle occupe
dans Fdclielle hydrotimetrique.
On divise en efFet les eaux en trois classes :

1° Celles qui ne ddpassent ptas 3o°. — Elies sont excel-M
lentes pour la boisson, le blanchissage, la cuisson des H
Idgumes, etc.; H

20 Celles qui marquent de 3o d 60°. — Sans etre pre-j;i

cisement nuisibles a la saute, elles sont impropres aux

usages domestiques; elles cuisent mal les legumes et peu- *
vent il peine servir dans les appareils a vapeur

; 'Jl
3° Celles qui marquent 60 ii i5o° et plus sont impro-®

pres a tout usage domestique ou industriel. jH
En France le degre hydrotimetrique correspond it i jiartie^H

de carbonate de chaux dans 100000 parties d’eau, ou ii'^B

I d’oxyde de calcium pour 178571 d’eau.

Le degre de durete allemaud indique le nombre de

centigrammes de chaux par litre d’eau.

Le degre de durete anglais indique le nombre de centi-

grammes de grains de carbonate de chaux contenus dans

un gallon ou 70 000 grains de Feauessayee. Par consequent

I degrd represente osr,oi43 de carbonate de chaux par

litre d’eau.

I degre fi’ancais dquivaut ii I

o°,5fi Allemagne.

I o°,7o Angleterre.

Dans le perfectionnement qu'ils out apporte it Fhydrou-

inetrie, MM. Boutron et Boudet ont indique une marclie a
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1

siiivre qui foiiniit des r6sultats equivalant a une veritable

analyse quantitative.^

Voici leur precede :

On opere toujours sur /jo centimetres cubes.

1 ° On prend le degre hydrotimetrique de I’eau a I’etat

nature!.

2 ’ On ajoute a 5o centimetres cubes d’eau a essayer

2 centimetres cubes d’une solution d’oxalate d’ammoniaque
a i/6o, et on filtre apres avoir agit6 fortement et laisse

reposer une demi-heure. On prend le degre de cette eau
qui ne contient plus de sels de chaux.

3° On porte h rebullition pendant une demi-heure un
volume d’eau determine; puis on ramene au volume pri-

mitif avec de I’eau distillee. On a ainsi elimine I’acide car-

bonique, etle carbonate de chaux estprecipite, ainsi quele
carbonale de magnesie. On agite pour redissoudre ce der-
nier et on opere avec la teinture de savon sur l\o centi-

metres cubes de ce liquide filtre.

4“ On prend 5o centimetres cubes de I’eau bouillie et

filtree dans I’operation precddente; on ajoute 2 centime-
tres cubes d’oxalate d’ammoniaque afin d’eliminer la chaux
qui n’aurait pas 6t6 precipitee a I’etat de carbonate. On
agite, on filtre apres un repos d’un quart d’heure, et on
prend le degre hydrotimetrique de nouveau.
La premitre exp^7'ience represente la somme des actions

exercees sur le savon par le carbonate de chaux, I’acide

carbonique, les divers sels de chaux et de magnesie.
La deuxieme operation repr6sente les sels de magnesie

et I’acide carbonique rest6s dans I’eau, dont la chaux a 6t6
eliminee.

La troisieme op^i'ation donne la quantit^i des sels de
magnesie et de chaux autres que le carbonate. L’exp6-
rience a demontr^ que le nombre de degres trouves 6tait

toujours trop fort, en raison de la solubilite du carbonate
de chaux. Aussi MM. Boutron et Boudet conseillent de
retrancher 5” au titre obtenu.

La qualriime opii'alion represente les sels de magnesie
:|ui n’ont ete precipites ni par rebullition ni par I’oxalate
I’ammoniaque.

'1 ous ces resultats obtenus, on pent calculer approxima-
ivement la composition d’une eau 5, 1’aide du tableau sui-
'ant qui indique I’equivalent fen poids 011 en volume) d’un
legre hydrotimetrique pour un certain nombre de corps,
ms chilFres sont rapportes a i litre d’eau.
Un degre hydrotimetrique des corps suivants repr6sente

lOur r litre dean :
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Chaux oBf,ooo7

Chlorure de calcium.. ..... o ou4
Carbonate de chaux. ..... o oio5
Sulfate de chaux o oi4o
Magn6sie o oo4a
Chlorure de magnesium. ... o 0090 i

Carbonate de magne.sie. ... o 0088
Sulfate de magnesie n oxa.S

, ,

Chlorure de sodium o moa
Sulfate de .soude o oi46
Acide sulfurique anhydre. . . 0 oo8.a

Chlore. 0 0070 ' 4

Savon cl 5o p. 100 d’eau.. . . o 1061

Acide carbonique gazeux. . . 5 cent, cubes/
Ditermination dela quantite de matidres orgamq lies'con

-

tenues dans I’eaii. — Cette operation, comme Ic fait obser-
ver M. Miller dans Journ...Chem. Sop., i865, p. n8, est'h'

probleme le plus difficile et en fngine temps le plus impor-
tant de Tanalyse d’une eau potable. Le precede, souveut
mis en pratique, qui consiste ^ dvaporer a siccite, pesqi’,

puis calciuer et peser une secoude fois, conduit toujours" a

des resultats inexacts et donne un resultat trop fort pour
le chiffre des matieres organiques, ce qui est du a la perte

d’acide chlorhydrique et d’acide carbonique, s’il y a beai?-

cpup de sels de magnesie. II est preferable d’ajouter une
quantite connue de carbonate de soude fondu dans le, vase

ou se fait I’evaporation. Cette operation s’eflfectue bien da.ns

un dpais creuset de.platiue capiible de.contenir au moins
loo grammes d’eau et.pouryu d’un couvercle. Lorsqu’on/a
obtenu le ppids du rdsidu sec, on deduit le poids du carbp-

uate ajoute du. poids obtenu.
_

.

La dessiccatiou du residu doit etre completee aubain d'air

dont la temperature, est raaintenue une heure, yers i,5of.

Apres qu’on a pes.e, avec soin, on bride la matiere orga-

uique ^ upe faible temperature rouge. Lorsque le residu

est froid, on le.p^se, le creuset garni de son couvercle.,,.,

Apres la calcination
'

la. masse saline doit etre mouilhV’

avec une. solution Scaturep d’acide. carbonique dans I'ea^'

'distillee et de nouveau evaporee asiccite, puis le residu esi

maintehu une heure au bain d’am chaud ii la meme tempe-

rature que celle qui a pte employee pour la premiero de.^-

siccation.
*

. ,-i

Par' ce moyen nous, avons le chiffre de matieres solublys,

(it la fois, fixes, pt organiques) aussi bien qu’une psumatiou

approchde du chiffre de matieres organiques.

Comme autre, moyen d’es,sai, on pent faire usage d'um'

solution cie permangauate de pntasse faite dans des jjropui'-
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tions telles que i centimetre cube cle cette solution corres-
ponde a oSbo86 i d’oxygeue. Ge procede ne douue que des
resultats approximatifs.

Dosage de I’ammoniaque dans I’eau potable. — Ce dosage
qui constitue un point important s’effectue promptement
de la fa^on snivante (Miller, Journ. Chem. Soc., vol. XVIIl,
p. i55'l : on introduit dans une grande cornne une certaine
quantite de Fean et la cornue est mise en communication
avec im condenseur de Liebig. Supposons qu’on opere sur
I litre d’eau : on en introduit dans la cornue 260 grammes,
puis 25 grammes d'eau de baryte, et on distille lentement

;

on filtre'ce qui est dans la cornue pour separer du carbo-
nate et du sulfate de baryte.
Le liquide distille est divise en deux parties 6gales ; une

d’elle est soumise an r6actif de Nessler qui est prepar6 de
la maniere suivante :

On fait une solution concentree de 5o grammes on plus
de sublime coiTOsif, d’autre part on dissout G2b-L5o d’iodurc'
de potassium dans environ 3oo grammes d’eau, puis on
ajoute a cette solution la solution mercurielle jusqu’a ce
que I’iodure de mercure cesse de se dissoudre

;
on dissout

ensuite i5o grammes dq potasse caustique solide dans son
propre poids d’eau et on I’ajoute graduellement a la solu-
tion mercurielle ioduree, en ayant soin d’agiter an moment
du melange : on complete ensuite le volume d’un litre avec
<le I’eaii distillee. Lorsque cette liqueur estrecemment pre-
par6e, elle a une couleur brune de plus on moins grande
intensity due a la presence d’un pen d'ammoniaque, mais
laissee au repos un jour ou deux, elle s’eclaircit et devient
mcolore. On pent alors decanter le liquide clair. On ajoute
environ 5 centimetres cubes de cette solution a la moi-
tie de la liqueur distillee. Si cette liqueur ne contient
pas d’ammoniaque le melange reste incolore, mais s’i! y a
de I’ammoniaque il se produit une teintc iannatre de plus
ou moins grande intensil6 . Le liquide restera clair s’il n'y
en a pas plus de ok '', 0002.5 dans 120 grammes du produit
distill 6 . On peut estimer appi-oximativement de la facon sui-
vante : on prt^pare une solution de sel ammoniac contenant
par litre os^oiy de ce sel, ce qni correspond a oS^,io d’am-
moniaque par litre. Supimsons qu’on obtienne avec le
]u-oduit distille une teinte telle que I’operateur d’apres
I’experience, estime a o8'’,ooo."), on met dans un ’vase cle
forme semblable a celni employ^ pour le produit distille
5 centimetres cubes de la solution de sel ammoniac; on
etend de 120 grammes dean distillee iibre d’ammoniaque
(irnpuretfi assez Ireqiiente dans les premieres portions d’eau
lecneillies a la distillation), enfin on ajoute 3 centimMres

9.
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cubes de la liqueur mercurielle r6actif. Si la teinte coincide
en intensite avec celle fournie par le liquide distille qui a
recu line egale quantity de liqueur mercurielle, la dose
d’ammoniaque peut etre consideree comine correspondante
ii celle contenue dans le liquide pris comme comparaison.
Si le liquide distille a une teinte plus foncee ou plus pale,

un second essai approximatif avec une plus grande ou une
plus petite quantitd de sel ammoniac sera effectue, et ainsi

de suite jusqu’ci la correspondance des teintes.. II ne reste

qu’a faire une multiplication pour avoir la quantit6 d'ammo-
niaque contenue dans le liquide en experience.

Exemple : Supposons que la quantite d’ammoniaque esti-

mee dans les i;i5 centimetres cubes mis en experience
soit de os’’,00025, I’operateur prend 2", 5 de la solution

de sel ammoniac et la dilue avec de I’eau distillee jus-

qu’a 125 centimetres cubes; il ajoute alors 3 centimetres
cubes de la liqueur mercurielle et compare la teinte obte-

nue avec la teinte produite dans le liquide distille par une
semblable addition de liqueur mercurielle. Si les deux teintes

correspondent, on multiplie par 2 le nombre de centimetres
cubes de la solution de sel ammoniac demandee et le chiffre

obtenu donnera la proportion d’ammoniaque par litre en

dixiemes de milligramme.
Lorsque la quantite d’ammoniaque depasse oS'‘,ooo6 par

litre, il est necessaire de le determiner par neutralisation,

(j’est pour cela qu’on a reserve la seconde moitie du liquide

ammoniacal distilld.

Preparation de la liqueur acide.— On mele 2S’',882 d’acide

sulfurique avec une quantite suffisante d’eaii distillee pour
completer le volume d'un litre; on obtient ainsi un liquide

tel que i centimetre cube correspond a i milligramme
d’ammoniaque. On opere la neutralisation comme il est

indique a I’article Alcalimilrie, en se servant de la teinture

de tournesol pour juger du moment 011 la liqueur d’alcaliue

qu’elle etait devien't acide.

MM. Wajiklyn et Chapman, d&m leur excellent petit traite

pratique sur I’examen des eaux potables, out decrit plu-

sieurs modifications importantes de la methode de dosage

de I’ammoniaque dans I’eau. Un grand nombre d'especes

d’eaux contiennent de I’ammoniaque ou des sels ammonia-
caux qui faisaient recemment ou devaient faire plus tard

partie de matieres organiques. De plus, beaucoup d’eaux

contiennent plus ou moins de matieres organiques azotees

qui fournissent de I’ammoniaque soit par ebullition avec le

carbonate de soude ou avec le permanganate de potasse en

presence d’un exces d’alcali.En dosant la quantite d’ammo-

niaque que Ton pent obtenir de I’eau, notant les circon-
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stances de sa production, nous avons la mesure des matieres

orgauiques azotees qui se trouvent dans J’eau. Void quel
est le procede :

On met dans line cornue tubulee un demi-litre d’eau et

1 5 centimetres cubes d’une solution saturee de carbonate
de soude; on distille jusqu’a ce que le produit distille con-
tienne moins de i centieme de milligramme d’ammoniaque
par 5 o centimetres cubes; on ajoute une solution de per-

manganate de potasse. Cette derniere solution est prdpar6e
en dissolvant 200 grammes de potasse caustique solide et

S grammes de permanganate de potasse cristallise dans un
litre d’eau

;
on fait bouillir pour chasser toute trace d’am-

moniaque, puis cette solution, de meme que celle de car-

bonate de soude, doit etre essayee sur un echantillon d’eau
pure avant que Ton procede a I’examen de I’eau a analyser.

centimetres cubes de cette solution de potasse et de
permanganate doivent etre employes pour un demi-litre

de i'eau a analyser. On continue la distillation jusqu’a ce
que 5o centimetres cubes du liquide distille contiennent moins
(le r centieme de milligramme d’ammoniaque. Les produits
de la distillation sont reunis et essajms par le reactif de
Xessler, comme il a ete indique ci-dessus.

Une solution type d'ammoniaque contenant i centieme
do milligramme d’ammoniaque par centimetre cube pent
etre preparee en dissolvant os'",00882 de sulfate d’ammonia-
que (Ians un litre d’eau. Pratiquement, il est convenable de
conserver une solution dix fois plus forte (qS‘',3882) de sul-

fate d’ammoniaque dans un litre d’eau etde diluer lorsqu’on
vent s’en servir.

Les observations colorimetriques de la methode Nesslei’

sont faites dans d’etroits tubes de verre d’un diametre tel

que 100 centimetres cubes d’eau ^ examiner forment une
(•ouclie (Penviron 18 centimetres et demi de profondeur. La
nuance est mieux observee en plaeant ces tubes sur une
feuille de papier blanc, pres d’une fenetre, et en regardant
obliquement ii la surface du liquide.

Dasnije dc I’uznle cccislant d I’ilai de nurales et de nilrites.— -M. Franckland emploie pour cela une modification d’un
precede propose il y a vingt ans par M. Walter Crum {Phil.

XXX, 426). 11 consiste a agiter avec du mercure une
solution concentree du nitrate ou du nitrite, et ajoutej*
de I’acide sulfurique concentre; alors tout Pazote est
d^gage. (Pour plus de d6tails voir le travail sur I’analyse
des eaux potables de Franckland et .\rmstrong public dans
le Journal of the Chemical Society, vol. XXI, p. 77.)
pans le meme volume on trouvera une description d’une

methode egalement exacte, proposee par Chapman, qui est
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basee sur la reduction de I’acide azotique eii anunoniaque,
au moyen de raluminium en solution alcaline, et la mesure
de rammoniaque formee par le rdactif de Nessler ou par
titrage. L’operation est conduite de la faqon suivante : la

premiere chose a faire est d’avoir une idde de la quantite
de nitrate contenue dans I’eau. Pour cela, on en fait bouillir

une petite quantite dans un flacon avec de la sonde causti-

que, exempte, de nitrate, jusqu’a ce qu’un echantillon ne
colore plus le reactif de Nessler, et alors on introduit une
feuille d’aluniinium. Aussitdt que cette feuille est dissoute.

on decante le liquide dans un tube a experience, on ajoute
la liqueur de Nessler et on remarque la couleur produite.

On voit si elle est sombre, s’il y a un precipitd formd, s'il

faut employer une petite quantite d’eau, lo a 0.5 centimetres
cubes, ou s’il en faut une quantite plus grande; alors on
pent avoir recours au titrage alcalimetrique. Lorsque la

couleur est tres piile, aoo centimetres cubes sont une quan-
tity convenable. Pour les eaux communes, 100 centimetres
cubes sont suffisants.

Sachant sur quelle espece d’eau Ton o])ere, on mesure
le volume indiqud par les experiences ci-dessus, on I'intro-

duit dans une cornue non tubulee et on ajoute 5o a 70 cen-
timetres cubes d’une solution de soude caustique conteuant
too grammes de soude par litre. Si on a employe tres peu
d’eau, on ajoute un peu d’eau distillee. Le contenu de la

vcornue doit etre distille jusqu’a ce qu’il ue depasse pas

100 centimetres cubes et jusqu’a ce que le reactif de Nessler
n’indique plus d’ammoiiiaque dans le produit distille. Oi)

refroidit la cornue et on y introduit uiie petite feuille d’alu-

minium.
Le col de la cornue est alors releve legerement et bou-

che
;
a travers le bouchon passe un petit tube rempli de

terre poreuse humectee d’eau ou d’acide .clilorhydrique

pur tres dilu6; ce tube n’a pas besoin d’avoir plus de

5 centimetres de longueur. 11 est relie a un second tube

contenant de la pierre ponce mouillee d’acide sulfurique

concentre. Ce dernier tube sert a empeclier I’ammoniaque

de Pair d’entrer dans I’appareil. Ou laisse le systeme eii

repos pendant quelques heures; puis on lave la terre

poreuse avec un peu d’eau distillee que Ton verse dans la

cornue; enfin on adapte a cette cornue un condenseur

dont I’extremite opposee plonge a la surface d’uii peu d’eaii

distillde (environ 70 a 80 centimetres cubes). Le contenu d(*

la cornue est distille jusqu’a environ la moitie du volume

primitif. Le produit distille etant de i 5 o centimetres cubes,

on en prend 5o centimetres cubes auxquols on ajoute le

liquide de Nessler. Si la conleur prodnite u’est pa‘^ trop
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forte, le dosage ost fait immddiatement; sinon, on diluo

avec de Teau distillee. Si I’on doit determiner rammoniaque
par im titrage, un demi-litre d’eau doit etre evapore jus-

qir'ii un petit volume, et ce petit volume traite exactement

de la me.me faeon, excepte que le produit distille est reeu

dans de I’acide’sulfurique titre etendu, an lieu d’etre reni

dans de I'eau.

La presence des nitrites dans I’eau de puits des villes

n'est pas un fait inaccoutume. Les reactions des nitrites

sur I’iodure de potassium et ramidon emploj-ees par 1(‘

O'" J)avkl Vrice comme reactif des iodures peuvent etre

employees recipi'oquement pour retrouver des traces de

nitrites dans Lean. Ces traces seront retrouvees memo

lorstiue la quantite de nitrite sera bien inferieure a—-—

.

lOOOOO
11 est simplement necessaire d’ajouter a un pen d’amidon
delaye dans Lean quelques goiittes d’une solution faible

d’iodure de potassium, puis i 5o ou 200 grammes de I'eau

legerement acidulee par Facide sulfurique. S’il y a la moin-
dre quantite de nitrite, on aura instantanement une colora-

tion bleue de Famidon, produite par Fiode mis en liberte.

On ])eut evaluer approximativement la quantite de nitrite

par I’emploi d’une solution titree de permanganate qu’une
quantite donnee de Feau (a5o centimetres cubes) blanchira.

Lorsque la solution de permanganate de potasse est em-
ployee pour determiner la quantite de matieres organiques,,

s’il y a des nitrites presents une partie du permanganate
sera detruite par leur action. La decoloration, quoique pas
absolument instantanee, alien en pen d’instants; on pent
ainsi distinguer et mesurer separejnent I’elfet reducteui*
produit par le nitrite de celui pi’odiut par les matieres orga-
niques qui e.st toujours tres lent.

Ucchcrche cl dosage du plomb. — Ceci ne prdsente heu-
reusement j)as de difficultes quoiqu’il y ait cependant cer-

1 taincs precautions a prendre lorsque I’eau contient (comme
e’est le cas de presque toutes les eaux naturelles) des
matieres organiques solubles. Nous avons dans Fliydrogene
sulfure un reactif tel que la presence de i centigramme de
plomb est accusee, dans 4 litres d’eau distillee, par la pro-
duction d’une teinte brune. Pour faire I’expei’ience, le vas(>

doit etre place sur une feuillo de papier blanc aupres d’un
second vase dans lequel on n’a pas mis (Fliydrogene sul-

fure; de cette faeon la plus legere teinte brune est rendue
^vidente par comparaison. On doit ajonter quelques gouttes
(Facide chlorhydriqiu^ pur avant Fusage du reactif.

Le !)' Sinilh dans .sa reclierclie de Faction des eaux de la

Lee et du I ton sur les tuyaiix de plomb, a eu recoui'S a la
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teinte prodiiite par I’hydrog^ne sulfurd pour estimei- quaii-
titavement la quantitd de plomb contenue dans I’eau. 11 1'ai-

sait des solutions au millieme de nitrate de plomb, qu'il ver-
sait dans une solution contenant de I’acide sulfhydrique.
Cette methode a donne des resultats exacts

;
tant que la

qnantite de plomb depasse i centigramme pour [\ litres,

on a nne coloration tellement foncee qu’on apprecie les

plus Idgeres differences; i partie de plomb metallique
dans 7 millions de liqueur donne encore une teinte percep-
tible, et une quantitb moindre pent encore etre distinguee
par de soignenses comparaisons.
La presence des matibres organiques dans I’eaii a une

grande influence sur Taction de Thydrogene sulfure sur le

plomb qu’elle pent contenir. Comme, d’apres Smith, la moi-
ti(§ des matieres solides contenues dans Teau de la Dee
consistent en matieres organiques, la methode qu’il decrit

ne donnerait pas de bons resultats quantitatifs. Avant de
faire passer Thydrogene sulfurd la liqueur doit etre soi-

gneusement dvaporee siccite et le residu brfde dans une
petite capsule de porcelaine, jusqu’a ce que lamatiere orga-

nique soit detruite. Le residu salin est ensuite mouille avec
de Tacide nitrique, chauffe avec de Tacide acetique et de
Teau, et, s’il est necessaire, filtre.

Pour estimer la quantite de plomb, il faut operer sur

4 litres d’ean qu’on evapore doucement a siccite
;
le residu,

ayant 6te humecte avec quelques gouttes d’acide azoticfue ^
e't calcine, est digbre avec Tacide chlorhydrique et filtre. La
solution est neutralisee par le carbonate de soude et aci-

difiee avec Tacide acetique. On ajoute alors une petite

c[uantite de bichromate de potasse et on laisse reposei*

qnelques heures. M
S’il se produit un precipite, c’est du chromate de plomb,

\ &
(pie Ton redissout dans Tacide chlorhydrique

;
on ajoute de

Tacide tartrique, puis un exces d’ammoniaque, et on fait

passer de Thjnlrogene sulfnre dans la solution. Le sulfni'e

(le plomb precipit(3 est lav(3 par d(^cantation, change en sul- ^
fate par Tdvaporation avec un pen d’acide azotique fumant

et une goutte ou deux d’acide sulfuriqne. Le residu calcine

contient 7.'5.G p. loo d’oxyde de plomb.

EAU-DE-YIE 1
Syn. anglais. Brandy.
— nlleinand, Brantwcin.

L’eau-de-vie, le rhum, etc., sont des liqueurs alcooliques

provenant de la distillation de certaines substances fermen-
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t6es. L’eaii-de-vie pure estobtenue par la distillation du vin,

elle a uiie saveur piquante et agreable. On he retrouve pas

cette saveur lorsqu’on goute un melange d’alcool et d’eau'

colore avec du caramel et aromatise avec du poivre, du
piment 011 autres substances acres, qui peuvent faire croire

a un certain degre alcoolique.

Les eaux-de-vie les plus estimees sent cedes de Cognac,
d'Armagnac, Languedoc, Bordeaux, etc. Nouvellement dis-

tillee, I'eau-de-vie est blanche, mais cede qu’on rencontre
dans le commerce est toujours brun jaunatre ou brun fonce,

couleur due a la presence de matiere extractive et de tannin

empruntes aux tonneaux de chene dans lesquels le liquide

a ete conserve. Pour simuler cette couleur de Leau-de-vie

naturede, on ajoute du caramel a un produit provenant de
distillation recente. Le liquide ainsi obtenu constitue souvent
I’eau-de-vie du commerce.

JAeau-de-vie de France a souvent une reaction acide du
papier de tournesol, ce qui est dCi a la presence d’une petite

quantite de vinaigre. Si on la traite par un persel de fer,

ede devient noire par suite de la presence du tannin. L’eau-
de-vie coloree par le caramel ne donne aucune reaction au
contact du persulfate de fer.

D6termination du Hire alcoolique de I’eau-de-vie. — 11 im-
porte de connaitre la proportion d’alcool contenue dans
Leau-de-vie; on pent la determiner :

Au moyen de I'hydrometre, de Lalcoometre, des areo-
metres de Cartier etBaum^, enfin de Ldbudioscope.

Lorsqu’on veut se baser sur le poids specifique de I’eau-

de-vie, ilfaut avoir soil! d’en distiller une partie, dans le cas
oil I’eau-de-vie serait additionnee de sucre ou de matieres
etrangeres qui peuvent en modifier la densitd. On emploiera
pour cela I’alambic de Salleron.

Ehidlioscopes. — Pour prendre le titre alcoometrique d’un
liquide contenant en dissolution des substances qui en modi-
fient la densite, on a recours a la distillation et a I’alcoo-
metre comme il a etc indique, mais on pent se dispenser de
cette operation et connaitre directement, au moyen de cer-
tains appareils, la ricliesse alcoomdtrique des liquides. Ces
appareils, appeles ebullioscopes, sont fondes sur la ditfe-
rence qui existe dans le point d’ebullition des liquides sui-
vant la proportion d’alcool qu’ils I’enferment. Onlesemploie
surtout pour determiner la ricliesse alcoolique des vins,
aussi les d6crirons-nous en traitant du vin

; on pent auss’i
les appliquer a la determination directe du'titre alcoolique
des eaux-de-vie.

Alterations des eaux-de-vie. — L’eau-de-vie pent contenir
une petite quantity de. plowh provenant de la soudure em-
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ployee a la construction des alanibics, on bien du cidv'>'e pro-
venant de Talambic lui-m6me. On y a m6me trouve, mais
rarement, de VacdLate de 2Jlomh, qui avait 6t6 ajoute pour faci-

liter la clarification. Cette derniere addition pent etre tres

nuisible et meme mortelle, ii cause des proprietes toxiques
de I’acetate de plomb. La presence du cuivre peut etre

demontree en filtrant une certaine quantite d ’eau-de-vie

a. travel’s du charbon animal ])our la decolorer ; on verse
alors de I’ammoniaque dans la liqueur claire; s'il y a une
quantite notable de cuivre, on voit apparaitre une teinte

bleue.

On peut encore demontrer la presence du cuivre en plon-

geant dans I’eau-de-vie une lame de fer bien polie; on I’y

laisse sejourner pendant quelques heures; apres ce temps,
le cuivre s’est depose sur la lame de fer. Enfin si on addi-

tionne I’eau-de-vie, prealablement traitee par le charbon
animal, de ferrocyanure de iiotassium, il se produira, dans
le cas de la presence du cuivre, un precipit6 brun de ferro-

cyanure de cuivre.
' La presence du jjlomb est demontree au moyen de Facide

sulfurique dilue ou d’une solution de sulfate "de soude, qui

donneront an precipitd blanc de sulfate de plomb. Ce pre-

cipite, traite par le sulfhydrate d'ammoniaque, noircit. Si la

(juantite de ce precipite est assez considerable, on peut le

meler a un pen de soude et le r^duire sur le charbon, au
clialumeau; on obtiendra alors du plomb metallique. Enfin

le zinc qui peut provenir du sejour prolong'd dans les vases

de ce metal sera decele par la potasse, qui donnera un pre-

cipite blanc, soluble dans un exces d’hydrogene sulfurd, qui

produit un precipite blanc, et le cyanure rouge, qui donm'
un precipite jaune orange.

L’eau-de-vie pent contenir une certaine proportion d'acide

acetique : car, outre Facide qui est passe a la distillation,

line nouvelle quantite se forme par Faction de Fair.

Valsifimtion des caux-de-vie. — Nous avons vu que Feau-

de-vie n'est souvent qu'un melange d’alcool de betteravo

et d'eau (‘olord par du caramel ou du eachon. Le iiersulfato

de fer penuet de distinguer Feau-de-vie naturelle de celle

colorde par le caramel. La prdsence du cachou donne i'l Feau-

de-vie la propridtd de se colorer en vei't brun par le per-

chlorure de fer.

FFapres Carles, si on ajoute a Feau-de-vie i/6 d'albuiuine

et qu’on agite, Feau-de-vie naturelle est ddcolorde, tandis

qu’il n’en est pas de mdme de Feau-de-vie colorde pai’ le

caramel.
L’addition de substances acres

:
poivre, gingembre.iiiiuent.

se fait souvent pour donner ii Feau-de-vie du mordant: on



ENGRAIS l6l

reconnalt ces substances en 6vaporant i\ ime douce chaleur

line certaine quantite de liquide jusqu’i'i siccite; la matiere

acre qui reste comme residu est facilement reconnue fi

I’odeur developpee alors.

L’alun qui est ajoute quelquefois k I’eau-de-vie sera reconnu

eii evaporant une certaine quantite de liquide, reprenant

par I’eau distillee et soimiettaut la liqueur ainsi obtenue

a Taction des reactifs.

L’eau-de-vie pent contenir de Tacide sulfurique, dont Tad-

ditioii a ete faite pour donner au melange d’eau et d’alcool

le bouquet de la vieille eau-de-vie ; il se forme ainsi des

ethers qui donnent au liquide une.odeur agreable. La pre-

sence de Tacide sulfurique sera decelee au^moyen du cIiIOt

rure de baryum.
Enfin des alcools etrangers se trouvent souvent melanges

a Teau-de-vie; ces alcools renferment divers produits sui-

vant leur provenance.
M. Chateau, dans pn travail public, en ,i8G;i (Moniteur

scientifique), a iudique le moyen de reconnaitre la presence
de ces: alcools. 11 soumet le produit suspect a un certain

nombre de reactifs : azotate de mercure, baryte, acide cliro-

mique, sulfate; de fer et de cuivre desseclies, etc. Les reac-
tions obtenues difiprerit suivant la nature des alcools misen
experience.

Le D'’ Cameron, profepseur d’hygiene a Dublin, a, dans
un article publiq dans Duhlin Journal of medical science,

fait, ressortir, les, inconvenieiits de la presence de Talcool
amylique dans I’eau-de-vie. Ce produit pent, on elfet, etre

consid6re comme un veritable poison.

' ENGRAIS

Sy.u, .anglais. Maniivcs.

,,
— allciuand, Danger,

GUAxo. — L'emploi de jilus en plus considerable de cet
engrais complexe,son prix eleve et, par suite, la tendance des
commercants pen conscieucieux a le frauder, en font une
matiere dont il ne faut jamais apprecier la valeur rapidement,
on doit tonjours la deteniiiner par une analyse complete.
Anderson dans {Elcmenls of agricidLural chemistry) donno

pour un bon guano les caracteres suivants :

I- l,e guano doit etre legerement colore et sec.
Lorsqu’on le presse outre les doigts, il re.ste l(!‘gerement

agglomero, il ne doit pas etre grnmeleux.
Son odour no tloit pas etre trop aminoniacale : il doil
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contenir des morceaux qui, lorsqu’on les brise, paraissent
d’uiie couleur plus pale que la poudre.

5“ 3G litres ne doivent pas peser plus de ea a 27 kilo-

grammes,
Ces caracteres sont cependant imitds avec une grande

liabilete, et on ne doit pas s’en rapporter a eux exclusive-

ment, d’ailleurs ils ne sont applicables qu’aux guanos du
Perou.

Yoici les principales adulterations que I’anal^'se chimiquc
seule pent faire reconnaitre dans le guano : une sorte de
marue jaune tres semblable, en apparence, au guano, du
sable, de la briqiie pil^e, de la craie, du gypse, du sel ordi-

naire, de la terre d’ombre et, parfois, des coprolilhes broyiis

et du guano de qualiti infdrieure. Ces substances sont

rarement employees separement, mais sont generalement
melanges dans des proportions telles, qu’elles imitent par-

faitement la couleur et I’aspect general du veritable guano.
Analyse. — L’echantillon, etant melange aussi uniforme-

ment que possible, est conserve dans un llacon parfaitement

bouchd; I’attention de I’operateur doit se porter sur les

points suivants ;

1° Dosage de I’eau. — On desseche 5 grammes de guano
a une temperature de 100°, jusqu’k ce qu’il cesse de
perdre de son poids. On trouve une grande difference,

m6me dans les guanos purs, elle pent varier de 7 a 20

p. 100.

2“ Dosage de la quanlM toiale des matieres fixes. — On
incinere de 2,5 a 5 grammes de guano au rouge dans une
capsule de porcelaine ou de platine, jusqu’^ ce que le

poids reste constant; le residu (qui pent varier beaucoup,
selon que le guano, contient des sels ammoniacaux ou des

phosphates) doit etre blanc ou gris; une coloration jaune

ou rouge est un indice probable d’une falsification avec

des marnes colorees, de la brique pilee, ou du sable.
_

3° Dosage de la qiLantiti toiale d’ammoniaque.— La methode
alcalim^trique de Piligot donne d’excellents resultats; elle

ndcessite, cependant, une distillation. On remedie a cet incon-

venient par la modification suivante du procede, qui estparti-

culierement applicable aux analyses du guano et des engrais

ammoniacaux en general. On place une quantite pesee

(environ i gramme) de guano dans une capsule de verre

de 12 a 1 5 centimetres de diametre, reposant dans un vase-

plat rempli de mercurc; sur un triangle de verre plac6 .sur

la capsule contenant le guano est placd un autre vase plat

contenant un volume determine d’acide sulfurique titre;

on jette alors sur le guano un peu d’eau, puis du lait de

chaux I’aide d’une pipette; le tout est convert ensiiite
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avec line cloche de verre
;
on laisse reposer deux ou trois

jours, ou bien on laisse reposer jusquh'i ce que le papier de
tournesol rouge ne change plus de couleur quand on I’in-

troduit dans I’appareil. La totalite de I’animoniaque a etd

chassee du guano sans I’aide de la chaleur, et a ete absorbee
par I'acide. A I’aide d’une solution titr^e de soude on deter-

mine la quantite d’acide restee libre, et, par consequent, la

quantite d’ammoniaque qui s’est combinee a I’acide.

4“ Dosage total de I’azote. — La niethode suivante, quoique
n’etant qu’approximative se recommande par la facilite ave'c

laquelle on arrive a determiner la valeur relative de difife-

rents echantillons de guanos. Elle est fonclee sur ce fait

que, quand le guano est traite par une solution de chlorure
de chaux, I’azote qui se trouve dans les matieres organi-
ques et dans les sels ammoniacaux .se degage

;
au lieu de

recueillir et de inesurer'le gaz qui se degage, ce qui serait

peu praticable, a cause de la violente effervescence qui se
produit, on determine le volume de Lean qui est chasse
par le gaz au moyen du simple appareil represente dans la

figure ci-contre.

II consiste en un bacon {pg. 27)
d’lme contenance d’environ 5oo
grammes muni d’un tube etroit a
degagement recourbe deux fois a
angle droit. Une des branches de pre-
ference la plus coLirte, passe a
frottement a travers le bouchon
du flacon, ce tube est recourbe en
U a la partie infbrieure de facon a
pr^venir autant que possible I’echap-

pement des bulles de gaz. Ce tube
descend presque jusqu’au fond du

0 flacon. Un second tube court et tres

etroit passe aussi a travers le bou-
Fij;. 27. chon et sert a laisser bchapper I’air

quand le bouchon est place.
La plus longue branche du tube a degagement plonge

dans un cylindi-e de verre haut et etroit gradue en centi-
metres cubes.

^

Le flacon est a moitie rempli avec une
solution de chlorure de chaux soigneusement preparee
et conseryee en vase clos, a I’abri de la lumiere. On peso
alors environ i gramme rle guano dans un petit vase de
verre

^

(on pent se servir de I’extr^mite ferm6e d’un
tube a essai, fju’on a lestb avec quelques plombs de
chasse pour qu il pnisse Hotter. A I’aide d une tige de
fer qu on voit dans la figure, on depose le tube de
facon a ce qu’il flotte k la surface de la solution cle chlorure
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de cliaux; on ajuste alors exactement le grand tube dans
le bouchon, on ferine I’extremite du petit tube avec de la

cire, et on agite le vase de fa;on a ce que le petit flotteur

contenant le guano s’emplisse de liquide et s’enfonce
;
un

volume de liquide egal au volume de I’azote qui se degage
du guano se rend alors dans le cylindre gradud. Quand il

n’en passe plus, le cylindre est abaisse de fa<^on a amener
le liquide au meme niveau que celui qui se trouve dans le

flacon generateur. L’obturateur de cire est alors enlev^, le

bouchon retir6, et on fait ecouler dans le cylindre le liquide

encore contenu dans le tube a degagement; on mesure
le tout soigneusement. r gramme de bon guano du P^rOu
degage de 70 a 85 centimetres cubes de gaz.

Un pent doser plus exactement I'azote en chauffant au
rouge une quantite connue de guano avec de la chauv-
sodee, d'apres la methode de Will et Fam’nU’ajjp, modifiee'

par Peligot. s

Ce dosage est base sur ce que, quand on cliauffe unet
matiere organique azotee en presence des hydrates alca-

lins, la matiere se detruit; il se produit d’un cOte de Pacide;

carbonique, d'autre part I'azote et I’hydrogene se combi-
nent et donnent de Pammoniaque que Pon sature par Pacido
sulfurique titre et que Pon dose a cet etat. Il suffit de se

baser sur ce que d’acide sulfurique saturent 17 de gaz

ammoniac, c'est-a-dire i4 d’azote.

50 Sable. — On dissout les cendres dans Pacide chlorhy- ;

drique dilue; s’il se produit une elfervescence, cela indiquei

la presence probable de la craie : un bon guano ne donnant
lieu qu’a une legere effervescence. Le residu bien lave,

seche et moderement chauffe, donne le poids du sable
;

il

ue doit pas depasser 2 p. 100.

6° Dosage du phosj^hate de chaux. — On ajoute un leger.

exces d’ammoniaque a la solution de cendres dans Pacide

chlorhydrique
;

le phosphate de chaux se precipite; on
recueille le precipite, on le lave, on le seche, on le

calcine et on le pese. La liqueur filtree ne doit donner
qu’un leger precipite d’oxalate de chaux quand on la

trade par Pacide oxalique. Si cependant il se formait un
precipite considerable, ce serait une preuve certaine que

le guano contient de la craie
;
on determine la proportion

de cette derniere substance. Si on desire doser exactement
Pacide phosphorique,on neutralise pmgua par Pammoniaque
la solution de cendres dans Pacide chlorhydrique, on ajoute

de Poxalate d’ammoniaque, on fait bouillir la liqueur, et. on

ajoute de Pacetate d’ammoniaque en exces dans le liquide

bouillant. Par le repos Poxalate de chaux se prdcipite; on

Penleve par filtration. L’acide ]ihosphorique qui reste dans
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l;i liqueur claire et filtree, est dose a I’etat de pyi-opliosphate

de luagnesie.

70 bossige des sels alcalins. — Dans la pratique, il suffit

d’evaporer a siccite la liqueur separee par filtration du
phosphate de chaux et de peser le residu apres Tavoir

chauHe moderenient pour chasser les sels, ammoniacaux.
Le, residu coustitue les sels alcalins. Si cependant le guano
a et6 reconnu connne etant melange de craie on doit

prealablement I’en dbbarrasser par I’acide oxalique.

Voici d'aprbs le professeur Andcj’son {Elements of agricul-

tural chemistry, p. 210) les resultats d’un certain nombre
d’analyses de guanos de premiere et de derniere qualite.

ANGAMOS pErou BOLIVIE

Premiere Derniere Premiere Derniere Premiere Derniere

qualilc. qualite. qualite. qualite. qualite. qualite.

Eau 12,60 7,09 10, d ' 21,49 11,53 16,20'

Watieres organiques
et sels ammonia-
caux 65.62 50, 83 55,73 46, 26 11,17 12,86

Phosphates 10,83 8,70 25,20 18,93 ' 62; 99 '52, 95
Sels alcalins 7,50 16,30 7,’50 10, 64 9,93 13,83
Sables 3,45 17,08 1,20 2,68 4,38 4,16

100,00. 100,00 100,00 100,00 100, 00
\

' '

.u»

100, CO
.Ammoniaque 25,33 17, 15 IS, 95 1,65 1,89 2,23

Void la composition d’uu soi-disant guano du Perou qui,

a evidemment ete falsifie et qui ne vaut pas la moitie- du
prix du veritable guano.

, ^

Eau 12,06
Matieres organiques'et sels ammo-

niacaux 54, 1

4

Phosphates 22,08
Dypse 11,08
Sels alcalins 12,80
liable 7,80

2° SUPERPHOSPHATE DE CHAUX. — II n’y a pas d’engrais
qui n^cessitent une plus grande vigilance de la part de
Pacheteur que le superphosphate de’chaux, car il presente'
de tres grandes variations comme qualitd, malgrd les'

progres realises depuis quelques hnndes dans sa fabrica-
tion. •

1® Dosage de Veau. — On dessbche 2,5 du produit d iiis une
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etuve a environ i66", jusqu'ii ce que le poids reste con-
stant, la perte represente la quantite d’humidit6 absorb6e
par le superphosphate et I’eau contenue dans le gypse.

2° D(Hcrmmaiion cle la proporlion relalive cles constitmnts

solubles et insolubles. — On fait bouillir avec de I’eau 7,5

de rechantillon et on laisse deposer; on jette le liquide

sur un filtre et on fait bouillir avec de I’eau de nouveau
et a diverses reprises le residu, jusqu’a ce quhl n'y ait

plus de reaction acide. On desseclie la matiere insoluble

dans line 6tuve a environ 166“ et on pese, en ayant
soil! d’y ajouter les particules solides qui peuvent avoir

ete retenues sur le filtre. Le meilleur moyen pour cela

consiste a secher et brCder le filtre et y ajouter les

cendres.
^

5^* Dosage cle la matiere organique dans la proporlion inso-

luble. — On huinecte avec un peu d’acide nitrique pour
peroxyder le fer qui peut s’y trouver, puis on chautfe au
rouge sombre dans un creuset de platine, place de cote

de faron a permettre Lacces de I’eau; lorsqu’il est refroidi,

on le pese. La perte represente le poids des matieres

organiques, plus celui des sels ammoniacaux qui pouvaieut

s’y trouver.
4° Dosage de la matiere insoluble. — On fait bouillir un

certain temps avec de Lacide chlorhydrique dilue, on ajoute

line assez grande quantite d’eau, et on fait bouillir de nou-
veau, on filtre, on lave, on seche, on calcine et on pese le

residu qui est constitue par du sable et de Largile. On
melange soigneusement la liqueur filtr6e et les eaux de

lavage, et on divise le tout en trois parties A, B, C. En A, on

dose I’acide sulfuriqiie (du gypse) a Laide du chlorure de

baryum; on melange les parties B et G ensemble, on y
ajoute de I'oxalate d’ammoniaque, puis un grand exces

li’acetate d'ammoniaque et on fait bouillir. Toute la chaux

est precipitee a Letat d'oxalate de chaux. On la recueille sur

un filtre, et on rapporte sou poids a celui du sulfate,

iuc) d’oxalate de chaux representent 68 de sulfate.

A la liqueur separee par filtration de I’oxalate de chaux,

on ajoute de I’acide tartrique et du sulfate de magnesie
ammoniacal qui precipite I'acide phosphorique ii Letat de

phosphate ammoniaco-magnesien. On combine I’acide sulfu-

rique trouve dans la portion A avec la qumtit6 de chaux
necessaire pour former du gypse (4o d’acide sulfurique sur

28 de chaux); on ajoute le reste de la chaux a I’acide

phosphorique et on le considere comme phosphate insoluble.

5'’ Dosage de la portion soluble. — On la divise en trois par-

ties egales A,B,C. On place la portion .A dans uue capsule

de platine, et on 6vapore doucement au bain de sable, en
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ajoiitaiit par petites portions a la fois du lait de chaux

etendu jusqu'a ce qiie le papier rouge de tournesol toiirne

faiblement, mais distinctemeut au bleu, ce qui indique line

reaction alcaline; on continue revaporation jusqu’a sic-

citecoinplete, on le porte a I’etuve, on desseche a 1770

et on pese, puis on calcine et on pese de nouveau. La
ditterence entre le rdsultat des deux pesees, indique la

quantite de matieres organiques, qui se trouvaient dans

la solution aqiieuse. On fait bouillir le r6sidu calcine avec

de I’eau de chaux, puis avec de beau distillee, pendant un
temps considerable. On debarrasse la liqueur liltree de

I’acide sulfurique par le chlorure de baryum, puis de I’exces

des sels de liaryte et de chaux par le carbonate d'ammonia-
que

;
la liqueur filtree ne contient plus que des alcalis que

Ton determine de la raaniere ordinaire.

On dose I'acide sulfurique dans la portion B a I’aide du
chlorure de baryum, on evapore la portion C a siccite dans
une capsule de platine avec un exces de carbonate de
soude et on y ajoute un peu de nitrate de potasse, on
calcine le residu, on le lave dans un verre a experience
et on le dissout dans bacide chlorhydrique a baide d’une
douce chaleur. On ajoute de bammoniaque, puis de bacide
acetique en exces a la solution claire. S’il se precipite du
phosphate de sesquioxyde de fer, 011 filtre et on divise la

liqueur filtree en deux parties egales. Dans bune, on dose
bacide phosphorique par Vacdtate d’urane; on fait bouillir

la liqueur apres baddition de reactif, et on laisse deposer
le preci])ite. Fr^seniiis recommande baddition dune goutte
ou deux de chlorofornie, immediatement apres la precipita-

tion, et quand le liquide s’est un peu retroidi, ou agite

vigoureusement le melange, pour faciliter la precipitation

des plus fines particules. Ou recueille ces dernieras sin-

un filtre, tandis qibon lave par ddcantatioii le gros du preci-

pite; le precipite bieu lave est seche et calcine; on desseche
egalement le filtre, on le bride et ou en ajoute les cendres
au precipite calcine. 100 parties de ce precipite coutiennent
19,78 d’acide phosphorique.
Un dose le calcium et le magnesium dans bautre portion

de la partic 0 d’ajn’es la methode ordinaire.

11 convient d’avoir toujours sous la main line reserve de
sulfate de mnrjnesle ammoniacal tariarise pour le dosage de
bacide phosphorique.
On pent employer les proportions suivantes :

I 10.') grammes d’eau.

d’acide tartrique.

5,7.0 de sulfate de raagnesie anhydre.
iG,7.5 de chlorure d’ammonium.
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Quand on a a operer frnquemment des analyses de super-
phosphates de chaux et autres engrais phosphates, il est
avantageux de doser I’acide phosphorique en volume.
Void line bonne methode : Par I’acHate d’Urane {Pincu.s,

.iourn. fur Prakt. Chemic, t. XXVI).
On prepare, avec dii phosphate de soude dont on counait

exactement la teneur en acide phosphorique, une solution

dont chaque centimetre cube represente exactement o,oi d'a-

cide phosphorique. On prepare I’acetate d’urane en dissolvant

_

du carbonate d'urane ammoniacal pur dans Tacide acetique,
dl doit etre exempt d’’oxyde; dans ce but, on conserve la

solution a I'abri de la lumiere. La force de cette solution

est determinee en versant de 5 ^ lo de la solution de
‘phosphate de soude dans un verre a experience; on ajoute
die I’ammoniaque et un exces d’acide acetique, puis on
tverse la solution d’urane a I’aide d’une burette graduee
;en i/io ou en 1/20 de centimetre cube; on agite frequem-
'.ment le melange pendant I’operatiou. II se produit le preci4

;pite particulier, boueux, de phosphate d’urane et d’ammo-|
piaque. De temps en temps on verse sur une assiette de'

porcelaine blanche une goutte du melange aupres d’uuei

goutte d’une solution de ferrocyanure de potassium, et on*

laisse les deux goiittes se melanger; tant qu’il reste de;

I'acide phosphorique, il ne se produit qu’une coloration

vert bleiicitre, mais des qu’il y a le plus leger exces
d’uraiiium, la tache qui etait d’abord vert bleuatre devient

couleur chocolat plus ou moins foncee sur les bords. Si la

solution est tres diluee, la reaction disparait de nouveau
au bout de quelques minutes, apres une forte agitation. On
ajoute alors une nouvelle quantite de solution d'urane. Si

la couleur rouge brunatre persiste pendant dix minutes,,

elle ne disparait plus, mais parait encore plus distinctemenf-

sans melange de jaune ui de vert lorsque, apres le depbt:

du pr6cipite boueux, on emploie pour la reaction une goutte

du liquide clair surnageaut. Quand on a determine exacte-

ment ])ar des essais repetes combien de centimetres cubes '

de la solution d’urane sout necessaires pour precipiter o,or>
'

uu 0,10 d’acide phosphorique, ou reoete I’opdration sur la

solution des phosphates a essayer, en faisant en sorte d'ar-
'

river a la meme coloration, avec le ferrocyanure, on note

alors le nombre de divisions de la solution d’ac6tate d'urane '

employees, et au moyeu d’une simple proportion on en

cqnclut la quantite d’acide phosphorique contenu dans le

pliosphate ^ essayer. Supposons qu’il ait fallu -V divisions
'

pour saturer o,xo d’acide, et que pour la liqueur a titrer

il n’en ait fallu que B, on aura
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La composition des superphosphates doit necessairement
varier dans de grandes proportions; elle depend non seule-ment des substances qui la composent, mais encore de hproportion dacide employee pour la dissoudre. L’analvsesuivante, pour le D-- Anderson {FAements of aqricullural

montre la composition de quelques bons echan-
tillons fabriques avec dilferentes substances.

£au.

amiuoniacaux..
. .

Biphosphato de cbaux
Phosphates insolubles
Sulfato do chaux. ,

Sels alcalins. . . .

Sable

Azote

fiqaivalenl a phosphates so-
lubles

os SEELS.

7.74 7,79

17.83 21,69
13,18 9,87
10.31 21,17
46.00 36,30
1.46 0,94

3.24

100,'0 loo.ro
2,11 3,01

20.57 15,39

CESDRE DOS.

i),33 10,iO

6.94
21.35

6,92
56.16

4.92
23.09
6.08

47,78

3,30 .4
,

'38

0,23 0,31

33,33 36,02

ENGRAIS
fabriques

priacipalement
avec das

Coprolitbes.

6,90 10,17

5.10 4.13
12.24 13,75
16,90 0,17
62.39 62,62
2,47 0,96
6,00 8,20

100,00 100.00
0,11 0,67

19,10 21,43

MELANGES
conlenant
des sels

ammonia-
caux.

7.07 18

9,87

17,63

12.60

49,77
0.00

3,00

100,00 100
1,28 1

27,50 19‘

f convenablement I’acide sur les L ps nLLw ^

\
I'interieu?

c,ua„\it6
don .em

..-le ao a 00 p 100 de phosphates solubles
^ aonnei

AbricaSrts “ peTphS:;^^^ 3'"''“. P°"'-
ndlanges de cen£-es^ et de poudremntenant des sels ammoniacaux des dp°tpU 1

"melanges
=ang sent aussi fabriques en grand On

^

lant qui contiennent jusqu’a 4 ou's n
mainte-juaqu.d 4 ou 0 p. loo d’ammoniaque.

10
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Aussi I’emploi de ces produits va-t-il toujours croissant.

Les analyses suivantes {Anderson) montrent la composi-
tion de qnelques varietes inferieures de superphosphates,
dans la fabrication desquels on a reduit la quantite d’acide

siilfurique, et par consequent diminue la proportion de
phosphates solubles. Ces eugrais sont vendus generalement
a un prix beaucoup plus eleve qu’ils ne valent r6ellement.

Eau 21,60 5,37 7,19
Maticres organiques ot sels

ammoniacaux 11,62 13.91 8, 80
Biphosphate do chaux 2,98 2.02 6,42
Phosphates de chaux 25. 70 15,80 14,03
Sulfate de chaux 23,60 47,52 51,93
Sels alcalins 10, 70 3,73

11,65
3,43

Sable 3,80 8,20

100,00 100,00 100, 00
Ammoniaquo 1,32 0,59 0,33

5° Os. — La valeur des os comme engrais depend en partie

des phosphates et en partie de I’azote qu’ils contiennent.

Pour en estimer la valeur on opere comme il suit

:

Dosage de Veau. — On desseche un poids donne des

os il essayer ii 100°, jusqu’ii ce que le poids reste constant

;

la difference de poids donne la proportion d’eau.

Dosage des malieres fixes Males. — On introduit dans
un creuset de platine environ i gramme d^’os grossiere-

ment pulverises; on place le creuset dans une position

oblique au-dessus d’un bee de gaz ou d’une lampe a alcool,

et on I’y laisse jusqii’a ce que les cendres soient comple-
tement blanches

;
on remue la masse de temps en temps

avec un fil de platine.

0° Dosage du sable. — On fait digerer environ i gramme
de la matiere (ou le residu de I’operation precedente) avec

de I’acide chlorydrique dilue, on jette sur un filtre, on lave,

on seche, on calcine et on pese le residu.

4" Dosage de la chaux et de I’acide phosphorigue. — A la

liqueur separee du sable par filtration, dans roperation

precedente, on ajoute qnelques gouttes d’ammoniaque, de

fa^on il rendre la liqueur presque neutre, puis on ajoute

de I’oxalate d’ammoniaque, on laisse deposer le precipite

d’oxalate de chaux, on Tegoutte sur im filtre, on le con-

vertit en sulfate et on le pese. la liqueur separee par

filtration de I’oxalate de chaux, on ajoute de I’acide tar-

trique, puis du sulfate ammonjaco-magn^sien et on agite

bien, on laisse reposer vingt-quatre heures puis on filtre:



ENGRAIS 17J

on lave le precipit6 sur le filti*e avec de I’eau ammoniacale,

on seche et on le p6se a I’dtat de pyrophosphate de
magn6sie. Cette methode se recommande par son extreme
simplicity, quoiqu’elle ne soit pas absolument exacte, car

on ne tient pas compte de la magnisie que tons les os

contiennent. Cependant comme elle donne la qiiantite totale

d'acide phosphorique (I’agent reel de fertilisation) cela suffit

pour estimer la valeur de I'echantillon comme engrais.

5° Dosage de I’azote. — On calcine de 0,60 a i gramme
de matiere avec de la chaux sodee exactement comme il

a ete dit pour I’analyse des sels ammoniacaux. Le resultat

de Tanalyse fera coiinaitre la quantity exacte d'ammoniaque
que la gelatine de I’os pent fournir en se decomposant.

6° Dosage de I’acide carbonique combine avec le calcium el

peid-^tre le ynagndsinm. — On y arrive par la methode de
Fr^senius et Will.

Dans I’estimation de la valeur d’un engrais, on doit tenii’

compte de I’yiyment particulier que reclame le sol. Le
D'’ Anderson fait remarquer que le guano du Perou est

I’engrais qui convient le mieux et qui est le plus econo-
mique lorsque le sol a besoin d’ammoniaque

;
que ce sont

les coprolithes lorsqu’il a besoin de phosphates insolubles,
et que dans le cas oil les phosphates solubles sont neces-
-saires, on se sert avantageusement des superphospates
fabriques exclusivement avec des cendres d"os.

Les os employes dans I’agriculture sont fournis principa-
lement par le betail. La composition suivante des os de la

vache reprysente a tres peu pres la composition moyenne
des os du betail.

Matiere organique (gelatine). . . 55,2-:)

Phosphate de chaux .55, 5o
Pho.sphate de magnesie 5,00
Carbonate de chaux 5,75
Soude et sel commun 5,5o
Chlorure de calcium 1,00

roo,0 ()

On trouve dans le commerce les os a des etats differents
de ceux que nous venons de signaler, et desquels on a
extrait la matiere oi’ganique soit par une ebullition pro-
longGG, soit pell* cnlcination. Cot otat cIgs os est tres
commun; il provient du noir animal epuise dans les raffi-
neiies de sucre, et qui contient de 70 a 80 p. 100 de
phosphate de chaux.

'

.Autrefois on croyait que la valeur des os ne dependait que
de la quantity de phosphate de chaux qu’ils contiennent.
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mais on reconnalt pleinement aujourd’hui la valour do la

portion azotee, qui so transforme dans le sol on ammo-
niaque.

La gelatine ou partie organique des os est forme de :

Carbone
Hydrogene
Azote
Oxygene 25,35

100,00

) :

En supposant que cette matiere animale soit decoinposec
dans le sol, 100 kilogrammes d'os secs fourniront au delii

de 6'‘,5o d’ammoniaque, c'est-a-dire autant qu’il y a dans
:4o kilogrammes de sel ammoniac ou dans 5o kilogrammes
de sulfate d’ammoniaque cristallise. Cependant Liebig a

rmis I’opinion que I’ammoniaque de Latmosphere fournit

assez d’azote a la plante, pourvu que le sol renferme en
quantite suffisante les malicres minerales qui lui sont neces-
saires; mais on sait qu’un liquide employe dans la fabrica-^

lion des calicots, et qu’on fabrique en grande quantite ii

Manchester, par une Ebullition des os en vase clos, a Ete

employEe avec le plus grand succes a I’amElioration des
prairies comme engrais liquide. 11 y a quelques anuEes,’

d’apres les conseils du D’’ Johnston, une sErie d’expEriences

ont EtE faites en Ecosse, pour essayer la valour relative des

os calcinEs et des os non calcinEs. Voici les rEsultats genE-' ;

I" Les os non calcinEs, dans les conditions favorable,

Elevent presque toujours la moyenne d’une rEcolte de "I i

navets;

2“ Les os calcinEs, en quaiititE Equivalente, ne riussisseni

a Eleven la moyenne d’une rEcolte;

3° Quajit on ajoute aux os calcinEs une quantitE suffi-"j|'^

sante de matiere organique sous forme de fumier de ferme, '
j

les os calcinEs produisent alors les effets ordinaires des os '

non calcinEs. Par consEquent, I’avantage d’un fermier est
^

done d’employer des os entiers, non calcinEs, surtout si le

sol manque de matieres organiques. ;

r.i

raux
rO

.fj

I

ETAIN
iM*

Syn. anglais, Tin.

— allemand, Zinn.

hJ

'UV

L’Etain inEtallique est solide, malleable, d’une couleur
,

1 It -1 ^ ij . tiivn'
blanche, ressemblant beaucoup a Pargent, mais il a mie -
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plus elevee d’autant quc la proportion des mdtaux sera
plus forte.

La nature des metaux etrangers qui souillent retain pent
etre decelee en dissolvant une certaine quantite de I’echan-
tillon dans I’acide chlorhydrique dilue.

S'il se depose des flocons bruns {ou une poudre noire .

c’est un indice de la presence de I’arsenic.

Si apres avoir dissous une certaine quantite d’etain dans
Veau r6gale, avoir filtre la solution et Favoir diluee avec de
I’eau, il se produit un precipite bleu (bleu de Prusse) par le

ferrocyanure de potassium, c"est un indice de la presence
du fer.

Si le prdcipite produit par ces reactifs est pourpre, il s'y

trouve du cuivre et du fer
;
dans ce cas, on plonge une lame

de fer dans la dissolution d’etain
;
la lame de fer se re-

couvrira d’une couche de cuivre s’il s’y ti-ouve ce metal.
On reconnait le jylomh au prdcipite blanc produit par une
solution de sulfate de soude.

Pour determiner la proportion de ces impuretes, on pre-
cede de la maniere snivante :

On prend environ lo grammes de Pechantillon i*eduit

prdalablement en petits morceaux ou en i)oudi’e (ce a quoi
on arrive facilement en fondant retain et en le triturant

dans un mortier jnsqu’ii ce qu’il se refroidisse) et on le dis-

sent dans environ loo grammes d’acide chlorhydrique dilue

;

quelques gouttes d’acide nitrique dilue ajoutees pen a pen
acceierent la dissolution de retain. Si le metal contient de
I’arsenic, il se ddposera un residu insoluble dans I’acide

clilorhydrique forme d’ai’senic presque pur et qui est carac- i

terise par I’odeur alliacee qu’il degage lorsqu’on le projette i

sur des charbons incandescents. 11 est necessaire de n'-em-
|

ployer que de I’acide dilue pour dissoudi'e le metal lente-
j

ment, autrement il ne se deposerait pas d'arsenic, mais il i

serait convert! en bydrogene arsdnie, qu’on ponrrait cepon-

dant reconnaitre a I’aide de I’appareii de Marsh.

La proportion de plomb, de cuivre ,ou de for pent etre

(leterminee en traitant i gramme de I’echantillon par i’acuh*

nitrique bouillantqui dissoudraces metaux et laissera I’etaiii

a retat de peroxyde.
On evapore la solution avec ce peroxyde d'etain non dis-

sous jusqu’a ce que I’exces d’acide nitrique soit presque

completement volatilise
;
on ajoute alors de I’eau, on re-

cueille le peroxyde d’etain sur un filtre, on le lave, on le
j

calcine et on pdse. i gramme de jieroxyde d'etain aiiisi
j

obtenu contient 0,786(5 d’etain. La perte de poids ou la dif-

ference indique naturellement le poids des autres metaux
|

qui etaient melanges a retain. i
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Si on d6sire determiner la proportion respective de

chacun des m6taux etrangers, on proc6dera de la maniere
suivante :

La liqueur separee par filtration du peroxyde d’etain est

traitee par Tackle sulfurique dilue on par une solution de

sulfate de soude; s’il se produit un precipit6 blanc, c’est du
sulfate de plomb; on recueille ce precipite sur un bltre, on

le lave, on le calcine dans un creuset et on le pese
;
100 de

sulfate de plomb contiennent 75,6 d’oxyde de plomb et par

consequent 68,55 de plomb metallique, 011 chaque gramme,
de sulfate de plomb contient o,6855 de plomb.
Apres avoir elimine le plomb a Tetat de sulfate et quand

il n'y a plus que du fer, on pent le doser a Tetat de peroxyde
an moyen de Tammoniaque; mais s’il s’y trouve encore du
cuivre, il vaut mieux (pourvu qu’il n’y ait pas d’autres oxydes
qui puissent etre pr6cipit6s d’une solution acide par Thydro-
gene sulfure) faire passer lentement un courant de ce gaz

il travers la liqueur acide filtree jusqu’ii ce qu’elle sente for-

tement Thydrogene sulfure. Le precipite noir produit est du
sulfure de cuivre

;
on le recueille rapidement sur un filtre

et on le lave sans interruption avec de Lean contenant en
dissolution un pen d’hydrogene sulfure.

Lorsque le sulfure de cuivre est lave, on Tenleve aussi

completement que possible du filtre, on ie seche et on le

met dans un vase. Le filtre, qui retient un pen de sulfure

de cuivre, est brule sur le couvercle d’un creuset et les

cendres ajoutees au sulfure. On verse alors sur le tout de
Tacide nitrique ou de Lean regale, puis on laisse digererjus-
qu’a ce que le soufre mis en liberte ait acquis une couleur
jaune pure. On separe le soufre par filtration et on precipite

le cuivre en versant une solution de potasse dans la liqueur
filtree tant qu’il se produit un precipite. On fait alors bouillir

le tout, puis on recueille sur un filtre Toxyde de cuivre ainsi

produit, on lelave avec de Teau chaude, on le calcine avec
le filtre dans un creuset de platine et on le pese des qu’il

s’est refroidi dans le creuset; ce dfernier doit etre soigneu-
sement reconvert, car autrement Toxyde de cuivre absor-
berait de Thumidite et augmenterait de poids. i gramme
d’oxyde de cuivre contient 0,7987 de cuivre.
On pent obtenir T6tairi a l’6tat de purete en dissolvant

Tetain commercial dans Tacide chlorhydrique de fa'^on a
obtenir une solution concentree; lorsque la solution est
I'cfroidie, on y ajoute de Teau avec pi'ecaution de maniere
il ce que Teau forme une couclie distincte au-dessus de la

solution d’^tain. On plonge alors une lame d’etain jusqu’au
fond de la liqueur, et au bout de quelques heures la lame
se c.ouvre de cristaux d’dtain microscopiques. Cette reaction



\

est due au faible courant electrique produit pari ’immersion
de retain dans les deux couches de chlorure et d’eau et qui
est suffisant pour determiner la precipitation de I’etain.

La proportion d’arsenic contenu dans retain ordinaire

s’eleve g6neralement a plus de
;
I’etain de Malacca et de

boo
Banca ne contient pas de quantites appreciables d’arsenic.

Les fabricants d’ustensiles d’etain y ajoutent un peu d’an- .

timoine pour le rendre plus dur
;
pour faire I'analyse d’un

,

tel alliage, on opere de la maniere decrite a I’article Anti- ]

nioine auquel le lecteur est renvoye.
L’oxyde d’eUvin nalif est le principal mineral d’etain; il est .

formd de peroxyde d’etain melange a de petites quantites

de fer et de manganese; il est insoluble dans les acides et -,’

il resseinble au peroxyde d’etain artificiel apres sa calci-

nation.

Pour determiner la proportion des substances etrangei’es [-a

contenues dans le mineral, on pulverise finement ce der-
jj

nier, on le melange avec trois-ou quatre fois son poids de -f.j

carbonate de potasse ou de soude, et on le fond. Apres fusion,
;;.n

on dissout le peroxyde d’etain dans I’acide chlorhydrique, ,'j

puis on fait evaporer la solution afin de cliasser I’exces jfj,

d’acide ; on dilue alors avec une quantite d’eau suffisante -)b

et ou filtre, puis on y fait passer un courant d’hydrogeue
sulfure jusqu’a ce qu’il sente fortement ce gaz, qui precipi-nsJ

tera I’etain a I’etat de sulfure. Le sulfure d’etain precipite

est alors desseclie legerement, place ensuite dans un creuset ua
de platine divert et grille peu a peu jusqu’a ce qu’il cessej^’i

de degager une odeur d’acide sulfureux
; on porte alors jus-i

qu’au rouge vif. Ce qui reste dans le creuset est du peroxyde 4tj

d’6tain qui doit etre blanc et qu’on pese. On place sur lc uo
peroxyde d’6tain qui est dans le creuset de platine un petitjos

morceau de carbonate d’ammoniaque et on chaufle le tout]

fortement. On doit repeter cette operation aussi longtempsj

qu’il se produit une perte de poids
;
cette operation a pouijoq

but de chasser les dernieres traces d’acide sulfurique pro-

duit par le grillage et que le peroxyde d’etain pent retenir.joq

Si on desire isoler le fer eten determiner la proportion, on ;o

chauffc la liqueur filtree jusqu’a ce que toute odeur d'hydro- ]-.

gene sulfurd ait disparu; on ajoute alors de I'acide nitrique ot

et on fait bouillir la liquem' afin de perox.yder le fer; on le .'.(j

prdcipite par I’ammoniaque, on le recueilie sur un filtre, on]

le lave, on le seclie. on le calcine et on le pese.
^

ub

r gramme de peroxyde de fer contient osb 7o de fer mAtab-jh

lique.
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fiTHER

Syii. anglais, fither.

— aKemand, Aetlier.

L ether est un compose qui se produit dans mi grand

uombre de circonstances
;
mais la substance vulgairement

connue sous le nom d’6ther et qui est employee presque
exclusivement dans les laboratoires et dans I’industrie est

celle form^e par Taction de I’acide sulfurique concentre sur

Talcool et connue sous le nom d’l^ther sulfurique.

L’etlier pur est incolore et tr^s fluide
;

il est done d"une

odeur particuliere, forte, peuetrante, mais agreable et d’une

?aveur brOlante, piquante et douceatre. II doit 6tre parfai-

ement neutre an papier tournesol.

L’etlier du commerce n’estgeneralementpas falsifie, mais
souvent il est moins pur 011 moins concentre qu’il ne doit

3tre. La seule falsification qiTon lui fasse subir est Taddition

Valcool dans lequel il se dissout en toiites proportions. La
iresence de Talcool dans Tether est tres facilement recon-
laissable. Pour cela, on verse uue certaine quantite de
’ether suspect dans mi tube gradue et on ajoute une petite

iuantit6 d’eau qui dissout Talcool et produit une diminution
le volume beaucoup plus considerable si T6ther contient de

..'alcool que sfil est pur. Naturellement on doit agiter le m6-
nange. On ne doit pas oublier que dix parties d’eau dissolvent
ne partie d’6ther. On doit done tenir compte d’une dimi-
:ution proportionnelle, puisqu’elle a toujours lieu, mfime si

1 ether est pur.

L’alcool employe dans la fabrication de T6ther doit Stre
>’es pur et tr^s rectifie. Dans le cas contraire, T6ther aurait
;ne odeur bien moins agi’6able, due a la presence de Tal-

Dol amylique.
La densite de Tether pur est de 0,770.
L’oxygene de Tair acidifie lentement Tdther, ce qui explique;
ourquoi il rougit frequemment le papier de tournesol. Un
d 6ther doit 6tre redistill^ avec de la magn^sie 011 de la

otasse caustique. L’op^rateur, dans ce cas, ne doit pas
ublier que la vapeur d’6ther est lounle et tres inflammnble,
!; qu’il arrive frequemment qu’en tombant sur des charbons-
luges, sur une llamme on d’autres corps en ignition, elle
^ut prendre feu et cause de serienx accidents.

I L’6ther est pi-incipalement einploy6 comme dissolvant
ins certaines analyses, pour decouvrir et isoler le bronic,
ms la pr6paration d’un grand nombre de bases orga-
ques, etc.

L ether est qmdqiiefois employe coimne aiieslhesique,
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mais en g6n6ral on emploie maintenant de preference le

chloroforme et le protoxyde d’azote.

FARiNE DE GRAINE DE LIN

Svn. anglais, Linseed meal.

La farine de graine de lin du commerce est souvent me-
langee de son, de sciiire, d’argile, etc... D’apres Souheiran,
le son est la substance le plus g6neralement employee pour
la falsifier. On le reconnait an moyen d’une solution d’iode

qui prodnit une couleur bleiie caractbristique. Mais on ne
doit pas onblier que la graine de lin pure contient une petite

qnantitb d’amidon et que souvent aussi elle contient, acci-

dentellement, de petits grains de ble qui-peuvent facilement
induire en erreur si la couleur blene produite par Tiode
n’est pas tres foncbe.
La meilleure mbthode consiste a 6puiser la farine de lin

par Father et a faire evaporer ce v6hicule
;
la farine de lin

pure doit donner environ 55 p. 100 d’huile.

La marne on Fargile sont reconnaissables a Felferves-

cence qui se produit lorsqu’on met en contact la farine h

essayer avec un acide.

FARINES

Syn. anglais, Flour.
— allcniand, Mehl.

Les substances les plus employees pour falsifier la farine

de froment sont : la f6ciile on amidon de poinme de terre.

les farines de Ugumineuses, la farine de mats, la farine de

riz. Ces substances alimentaires n"out d'antre inconvenient

que d^etre vendues an prix du froment, quoique etaut d’une

valeur moindre
;
mais, outre ces additions de peu d’impor-

tance, la farine est quelquefois falsifiee avec de Falun, de la

craie, des os moulus et du platre.

Recherche de la ficule de pomme de terre. — On reconnait

^ tres bien la presence de ce produit dans la farine a Faide

du microscope. Les grains de f6cule sont de forme irr6gu-

liere et de dimensions variees; de plus, en placant un peu

de la farine suspecte sur le champ du microscope et en

Fhumectant avec une solution de potasse, les grains de

farine de froment ne subissent aucun changement, tandis

que les grains de fecule s’etalent en plaques minces, et

Ibgerement tra nspa rentes.
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Qiioique la presence de la fecule dans la farine de fro-

me'nt pnisse etre mise en evidence, meme lorsqu'elle s’y

troiive en tres laible quantite, 11 paraitrait cependant que sa

proportion ne pent pas etre tres rigoureusement estimee,

qiiand elle est au-dessoiis de lo p. loo. Mais ime adultera-

tion au-dessous de lo p. loo n’est pas probable, car elle serait

tres pen lucrative. D’un autre cbte M. Dumas affirme que,
quaud la fecule se trouve melangee a la farine de froment,
dans la proportion de 5o p. loo, il est impossible d’en faire

du pain. En consequence, on pent supposer que ^addition

de fecule a la farine de froment est en general de lo a

10 p. loo
;
mais, comme nous I’avons dit plus liaut, la pre-

'Sence d'uue quantity beaucoup plus petite peut etre re-

connue.
Une des methodes propres a determiner cette proportion

est la suivante qui, d’apres M. Chevalier, peut etre appliquee
avec avantage non seulement a la farine qui a ete simple-

ment melangee ou moulue avec la fecule, mais encore an
vermicelle, au macaroni, etc.

On prend :

Farine suspecte i6 grammes.
Sable i6 —
Eau 62 —

On triture la farine avec le sable et uii pen d’eau pendant
environ cinq minutes, de facon a former une pate homo-
-gene qu’on dilue ensuite avec le reste de Feau, puis on
jette le tout sur un filtre. Pendant la filtration on prepare

‘ une solution aqueuse dfiode en versant 60 grammes d'eau
'Sur environ 5 grammes d’iode et agitant pendant envii’on

di.x minutes. Cela fait, ou decante la solution aqueuse et on
conserve Fiode non dissous pour une operation ulterieure.

On prend alors 00 grammes de cette solution aqueuse
d’iode ainsi preparee et on la verse dans une egale quantite
de la liqueur separee de la farine par filtration. Si la farine

est pure, cette addition produit une coloration rose tiraut

sur le rouge, disparaissant graduellement et avec une plus
ou moins grande rapidite. Si la farine contient 10 p. 100 de
fecule ou plus, la liqueur prend une teinte rouge foiice,

disparaissant beaucoup plus lentement.
Get essai doit etre fait en nieme temps avec de la farine

completement exempte d’impuret^s.
Si maintenant on examine les liqueurs, au bout de pen

de temps on voit que la coloration de celle provenant de la

farine pure commence a disparaitre de la partie inferieure
du verre a la partie sup^rieure et qu’au bout de huit ou dix
minutes elle a completement disparu

;
que celle, au cou-

trairo, qui provient de la farine contennnt de lafbcule com-
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mence a disparaitre egalernent de bas en haut, mais rpie

cette coloration est rouge ou violette et qu’elle persiste

pendant longtemps a la surface, de sorte que la liqueur est

divisee en deux couches distinctes, dont I'inferieure est

incolore et la superieure rouge.
Quand la farine est falsifiee avec du ?nei'5 ou du'riz rnoidu,

on se sert encore du microscope qui est le moyen le plus

facile pour decouvrir cette fraude. La farine suspecte est

d’abord lavee sous un mince filet d’eau ou dans un vase a

moitie rempli de ce liquide, afin de separer le gluten; on
examine au microscope ou a I’aide d\me loupe une partie

de Lamidon qui se depose
;
s’il s'y trouve du mais ou du riz,

on y observe des fragmeifts d'une forme angulaire et demi-
transparente.

Le pain fait avec de la farine nontenant une certaine

quantite de ces substances est dur et sec. Si la proportion

de farine de mais est tres considerable, il contracte une
teinte jaune et possede une saveur douce particuliere rap-

pelant celle de la brioche.

Quand la farine de froment a ete melangee de faiine des
Ugummeiises elle presente un aspect jaunatre et. possede x

une saveur particuliere et acre de legumes.
Pour decouvrir la presence de la farine des legumineuses,

M. Eoi’ij’if/uc'z a propose la methode suivante qui est exacte :

On soumet la farine suspecte ^ une distillation seche dans
une cornue de gres et on recueille le produit de la distilla-

tion dans un vase coutenant de Peau. Si la farine examinee
.

contient de la farine de legumineuses, cette eau possede
une reaction alcaline, tandis que si la farine de froment est

pure, elle reste parfaitement neutre. Void un autre pro- ,

cede :

On prend :

Farine suspecte i6 grammes, '

Sable i6 —
Eau 62 — '

On triture dans un mortier fortement la farine et le sable/'

pendant environ cinq minutes et I’on a,joute Feau graduelle-^,

ment et par petites quantites, de maniere a former une pate'

homogene. On delaye la pate avec le reste de Feau et on

jette sur un filtre. Pendant la filtration on observe que la
‘

farine de froment qui contient de la farine de legumineuses
filtre beaucoup plus lentement et reste laiteuse. On melange .

alors une portion de la liqueur filtree a un mfime volume
d"une solution d^iode preparee au moment mcme de Fessai*'*!

exactement comme on Fa decrit plus haut a propos de la .

!

f6cule.

La liqueur separde par filtration de la farine de froment
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pure Gt essiUGG par la solution d’iodG, coiniiiG 11 a dtp dit
ci-dessus, prend uue couleur violet fonce, taudis nup
ce iG (jui contient de la farine de Idgumineuses prend imp

Taidre^'^^^

violette moins foncee et plus persistante que

Ensai ct dosage de la craie dans la farine. — On melanffo
nil poids doune de farine, 3o grainmes par exemple, avec

^®j^’-\distillee, et on y ajoute de I’acide clilo-rh3 drique. bi la farine contient de la craie dans la propor-
tion de i.aaap. loo on plus, on observe une effervescence

carbonique. On jette sur un
filtie, on neutrabse exactement la liqueur filtrde par Fam-niouiaque et on essaye avec Toxalate d’ammoniaque. Si lafarine contient de la craie, il se produit un abondant preci-pite d oxalate de chaux. On laisse la liqueur au repos pen-dant quelqup.s heures, afin que le precipite se depose com-pleteinent. On le recueille sur un filtre, on le lave on le
sechesoigneusementetonlechauflfe; la chaleur le con-vertit en carbonate de chaux (craie); on le pese sous cettefoime, on pent encore le convertir en sulfate de cliauvcomme il a ete dit a harticle Soiis-acdtate de ciiivre.

4p. loode craiL es/p?arseVl ci* e?irdfpedtes\^^^^^^
agglomeration de petites qual

paH'acSf
•

employer le proedde suivant pour decouvrir Ips
0“ dSes ana-

f’ammes, par exemple, de la farine susoecte on la seclie soigneusement, on I’inciiiere niiis on faese. Le reside de la farine pure ne doit pafexSer 8 i
, p. ,,oo. Si la proportion de reside est plus forte Ta ferine•leut etre consideree comme falsifiee

’ ^^"ne

i Tso^nriiS-CSi^f ^r\S‘ dTeSttZcTar^
)

U avec une surface polie. Elle doit avoh- un Vsnert hn
; -ene et ne doit pas perdre olus do n .I ^

iiomo-
1 iccation. Plus, du reste oetKronorbn^
! ^ure elle est.

’ P^^oportion est faible et meil-

II
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FER (analyse des minerais de^

Syn. anglais, Iron.

— allemand, Eisen.

On clonne le nom de mineral de fer a toute substance

contenant assez de ce metal pour quou puisse leu retirer

avec avautage. Comme de petites proportions de phosphore,

de soufre ou d’arseuic sent tres nuisibles a la qualite du fer

dont ils diminuent la tenacite, ou rejette les mmerais qm

contieuneut uue proportion notable de ces substances.

Les minerais de fer les plus generalement employs sont

:

Voxvde de fer magnitique, le -peroxyde de fer anhydre ifer

oligiste), Vhydrate de peroxyde de fer (limomte), le carbonate

de protoxyde de fer et le carbonate de fer argileiix. {Le fer

oligiste et la limonite constituent les mmerais francais.)

Essai var voie seche des minerals de fer. — Le but de

I’essai d’un mineral de fer, par voie seche, est de deter-

miner par une experience sur une petite echelle la quantite

de ferque le mineral donnerait en le fondant en grande

nuantitd dans un fourneau. Dans ce but on desoxyde le

Sal et on opere a une temperature suffisante pour

fondre le metal et la gangue qui lui est associee dans le

nhnerai; on obtient ainsi le metal sous forme dun bouton

a la partie inferieure du creuset et la gangue sous forme

Sn^ne^P^eut obtenir uue temperature suffisante que dans

nn fourneau muni d’un ventilateur, et dont la chemmee a

a^ ZSo metres de hauteur. Quand le fourneau es

construit exclusivement pour des essais, ilest geneialemen

d’une dimension telle qu’on puisse ^^e qu^^^^^^ essa^ en

mAme temns- il a environ 5o a fio centimeti es cai 1 es ei

rSSi4s de hauteur de la partie inferieure du cou-

vercle aux barres mobiles de fer qui constituent la gi •

Pour rendre fusibles les substances associees au fer dans le

mineral on ajoute habituellement un tlux dont la natu e

™pS du mineral a essayer. Beidhixr divise les mmeia.s

"^^i^LeToxydes^^^^^^^^ tels que Voxyde magniHiqm,

(fLeSLtlf de la ailica, male exempts ou a

L^esmtnSsS^ et diverses bases,

telles que la chaux, la magnMe,

aanese, Voxyde de lilane, Voxyde de tanlale, \ oxydc de thi

ou Voxvde de tungstene, mais peu ou pas de since.

40 Les minerais contenant de la silice, de la chaux



aiilre base et qui sont fiisibles par eux-memes. Les minerals
cie la premiere categorie peuvent etre reduits sans flux,

mais il est toujours preferable d’en employer un, car il

facilite beaiicoup la formation du bouton. On pent employer
le borax on mieux un silicate terreux fusible, tel que le

flint-glass ordinaire. minerais de la deuxieme categorie
demandent une base comme flux, telle que le carbonate de
sonde, on un melange de carbonate de chaiix et d’argile,

on bien encore un melange de carbonate de chaux et de
dolomie.

Les minerais de la troisieme categorie sont melanges
avec du carbonate de chaux dans la proportion de la moitie
ou des trois quarts du poids de la matiere etrangere qui
se trouve dans le mineral.
Aux minerais de la quatrieme catdgorie on ajoute, comme

flux, de la silice sous forme de quartz arrondi et generale-
ment aussi de la chaux. Les minerais spathiques mangane-
siferes qui appartiennent a cette categorie peuvent etre
essayes avec de la silice seule, mais on doit aj outer de la
chaux au mineral spathique magnesien. Il n'est pas neces-
saire d'ajouter du flux aux minerais de la cinquieme cate-

. gorie.

Mode operatoire. — On pulverise finement 5 gi’ammes de
mineral, on le passe a travers un tamis de sole et on le
mielange intimement avec le flux; on introduit le melange
dans la cavite unie qui se trouve au centre du creuset
qu’on a rempli de charbon de la maniere suivante

;
on

i'emplit en partie avec du charbon grossierement pulve-
rise et legerement humectd, que I’on tasse a Laide d’un
pilon de bois. Le melange de mineral et de flux est recou-
vert de charbon. Le creuset ainsi rempli est ferme avec un
muvercle de terre et lute avec de I’argile infusible, puis

i m Tintroduit dans le fourneau a air. On eleve tres lente-
nent la temperature et on n’introduit pas d’air pendant la
Premiere demi-heure. L’eau du charbon humide se ddgage
eutement et la reduction du mineral est achevee avant que

1 a fusion ne commence; si la chaleur etait trop elevee tout
I abord, le hit pourrait se fendre et la scorie formee dissou-

Orait de I’oxyde de fer, ce qui fausserait le resultat. Au
I 'Out d'une demi-heure on laisse graduellement penetrer
i e Fair, on remplit de nouveau le fourneau avec du coke
t I’on eleve la temperature progressivement au rouge
lane, que Fon maintient pendant un quart d’heure. On
itercepte alors Fentrde de Fair et on laisse refroidir le
lurneau. Aussitdt que la temperature est suffisamment
jaissee, on retire le creuset et on I’ouvre au-dessus d’unc
uille aG papiGr brun. On cnlevG Gusuito la brasqiiG avGC



soin, on retire le culot de fer fondu et on le pese. Si

Fexperience a bien r6ussi, on troiive le fer an fond du
creuset sous forme d’un petit bouton arrondi; la scorie cst

entierement exempte de globules metalliques et presente
I’aspect du verre a bouteille; cependant si la scorie conte-
nait de petites particules metalliques, Fexperience n"est pas
necessairement manquee, car on pSut gen6ralement les

retirer par lavages et au moyen d'un aimant; mais si en
brisant le creuset on trouve le metal reduit en partie fondu
et non reuni en une masse distincte, cela indique une
temperature trop basse, ou un choix impropre du flux;

dans ce cas on doit recommencer Fessai.

Le fer obtenu n’est pas chimiquement pur, il contient du
carbone ainsi que du manganese, si le mineral etait man-
gandsifere; le resultat est par consequent un peu trop

eleve quoiqu’il indique, avec une exactitude suffisante pour
la pratique, la ricliesse du mineral essiiye.

Essai cles minerais de fer par vote humide. — On ne peut
prendre trop de precautions en choisissant la prise d’essai

du mineral ii analyser. L'echantillon sur lequel on doit operer
doit etre choisi dans une grande quantite de mineral et

,

on doit en prendre un peu dans toutes les parties de la
|

masse. On pulverise grossidrement et on mdlange ce.s

divei'ses parties
;
on en conserve environ n5o grammes dans

un llacon bien bouclid pour servir plus tard a Fanalyse.

(1) Dosage de I’eau hygroscopique eL en combinaison. — On
desseclie environ e5'',5 de mineral au bain-marie jusqti’a

ce que le poids ne diininue plus; la perte de poids indique

Feau hygroscopique. On introduit le rdsidu dans un tube

de verre infusible, auquel est adaptd un tube tard conte-

nant du chlorure de calcium; on dleve graduellement la

poudre au rouge, on chasse ainsi Feau de combinaison dont

on connait la quantitd par Faugmentation de poids du tube

contenaut le chlorure de calcium. Certains minerais (les

hdmatites hydratdes) contiennent jusqu’a 12 p. 100 d’eau

de combinaison.

(2) Acide sidfurigue el soufre. — On fait digdrer de

isr,5 a 2,5 du mineral avec de Facide chlorhydrique, on

filtre et on lave. La liqueur filtrde, qu’on concentre s'il est

ndcessame par dvaporation, est prdcipitde par un exces de

chlorure de baryum. Le rdsidu insoluble qui reste sur le

filtre est fondu dans un creuset de platine ou d’or avec du

nitre et du carbonate de soude ; la masse fondue est dissoute

dans Facide chlorhydrique dvaporde a siccitd, redissoule

dans Facide chlorhydi-ique dilud, filtrde et prdcipitde coinme

auparavant par le chlorure de baryum : 100 parties de sulfate

de baryte produit indiquent 15,754 parties de soufre corres-



FER l85

pendant u i>:>,/|8 parties do pyrites. Dans I’analyse des

hematites il ne lant pas oublier que le perchlorure de fer

est partiellement rediiit lorsqu’on le foit bouillir avec des

pyrites de fer finement divisees et de I’acide chlorhydrique,

.

par suite de la formation d’acide sulfurique (Dick).

(5) Acide phosphoriqiie. — On fait digerer avec de I’acide

chlorhydrique de ns, 5 a 5 grammes de minerai et on filtre.

On fait bouillir la solution claire, qui ne doit pas etre trop acide,

avec du sulfite d’ammoniaque qu’on ajoute par petites quan-

tites jusqu’ii ce qu’elle devienne incolore ou qu’elle ac-

quiere une couleur vert pale qui indique que le peroxyde
de fer primitivement present a ete reduit a I’etat de pro-

toxyde. On neutralise presque avec du carbonate d’ammo-
niaque, on ajoute un exces d’acetate d’ammoniaque et on
fait bouillir le liquide

;
on ajoute ensuite goutte par goutte

une solution concentree de perchlorure de fer, jusqu’a ce
que le pr^cipite qui se forme ait une couleur rouge distincte.

On recueille sur un filtre ce precipite qui contient tout

I’acide phosphorique primitivement present dans le minerai;
on le lave, on le reduit dans I’acide chlorhydrique et on
ajoute de I’acide tartrique, puis de I’ammoniaque. On preci-
pite finalemezit de cette solution ammoniacale I’acide phos-
phorique a letat de phosphate ammoniaco-magnesien par
I’addition de chlorhydrate d’ammoniaque, de sulfate de
magnesie et d’ammoniaque. On laisse reposer le precipite
pendant viugt-quatre heures

;
puis on le recueille sur un

filtre. S’il a une couleur jaune, ce qui est presque toujours le

cas, on le redissout dans I’acide chlorhydrique, on ajoute de
nouveau de I'acide tartrique, puis on le reprdcipite par 1,’am-

inoniaque. loo parties de pyrophosphate de magnesie calcine
corres])ondent a 6'\, 5 parties d’acide phosphorique.

(4) Dosage des aulres parties constUuanles du minerai. —
On fait digerer de le, 2 a i^, 5 de minerai finement pul-
verise pendant environ une demi-heure avec de I’acide
clilnrhydrique concentre

;
on dilue avec de I’eau distillee

bouillante et on filtre. On lave soigneusement le residu qui
reste sur le filtre, on peroxyde la solution, s’il est necessaire,
par I’addition de chlorate de potasse, on neutralisd presque
par I’ammoniaque. on fait bouillir avec un exc6s d’ammo-
niaque et on filtre rapidement la solution pendant qu’elle
est chaude. On introduit dans un llacon la liqueur (qui doit
etre incolore), ainsi que les eaux de lavage, on ajoute de
I’ammoniaque, |mis quelques gouttes de brome, et on boiiche
le flacon. .Au bout de quelques minutes la liqueur, si elle
contient du manganese, acquiert une couleur fonede * on
laisse reposer pendant vingt-(|uatre heures puis on chauffe •

on filtre rapidement et 011 lave. La sulistance briine qui reste
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sur le filtre est de I’hydrate de peroxyde de manganese. Get
hydrate perd son eau par calcination et devient MnsO‘
dont ICO parties correspondent a 92, i4 de protoxyde.
La liqueur separee par filtration du manganese contient la

chaux et la magnesie. On precipite la premiere de ces sub-
stances par I’oxalate d’ammoniaque

;
on convertit par la cal-

cination I’oxalate de chaux forme en carbonate, puis on le

pese a cet etat.

On pent aussi le convertir en sulfate par I’addition de
quelques gouttes d’acide sulfurique, on evapore et on calcine.
Lorsque la chaux est separee, on precipite la magnesie a
I’etat de phosphate ammoniaco-raagnesien avec du phos-
phate de soude et de rammoniaque; apres un repos de
viugt-quatre heures on recueille sur un filtre, on lave avec
de Teaii ammoniacale froide, on desseche, on calcine et on
pese. 100 parties de carbonate de chaux correspondent a
56,0 de chaux; 100 parties de sulfate de chaux correspon-
dent a 5o,i de chaux, et 100 parties de pyrophosphate de
magnesie a 36,22 de magnesie.
Le precipite rouge qu’on recueille sur le filtre apres I’e-

•

bullition avec I’acetate d’ammoniaque est forme d’acide

phosphorique, d^acetate basique de fer etpeut-etre d’aluminc.
On le dissout dans une petite quantite d’acide chlorhydrique,
puis on le fait bouillir dans une capsule d’argent ou de pla-

tine avec un grand exces de potasse caustique pure. L’alu-

mine ainsi que I’acide phosphorique se dissolvent
;
on laisse .

deposer la portion insoluble
;
on ddcante la liqueur claire,

;

jmis on jette le residu sur un filtre et on lave
;
on sursature ‘

avec de I’acide chlorhydrique la liqueur et les eaux de
lavage, on neutralise presque avec de I’ammoniaque et, fina-

lement, on precipite I’alumine par le carbonate d’ammonia-
que.
Le residu obtenu apres la digestion du miuerai dans

I’acide chlorhydrique est principalemeut forme de silice;

mais il pent aussi contenir de Valumme, du peroxyde de fer,

de la chaux, de la magnesie et de la potasse. Dans la pra-

tique, il est rarement necessaire de le soumettre a une
analyse detaill6e

;
cependant, si cela est necessaire, on le

desseche, on le calcine et on le pese, puis ou le fond dans

un creuset de platine avec quatre fois son poids de carbo-

nates alcalins melanges
;
on dissout la masse fondue dans

I’acide chlorhydrique dilue, on evapore a siccite et on

humecte le residu avec de I’acide chlorhydrique concentre

:

on laisse reposer pendant quelques heures, puis on fait

digdrer avec de I’eau chaude et on filtre
;
la silice qui reste

sur le filtre est calcinde et pes^.e
;
on s6]iare, comme il est

dit ci-dessus, ralumine, la chaux, I’oxyde de fer et la magn^-
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sie qui se trouvent clans la liqueur, on dose la potasse par

un procede special.

(5) Acide carhonique. — Get acide, qui entre pour une

proportion considerable dans la grande et importante

. dasse des minerals de fer carbonates argileux, est dose en

notant la perte de poids qui se produit a pres I’addition

d’acide sulfui'ique a une quantite donnee de minerai. Une

autre methode consiste a fondre de i gramme a du

minerai avec 5 ou 4 grammes de borax sec et en notant la

perte representant I’ean et I’acide carbonique
;
en dedui-

sant I’eau (dont on commit le poids par un essai prealable),

on connait la quantite d'acide carbonique. Cependant on ne

pent guere recommander cette methode, quoique les resul-

tais en soient tres exacts, car le creuset est attaque.

((i) Dosage du fer. — II y a plusieurs methodes de dosage

du fer
;
les suivantes donnent des resultats tres exacts.

A) VrocMi de Margueritte. — Ce procede est base sur

la coloration intense du permanganate de potasse et sur sa

decoloration par les sels de fer au minimum. Le permanga-
nate se decolore parce qu’ii cede son oxygene au fer j^onr

le transformer en sel au maximum.
Ou commence par determiner le titre de la solution de

oermanganate. Pour cela on peso i gramme de fer pur (fil

Je clavecin), on le dissout dans eo ou a5 centimetres cubes
Facide chlorliydrique, on etend d’eau bouillie, de maniere a
jbtenir un litre de liqueur et on en verse 100 centimetres
mbes dans un vase a fond plat. IJ ’autre part on remplit une
>urette d’une dissolution de permanganate, on en verse

' Ians la solution de fer en ayant soin d’agiter et Fon s’arrete
lu moment on une goutte de permanganate communique
I la solution de fer une teinte rose persistante. S’il a fallu

la divisions de la burette, on en conclut que 82 divisions de
a solution de permanganate correspondent a i gramme de
er. On repete le meme essai sur 1 gramme de minerai a
‘ssayer en ayant soin d'ajouter a la solution 5 grammes

: le tournure de cuivre pour transformer tout le fer en prot-
)xyde. Le titre de la solution de permanganate de potasse
taut desormais connu, on lit le nombre de divisions et on
roiive facilement la richesse du minerai. On obtient ainsi
a quantite totale du fer contenu dans le minerai

;
mais on

eut se proposer de connaitre la quantitd de fer que ren-
erme le minerai a Fetat de protoxyde et a Fetat de per-
xyde.

On prendalors i gramme de minerai qu’on dis.soiit comme
rccddemment

;
on le reduit a F6tat de i)rotoxyde et.on le

ose. On prend le meme poids do minerai qiFou dissout
.ans Facide chlorliydrique et on dose le protoxyde sans
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faire intervenir le cuivre. La difference entre les deux
nombres trouv6s representera le fer k I’etat de peroxyde.
y Lowenthal ethensen [Zeitschrifl fur analyl. chn-

I, Sag), ce precede ne donne des resultats exacts dans
les solutions chlorhydriques que lorsque, pour determiner
le titre du permanganate et s’en servir, on se place dans
les memes conditions de dilution du liquide, d’acidite et de
temperature.
B)FrocMi de Fenny. — Ce precede est base sur Taction

du bichromate de potasse sur une solution de protoxyde
ci6 i6r forteniGnt acidulGG

;
iinG partio de 1 oxygene de

1 acide chromique se reporte sur le protoxyde pour le
transformer en peroxyde, tandLs que Tacide chromique est
ramen6^^ Tetat de sesquioxyde de chrome.
On n’emploie que du bichromate de potasse pur. Pour

preparer la solution three de bichromate, on fait une disso
lution dhin litre avec 146'^, 761, qui peroxyderont de
protoxyde de fer. Pour operer, on etend la solution de prot-
oxyde de fer acidule avec de Tacide sulfurique et on y

’

verse goutte a goutte la solution de bichromate, en ayani
’

soil! d^agiter continuellement. Des que la liqueur prend une i

teinte vert fence, on depose une goutte du liquide a Taide ‘

d une baguette de verre sur uiie des gouttes de cyanure
rouge de potassium etalees prealablement sur une plaque
de porcelaine. On continue a verser de la solution de
bichromate aussi longtemps que la coloration reste bleue; I

a mesure que la teinte devient de moins en moins fonc4e,
;

on ajoute la solution avec plus de precaution et on essaye
plus souvent avec du cyanure. L’operation est achevee

;

lorsqu’il n’y a plus de coloration bleue. I

Pour plus de precision on pent employer une liqueur
f

decime pour achever Toperation, 5o centimetres cubes do '

la solution correspondant a 0,084 de fer. Pour avoir la
!,

proportion du fer dans le minerai, on dissout ob*'^84 de co i

dernier
;
les divisions de la burette marqueront directeineni

cette proportion.
M^taux pr^cipiUs par Vhydrogene sulfuri de la solution

chlorhydriqiie. — On fait dig^rer pendant un temps consi-
derable, dans Tacide chlorhydrique, une quantite de minerai
du poids de 26 a 100 grammes; on filtre la solution, on
reduit par le sulfite d’ammoniaque, s'il est n6cessaire, le for

qui se trouve dans la liqueur filtree, et on y fait passer un
courant d’hydrogene sulfure. On recueille sur uu filti’C et

on lave soigneusement la petite quantite de soufre qui so

trouve toujours en suspension. On melange avec du carbo-
nate de soude le r^sidu, s’il y en a, et on le chauffe an

chalumeau sur un morcean de charbon. On disssont of on
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essaye les globules metalliques qu’on pent obteiiir aiiisi.

Analyse d2t fer, clc la fonte el de I’acier. — Les corps les
plus iniportaiits a determiner sent le carbone (combine ou
non combine), le silicimn, le sovfre, \q

’

phosphors

;

les autres
• nioins importants ou se rencontrant plus rarement, sont le
manganese, Varsenic, le cuivre, le zinc, le chrome, le tilane, le
cobalt, le jnchel, Yciain, le calcium, le magnd-
sium et les miilaux glcaUns.

(i) Dosage de la iolalile du carbone. — On fait digerer
environ 5 grammes de fer divise a une temperature mode-
ree daus 180 grammes environ d’une solution faite en dis-
solvaut 180 grammes de sulfate de cuivre cristallise et
i*?!) grammes de sel coinmun dans Goo grammes d’eau et
Go grammes d’acide chlorhydrique concentre. On laisse
prolonger I’action jusqu'a ce que la totalite ou a pen pres
sou dissoute. Le carbone et le cuivre restent comme resi-
des; on les recueille sur un filtre et on les la\>e d’abord
avec de 1 aeide chlorhydrique dilue (pour empecher la pre-
cipitation du sous-chlorure de cuivre), puis avec de I’eau
ensuite tivec de la potasse caustique ' diluee et finalement
a\ec de 1 eau bouillaute. Le melange de carbone et de cui-
vre e.=t desseche sur le filtre, duquel on le separe facile-
ment avec une lame de couteau; on I’additionne d’oxyde
de cuivre et on le bride par le precede ordinaire, dans un
tube a combustion, a I’aide d’un courant d'air ou mieux
encore d un courant d’oxygene. On fait arriver Lacide car-
oonique produit dans un tube de Liebig et, d’apres son
poids, on calcule celui du carbone.

‘ 2
) Graphilx ou carbone d I'ilat libre. — On traite par de

acide cldorhydrique de concentration ordinaire, une quan-
tite pesee de fer finement pulveris6 (on pent employer de
laJimailleou de la tournure de fer); le carbone qui est
Jombine se degage en meme temps que I’hydrogene tandis
que le graphite reste comme residu. On jette ce dernier
uir un filtre, on le lave, puis on le fait bouillir avec une
'Oiution de potasse caustique de densite 1,37, dans un vase
.1 argent; on dissout ainsi la silicc qui existait a I’etat de
uiicium, on decante a I’aide d’une pipette ou d’un siphon la
'Olution caustique claire, et on lave a diverses reiirises leesidu noir; on le desseche a une temperature aussi haute

I jue possible et on le (lese. On le chaulle ensuite au rouo-e

S‘‘^i
^ .)>squ’a ce. que. la totalite du carbone

oit brfile. II reste generalement un residu rougeatre (lu’onese et dont le poids e.st deduit de cehii d^Ss^ o
'

rimitif; la difirrence donne le poids du graphite Co residuontient Irequernment de I’acide titaiiique.
^

{o)Sdicnm. - On dose cet element en evaporant asiccitii

11.
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une solution clilorhydrique d’une quantite pesee du rri6 -

'tal; on fait digerer de nouveau dans I'acide chlorhydri-
que le rdsidu sec

;
on etend d’eau et on filtre

;
on lave sur

le filtre la matiere insoluble, on la desseche et on la cal-

cine jusqu’a ce que la totalite du charbon soit brulee;
alors on pese, puis on le trade par une solution de
potasse, et le residu, s’il y en a, est lave, desseche, calcin6

et pese
;
la difference entre les deux poids donne la quan-

tite d’acide silicique dont loo parties correspondent a 47 de
silicium.

(4 )
Phosphore. — On trade par I’eau regale une quantite

pesee du mdtal; on evapore a siccitd et on traite le residu

par Facide clilorhydrique. On opdre ensuite .sur la solution

exactement coniine il a ete dit pour le dosage de I’acide

phosphorique dans les niiuerais
;
100 de pyrophosphate de

inagndsie correspondent a 28,5 de phosphore.

(
5

)
Soufre. — On dose tres facilernent et exactement ce

corps dans la fonte grise, en dissolvant la fonte dans I’acide

clilorhydrique et en faisant passer lentement les gaz qui se

degagent dans une solution d’acetate de plomb, acidulee

avec de I’acide acetique; la totalite du soufre se combine
au plomb pour former un precipite noir de sulfure de

plomb
;
on recueille ce dernier, on le lave

;
on le traite par

I’acide nitrique pour le convertir en sulfate; on evapore ii

siccite et on chauffe legerement; 100 parties de sulfate de

plomb 10,55 de soufre. Ce precede perniet de decouvrir

de tres petites quantites de soufre dans la fonte grise.

Si cependant on a affaire a de la fonte blanch^, cette

methode ne donne pas des resultats satisfaisants, car I’acide

clilorhydrique n’agit que difficilement sur cette substance;

en consequence, il vaut mieux traiter le metal par I’eau

regale, evaporer a siccite, traiter de nouveau par I’acide

clilorhydrique, puis precipiter la solution filtree par uii

exces de chlorure de baryuni. On pent aussi fondre dans

un creuset d’or le metal finement divise avec son 'jioids de

nitrate de soude pur et deux fois son poids de carbonate

alcalin pur
;
on traite la masse fondue par de I’eau acidifi^e

avec de I’acide clilorhydrique, et on precipite enfin par le

chlorure de baryum. M. Nickels {Journal de pharmacie et dc

chimie) recommande I’emploi du brome pur melangd avec

de I’eau distillee coraine un dissolvant de la fonte ou de

I’acier.

(6) Manganese. — On dose ce metal par le precede indique

pour le dosage de ce metal dans les minerais de fer
;
le fer

doit exister dans la solution 5, 1’etat de sesquioxyde.

(7) Arsenic et Cuivre. — On Evapore a siccitd la solution

du m6tal dans I’eau regale, puis on traite par I’acide chlor-
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hydriqup et on filtre. On rednit lo fer qni se trouve dans
la solution claire en faisant boiiillii* avec une quantity siiffi-

sante de sulfite d’ammoniaque, et on prolonge rdbullition
jusqu’a ce que la solution ait perdu toute odeur d’acide sul-

fureux. Onsature ensuite par I’hydrogene sulfure; on laisse
reposer pendant vingt-quatre heures en vase clos, on chasse
I’exces de gaz par ebullition, et le precipite, s’il y en a, est
recueilli sur un petit filtre et bien lave

;
on le traite par le

monosulfure de potassium qui dissout le sulfure d’arsenic
et laisse intact le sulfure de cuivre

;
on decompose ce der-

nier en le chauffant avec de I’acide nitrique et on met en
evidence la presence du cuivre par I’addition d’ammoniaque
qui prend une belle couleur bleue.
On precipite par I’acide sulfurique dilue le sulfure d’ar-

senic de sa solution dans le sulfure de potassium
;
on pent

le redissoudre dans I’eau regale et, apres avoir chasse
I’acide nitrique par evaporation, on pent reduire I’arsenic
par I'appareil de Marsh.

{8)]\lckel ei Cobalt. — Lorsque ces Tuetaux se rencontrent
dans le fer, on les trouve dans la solution de laquelle le
cuivre et I’arsenic ont ete precipites par I’hydrogene sul-
fure. On peroxyde la solution et on precipite le sesquioxyde
de fer par un leger exces de carbonate de barvte, apres
quoi on precipite le nickel et le cobalt par le siilfhydrate
d ammoniaque.

Chj'ome et Vanadium. — Cesmetaux, qu’on doit reclier-
ciiei dans le residu cliarbonneux obtenu en dissolvant
une grande quantite de fer dans de I’acide chlorhydrique
ou de 1 acide sulfurique dilue, sont deceles de la maniere

' .suivante (fVoA/er) : On melange intimement le residu calcine
avec un tiers de son poids de nitre et on chauflfe mode-
rement pendant une heure dans un creuset. Quand la masse
est refroidie, on la pulverise et on la fait bouillir avec de
lean On mdlange pen a peu la solution filtree avec de
acide nitrique et on agite bien, en ayant soin que la solu-

tion reste encore Idgerement alcaline et qu’il ne se degage
])as d acide sulfureux qui reduirait les acides vanadique et

' (•liromique. On mdlange ensuite la solution avec un excds
' de ch orure de baryum jusqu’A ce qu’il ne se produise plus
' do prdcipitd. Le prdcipite formd de vanadate et de chro-
! mate de baryte est ddc,ompose par un leger exces d’acide

^

sulfurique dilue, puis filtre. On neutralise la liqueur filtrdepar 1 ammoniaque, on concentre par Evaporation et on'v
l‘ mtroduit ,m fragment de chlotmre d^™monk m

;1 me"u,-eque la solution se sature de chlorure d’amminium i“sedrpo.so une poudre cristalline blanche ou jaune, forrnEe de\anadate d ammoniaque. Lorsqu'on ne recherche que le



FEB ClIBOME192

chrome, la masse, apres avoir etc fondue av(‘c dii nitre, est

traitee avec de Teau, puis mise a bouillir avec du carbonate
d’ammoniaqtie; la solution est neutralisee par I'acide aceti-

([ue, puis additionnee d’acetate de plomb; la ymoduction
d’ttn precipite jaune indique I’acide chromique.

(10) Aluminium. — Le meilleur moyen de separei* (x;

mdtal du fer consiste k reduire ce dernier a I’etat de prot^

oxyde par le sulfite d’ammoniaque, a neutraliser par du
carbonate de soude, et a faire bouillir ensuite avec tin exces
de potasse caustique, jusqu'a ce que le precipite soit noir

et pulverulent. On fiitre la solution; on acidule legerement
avec de I’acide chlorhydrique, et on precipite ralumine par
le sulfite d’ammoniaque.

(11) Calcium et Magnesium. — On trouve ces metaux dans
la solution de laquelle on a elimine le fer et raluminium.
11s existent probablement tons les deux en meme temps que
I’aluminium dans la fonte, sous forme de scorie; c'est dans
le residu noir qu’on obtient en dissolvant le fer dans I’acide

chlorhydrique ou sulfuriqtie dilud qu’ils sent le plus facile

ii deceler. Apres avoir traite ce residu par la potasse caus-

tique et brule le graphite, on obtient comme residu uue
;

petite quantite de poudre rouge composee d'acide siliciqtie,

d’oxyde de fer, d’alumine, de chaux, de magnesie, et peut-

etre d’acide titanique. Si on opere stir 26 grammes de fonte, i

on obtiendra une quantite stiffisante de residu insoluble !

pour une analyse quantitative. On doit employer de I’acide

de concentration moyenue, et on ne doit pas chauffer; on

laisse I’acide en contact avec le fer pendant environ une
semaine, en ayaiit soin d’agiter souvent.

FER CHROME
Syn. anglais, Cliromated iron.

— allemand, Chromeisen.

Le fer chrome est une combinaison d’oxyde de chrome avec

du peroxyde de fer et de I'alumine, et d^iis laquelle la pro-

portion d’oxyde de chrome varie de a 55 p. 100. Cette

grande proportion d’oxyde de chrome fait du fer chronu*

un minerai d’une grande valeur.

Analyse des minerals de chrome. — On rdduit ii o,5o du

minerai en poudre impalpable, qu’ou place dans un creuset

de platine et qu’on recouvre avec dix ou douze fois son poids

de bisulfate de potasse
;
on chauffe avec precaution le creuset

pendant environ un quart d’heure a la temperature du point

de fusion du bisulfate, puis on I’eleve au rouge sombre qu ou

maintient pendant un autre quart d’heure ;
la masse entre
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on liision et des vapours d’a(dde sulfurique. so ddgagont.

Un eldve gradiicllenieat la tompdrature jusqu’a co quo la

fusion soit conipleto, on ajoute a lamasso fondue onviroii

2s,f) do carbonate do sonde pur, et on fond de nouveau lo.

melange a une temperature aussi basse que possible, en

ajoutaut peu a pen la meine quantite de nitrate de potasse.

Un maiiitient le creuset pendant environ une heure an rouge

.sombre, puis on dleve la temperature an rouge vif, qu'on

maintient pendant un quart d’heure. Lorsque la masse
fondue est refroidie, on la dissout dans I’eau bouillante, on

la filtre a chaud et on lave le residu avec de I’eau bouil-

laute.

Dans le cas on ce residu contiendrait du mineral non
decompose, on le fond de nouveau comme auparavant avec

du bisulfate de potasse, du carbonate de sonde et du nitrate

de potasse. La liqueur filtree contient la totalite du chrome
a letat de chromate de potasse en meme temps que de petites

quautites d’ficide sllicique, d’ahimine, et quelquefois d’acides

ii'.anique et mamjamque. On ajoute un exces de nitrate d'am-
moniaque, et on evapore la solution an bain-marie presque
siccite, jusqu’a ce que toute I’ammoniaque mise en liberte

ait ete chassee
;
on ajoute de I’eau et s’il y a un precipite,

on le separe par filtration
;
on acidifie fortement par I’acide

sulfureu.x la liqueur filtree, on la fait bouilliravec precaution
et on la precipite en la faisant bouillir pendant qiielques

minutes avec un leger exces d’ammoniaque. Le lavage com-
plet de I'oxyde de chrome n’est pas facile.

Genlh {Chem.-JSews, n“ 157), tronve que le precede qui
reussi le mieux est le suivant : — Apres avoir laisse reposer
lo precipite, on fait passer le liquide clair a travers un filtre,

puis on ajoute de I’eau bouillante au precipite, et apres
I’avoir laisse reposer, on filtre la liqueur surnageante

;
on

jette ensuite le precipite sur un filtre et on le lave a plu-
sieurs reprises a Feau bouillante; on le lave de nouveau
dans le vase, et on le fait bouillir avec de Feau jusqu’a ce
que les petits fragments qui s’agglombrent soient complete-
ment desagreges; on filtre, et on repdte cette operation
jusqu’a ce que le chlorure de baryum ne decele plus dans
les eaux de lavage la presence des sulfates. On desseche
alors le precipite, apres quoi on le fait bouillir avec de Feau
additionnee de quelques gouttes de solution d’acide sulfu-
reux, puis on ajoute de Fammouiaque; le precipite est alors
lave, seche, calcine et pese. Par ce precede, d’apres le
IP Genth, I’oxyde de chrome est obtenu h Fetat de purete
parfaite, et deux analyses du meme 6chantillon ne doivent
pas varier de plus de ^»s^25 p. 100, si le procedd a ete suivi
exactement.
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Analyse volumilrique du mineral de fer chromd {Blodyetle
Britton, Crookes’s select methods of chemical analysis).

On r6duit le minerai an plus grand etat de division pos-
sible dans nnmortier d’agate. On en pese oe, 5

,
et on y ajoute

un flux prdalablement prepare avec i de chlorate de potasse
et 5 de chaux sodee

;
on melange intimement en triturant la

masse dans un mortier de porcelaine, puis on la calcine au
rouge vif dans un creuset de platine ferine, pendant une
heure et demie ou plus. La masse ne fond pas, mais lors-

qu’elle est froide, on la frappe legerement pour la detacher
du creuset, laissant I’interieur du vase propre et brillant. On
triture de nouveau dans le mortier et on introduit la poudre
dans un ballon de 120 grammes, oh on ajoute environ
i8 centimetres cubes d’eau chaude, et Ton fait bouillir

pendant deux ou trois minutes; lorsque le melange est

refroidi, on ajoute i 5 centimetres cubes d'acide chlorhy-
drique de force ordinaire, et on agite avec une baguette de
verre pendant quelques minutes jusqu’h ce que la matiere
soluble se dissolve. Le fer et le chrome y seront contenus
a I’etat de sesquioxyde de fer et d'acide chromique. On
verse le liquide dans un vase de porcelaine d’une capacite

d’environ 600 grammes et on lave le ballon jusqn'a ce que
les eaux de lavage forment 90 grammes.
Immediatement apres, on verse avec precaution dans le

vase de porcelaine i gramme de fer metallique, dont le

dogre de purete est connu et qui est prealablement dis-

sous dans de I’acide sulfurique dilue puis etendu avec de

I’eau froide de maniere a avoir i 5o grammes. Le poids

du liquide qui se trouve dans le vase de porcelaine est

ainsi d’environ 240 grammes.
On emploie pour cette operation de la tournure rbcente

(Tune barre de fer contenant moins de o,o5 de matieres

etrangeres, dissoute dans 18 centimetres cubes d’acide sul-

furique dilue (on met une partie d’acide et trois parties et

demie d’eau), dans un tube de o, 5 o centimetres de long et

deo,o2 de diametre, ferme a une extremite par un bouchon
de gutta-percha perfore pour I’introduction d’un tube de

0,007 millimetres recourbe h angle droit et s’etendant hori-

zontalement sur une longueur de 8 a 10 centimetres, puis

on chauffe pour chasser I’air et faciliter les operations.

Lorsque le fer est dissous et qu’on s’est assurd que la so-

lution est exempte de sesquioxyde, on remplit presque com-

pletement le tube avec de I’eau froide, et on verse avec

jmecaution le contenu dans un vase, puis on ajoute encore

deux fois la quantite d’eau que peut contenir le tube de

maniere a faire 2/10 grammes environ de solution, puis on

fait le dosage volumbtrique (voir Fer), avec une solution
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titi’6e de permanganate de potasse, dii protoxj'de de fer

restant. La difference entre la quantite de fer trouvee et

celle dll fer qu’on a pese, indiquera la quantite dii fer

peroxyde par I’acide cliromiqiie. Chaque partie de fer ainsi

peroxyde represente 0,020 de chrome metallique, on o, 46Go

de sesquioxyde sous forme duquel on rencontre liabituelle-

ment le metal dans le mineral.

FERROCYANURE DE POTASSIUM

Syn. anglais, Ferrocyauide of potassium.
— allcniands, Kaluinieisencyamir, llliitlaugensalz.

Le ferrocyanure de potassium du commerce se rencontre
generalement en beaux cristaux voluinineux, d’une belle

couleur jaune citron,- completement solubles dans I’alcool.

Le prussiate jaune du commerce est quelquefois souilld

de sulfide de potasse qu’on reconnait en dissolvant dans
Feau une certaine quantite du sel a examiner et en y ajou-
tant une solution de chlorure de baryum ou de nitrate de
baryte. II se produit un precipite blanc de sulfate de baryte,
insoluble dans I’eau et les acides, s’il y a du sulfate de
potasse.

Ou recueille sur un filtre le sulfate de baryte precipite,

on le lave, on le seclie, on le calcine et on le pese.
n6,6 de sulfate de baryte = 87,0 de sulfate de potasse.
Cette substance, fort repandue dans le commerce, est

employee en quantite considerable dans la teinture, dans la

fabrication du bleu de Prusse et dans la galvanoplastie.

FROMAGES
Syn. anglais, Cliccsc.

— alleinand, Kasc.

Le fromage est essentiellement constitue par du lait caille

melange d’une certaine proportion de matiere grasse et de
sucre. La composition (lu lait ])resentant d’assez grandes
differences et le mode de pi’eparation etant tres variable,
les especes de fromages sont en consequence extremement
uombreuses.
La qualitd du fromage depend aussi de I’animal qui a

fourni le lait. A ce sujet le professeur Johnstone a fait les
observations suivantes

:

Les fromages de lait de brebis et de Toscane, de Naples et
du Languedoc, et ceux fabriques avec le lait de chevre au
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Mont-Dore et ailleurs, sont renommes pour des qualites qui
font defaut aux froinages prepares de la m6me maniere avec
le lait de vache.
Le lait de buffle, donne aussi des fromages possedant des

qualites particulieres. On le fabrique dans les environs de
Naples. Les fromages a saveur forte de Lecca, et le celebre
froinage de Roquefort, sont prepares avec un melange de
lait de clievre et de brebis. Celui du mont Cenis, se fait

aussi avec les deux laits additionnes de lait de vache.
11 existe encore d’autres diderences resultant de la pro-

portion de creme qu’on laisso dans le lait ou que Ton y
ajoute. Ainsi, quand on n’emploie que la creme, on obtient
le fromage dit double-creme, qui doit etre consomme pent
de temps apres sa preparation. Ou bien, si Ton ajoute la

creme du lait de la veille au nouveau lait du matin, on ob-

tient des fromages tels que le Slillon en Angleterre, et les

excellents fromages de Brie si estimes en France. Si on
n’emploie que le lait pur, on n'obtient que des fromages tels

que le Cheshire ou Chester, le Double-Gloucester, le Cheddar,
le Wiltshire et le Dunlop, fromages estimes de la Grande-
Bretagne.

Si la creme a ete separee du lait de la veille et que I’on

ajoute le lait ecreme a celui du lendemain,on obtient des
fromages comme le Single-Gloucester.

Si Ton n’a ecreme qu’une seule fois, on obtient des fro-

mages de lait ecreme dont les meilleures sortes sont les.

fromages liollandais de Leyde, tandis que si Ton ecreme le

lait deux fois, on obtient les fromages plus pauvres de Prise]

et de Froningue.

Si on a ecreme le lait pendant trois ou quatre jours, on
obtient les fromages durs et comes cV Essex et de Sussex,-

qui ne peuvent etre brises qu’avec I’aide d’une liache. i

Dans la fabrication de dilferentes varietes de fromage, ou;

melange des substances veg6tales au lait caille. One decoc-'

tion verte de deux parties de sauge, une de souci et un peu
de persil, s’emploie pour donner la couleur propre au fro-|

mage vert de Witlshire. !

On divise aussi et plus g^neralement les fromages en

Fromages culls et Fromages crus. Dans la premiere categoric,

se trouvent les fromages de Gruyere^ de Parmesan, de

Bresse. La deuxieme categorie se subdivise en fromages

crus k pate ferme et en fromages mous sales.

Dans la premiere subdivision, on trouve le fromage d’Aw-

vergne, de Hollande, de Leyde, de Seplmoncel, de Boqueforl,

du Luxembourg, du mont Cenis et les fromages anglais de

Chester, de Gloucester, de Norfolk, de Stilton, de Wiltshire,

de Suffolk.
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Dans la deuxieme subdivision, on trouve les fromages de

Brie, de Lan(j:'cs, de NeufchaUl, de Geromi ou Girardmer,

ainsi qne le Livarol et le Camembe^d; enfin les fromages crus

comprennent encore les fromages a la creme.

On colore quelquefois, surtout en Angleterre, les fro-

mages avec du rocou ; on les a colort^s aussl a\'ec du mi-

nium, ce qui a donnd lieu a des accidents plus ou moins

graves. La substance toxique etait attribuee a une falsifica-

tion du rocou employd pour colorer le fromage. On recon-

nait la presence du minium, dans le fromage an moyen du
procede indique a I’article Bonbons.

Cependant le fromage dans certaines circonstances,

meme quand il n'a pas ete falsifie, subit spontanement des

cliangements qui le rendent impropre a Talimentation.

D’ailleurs la plupart des fromages subissent Cette ICgere

alteration a laquelle nous venous de faire allusion. C"est la,

sans doute, la cause qui rend le fromage insupportable a

tant de personnes, non parce qu’il est indigeste, mais parce

que la matiere particuliere que le fromage contient, lors-

qu’il est altere, agit beaucoup plus sur certaines personnes
que sur d’autres.

Voici la composition des fromages les plus connus, d’apres

Boiissinrjault :
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Dans la fabrication du fromage, les phosphates terreux
sont entraines par le lait caille, tandis que leS sels solubles
demeurent dans le petit lait. Le fromage ne contiendrait
done plus de chlorure de sodium

;
mais on lui en ajoute

une quantite plus ou moins forte.''

Les cendres contiennent do la chanx, nn peu do magnosio,
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de soude, de potasse, des traces de fer, de chlore, d’acide
phosphorique, d’acide sulfurique.

Le fromage frais est tres peu soluble dans I’eau
; mais, si

on Ta conservd deux ou trois ans, il devient, surtout quand
la matiere grasse a ete separee au prealable, completement
soluble en- formant une solution qui, comme le lait, se coa-
gule par I’addition d’un acide.

La caseine, insoluble a Letat frais, retourne par I’actioii

du temps a un etat analogue a celui ou elle se trouvait

dans le lait. Dans les fromages anglais, hollandais, suisses,

et dans les meilleures qualites de France, la caseine
se retrouve inaltbree. L’odeur et la saveur sont dues ;i la

decomposition du beurre
;

les acides non volatils (acides

butyrique, valerianique, caproique et caprylique) sont mis
en iiberte et il y a formation de glycerine.

La saveur d’un fromage est d’autant plus piquante que la

pi’oportion des acides non volatils qui s’y trouvent est plus

considerable. G’est dansle fromage de Limbourg qu’on ren-
contre la plus grande proportion d’acide valerianique

;
c'est

M. Balard qui a le premier ddcouvert cet acide dans le ro-

quefort.

La mauvaise odeur des sortes inferieures de fromage est

due a, certains produits fetides contenant du soufre, et

form6s par suite de la putrefaction ou de la decomposition
de la caseine.

Les alterations que subit le beurre en devenant ranee,

ou qui se produisent dans le sucre de lait, se communiquent
a la caseine et modifient sa composition et par suite sa

valeur nutritive.

Les fromages sont attaques au bout d’un certain temps
par des acarus et des larves d'insectes. Des fabricants out

eu la mauvaise inspiration de laver leurs fromages avec une
solution arsdnicale, dans le but de les soustraire aux ravages

des acarus. 11 en est resulte des accidents tres graves pour
les consommateurs. Si on se trouvait en presence d’acci-

dents semblables, il serait facile de retrouver I’arsenic en

incinerant le fromage avec de I’acide sulfurique et en le

soumettant ensuite a I’appareil de Marsh.

GALENE
Syu. anglais, Galena.
— allomand, Schwefelblei.

La galene ou sulfure de plomb constitue le principal

mineral de ce metal; elle cristallise en cubes ou cubo-

octaedres gris bleuatres
;
on la trouve dans les terrains de
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transition, en Derbyshire et Northumberland. Sa durete est
2, 5 et sa densite 7, 4-

La galene contient souvent un peu d’argent qui passe
entierement dans le plomb, on Ten separe ensuite par le
procede Pattinson, cristallisation et coupellation.
Les aiitres substances plus generalemeut melees avec la

galene sont le quartz, le sulfate de baryte le fer, les pyrites
arsenicales et la blende (sulfure de zinc).

'

Les proportions de plomb et d'argent contenues dans la
galene peuvent etre determinees par voie seche 011 par voie
liunhde, mais ce dernier procede donne rarement des resul-
tats convenables, est plus ennuyeux et, si la quantite d’ar-
geni contenue dans le plomb est faible, ne perniet pas d’en
apprecier la quantite.

Delermincaion par voie seche de la qvantili de plomb con-
tenu dans la galme. — Pour cette analyse Poperateur doit
etre pourvu d'un bon fourneau que Lon chauffe au coke

;

Jorsquil a attemt une temperature aussi elevee que pos-
sible, on plonge au milieu du coke un creuset conique en
tei lorge. Le creuset (fig a8) generalemeut employe est

tres epais an fond. On doit pulveriser .fine-
ment la galene qui, autrement, decrepiterait
a la premiere impression de la chaleur. Lors-
que le creuset est au rouge sombre, on y
mtroduit environ 5o grammes de mineral •

avant que cette galene ne soit en fusion, I’ope-
rateur prend^ une tige de fer parfaitement pro-
pre, aplatie a une extremite comme une spa-
tule, et se sert de cette tige pour remuer
doucement la masse afin d’en exposer toutes
les parties au contact de Pair. II faut avoir soin
que la spatule ne soit pas portee au rouge

r „ cas, une certaine quantite de
galene y adhererait et du plomb serait reduit. Afin de preve-
nir cet accident, on retire de temps en temps la spatule pour
ui permettre de refroidir si elle s’echauflre trop^ Cette pre-
•aution cependant est presque superflue parce que le gril-age est presque complet en une minute. Meme lorsque la
'Patule n a pas attemt une temperature trop 61ev6e, on trouveme cerhune quantite de plomb qui y adhere

; on la detache
is.-,ez facilement au moyen d’un couteau; tons cesfrao-
rienls doivent 6tre remis dans le creuset, que “on couwf;In lai.sse la masse atteindre le rouge cerise et Pon v nm
ette deux grandes cuillerdes du fiux dfcdt cPde^siurmis 1 on porte au blanc. Cette operation demande Se^’iluinze minutes. aouze a

On prend ensuite un petit morceau de bois vert, d’environ

Fig. 28.
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7. centimetres cle diametre, et Ton s’en sert pour frotter
les bords du creuset afin d’en separer les parties de minerai
qui y adherent et de les projeter dans la masse en fusion.

La scorie doit etre alors legerement agitee avec le mor-
ceau de bois vert pour precipiter les particules de plomb
qu’elle pourrait retenir, on doit tenir le morceau de bois
Immide afin d’eviter que la scorie n’y adhere.
On couvre alors le creuset, on le'laisse sur le feu encore

deux minutes pendant lesquelles la masse fondue est main-
tenue liquide. Le creuset est alors retire du feu au moyen
d’une paire de pinces a creuset dont les branches sont hori-
zontales et le contenu est verse dans une lingotiere {fig. 29),

Le creuset est porte
avec les pinces preS de
la lingotiere. onl’incline

legerement et la scorie

est soigneusement ver-

see dans une des cavi-

tes de la lingotiere jus-

qu’a ce que I’opera-

teur commence a apercevoir le plomlD fondu dans le creu-

set. Alors il ramasse soigneusement la scorie qui reste dans le

creuset, I’agitant et I’exprimant succe.ssivement dfim c6te

et de Lautre jusqu’a ce qu’elle soit devenue assez ferme par

I’efroidissement pour permettre au plomb fondu d’etre verse

separdment dans I’autre compartiment de la lingotiere.

Pour etre certain que la scorie versee dans la premiere
cavite ne contient pas de plomb, on la reverse dans le creu-

set, en ayant sbin de racier avec la spatule les parois de ce

dernier
;
I’opdrateur ajoute alors une demi-cuillerde de flux

et le tout est replace sur le feu. Lorsque la masse est par-

faitement fondue; ce qui doit etre fait aussi rapidement que

possible, ce creuset est de nouveau nettoye au moyen de la

piece de bois vert et le contenu est verse, scorie et reste,

dans une des cavites disponibles. Le plomb se reimit au

fond.

Lorsque la scorie contient une certaine quantite de plomb,

comme elle se cbntracte en refroidissant, une portion du

metal pourrait etre projetee et perdue. On e\ite cet acci-

dent de la facon suivante : aussitdt la masse deversee dans

la lingotiere/ on retourne cette derniere sans dessus des-

sous
;
le plomb mis en contact avec la paroi fi’oide est soli-

difie immediatement et, en retournant immediatement la

lingotiere, il n’a pas le temps d’etre rejete par les scories

dont il est. alors nettement separe. Le petit bouton de

plomb ainsi obtenu est aplati au marteau pour sdparer la
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scorie qui y adhere et est ajoute au plomb obtenu aupara-

vant. La qiiantite totale de plomb est alors pesee.

Le flux employe est forme de trois parties de tartre brut,

deux parties de nitre, une partie de borax et i /a de spatli-

lluor.

Lorsque le mineral de plomb est refractaire, une petite

quantite de potasse, environ une cuilleree, doit etre ajoutee

par chaque dose de mineral, alors Ton pent eviter le grillage.

Dans cette experience il faut une temperature tres elevee,

le creiiset de fer pent alors servir plus longtemps. Taction

dll feu etant aiusi moins prolongee. De plus si la tempera-

ture etait moins elevee, une grande quantite d’oxyde de fer

se melant a la masse la rendi’ait infusible et i’operation

serait manquee.
Pour estimer la quantite d’argent contenue dans le plomb,

on prend un certain poids de ce dernier qu’on met dans
une coupelle, laquelle est soumise a la coupellation ainsi qu’il

est indique a Particle Argent. Le bouton m^tallique d’argent

pur est detache et pese.

Essai de la galenc par vote hiimkle — On traite le mine-
ral pulverise par Tacide nitrique concentre, on evapore
a siccite avec un petit exces d’acide sulfurique, on traite le

residu par Peau qui dissout tous les sulfates, sauf le sulfate

de plomb.
La partie insoluble est recueillie et pesee. On la soumet a

des digestions repetees avec Pacetate d’ammoniaque, on
lave, seche et pese

;
la difference indique le poids de sulfate

de plomb.
Le plomb peut etre precipite de sa solution dans Pacetate

d’ammoniaque par le sulfhydrate d’ammoniaque, et le sul-

fure de plomb peut etre traiisforme en sulfate par les acides
nitrique et sulfurique.

Melhode de Store. — On pese e grammes on plus du
ininerai reduit en poudre line et on le met dans un vase a
precipite avec une lame de zinc pur. On verse ensuite, sur
ce melange loo a i5o centimetres cubes d’acide chlorhy-
drique cliaud et etendu (une partie d’acide du commerce
et quatre parties d’eau), Pon couvre le vase avec une lame
deverre. On laisse Paction s’operer pendant vingt minutes
environ, en agitant de temps en temps avec une baguette
de verre. Lorsque le liquide s’est clarifie, on le verse sur
un filtre sans plis sur lequel on a place un peu de zinc
metallique

;
on lave le plomb et le zinc dans le vase a pre-

cipite, aussi rapideraent que possible, avec de Peau chaude
par decantation jusqu’a ce que le liquide du filtre cesse
de donner une reaction acide au tournesol

;
on met en-

suite le plomb dans un creuset de porcelaine tar6.
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Pour enleyer les parties de plomb qui auraient pu rester
adh6rentes a la lame de zinc, on la frotte legerement avec
line baguette de verre, on lave ensuite le filtre dans une
capsule, on enleve les fragments de zinc et on ajoute les
parties de plomb ainsi obtenues au contenu du creuset, enfin
on seche le plomb a une chaleur moderee dans un courant
de gaz et on pese.

Si le mineral a analyser etait souille par une gangue inso-
luble siliceuse ou autre, on pourrait dissoudre le plomb
metallique dans I’acide nitrique dilue, apres avoir prealable-
ment pese, puis on reunirait et peserait le residu insoluble.
Dans le cas de galfene contenant de I’argent, de I’antimoine,
du cuivre ou autres metaux precipitables par lezinc, la pro-
portion de cliaque metal doit etre determinee par un essai
ou une analyse selon la methode ordinaire apres que le

poids total des metaux precipites a ete pris.

GARANCE

Syn.- anglais, Madder.
— allemands, Krapp, Faerberroethc.

La garance est la racine d’une plante [Ruhia linctorum),

elle se trouve dans le commerce sous divers aspect.

La garance dii Levant se rencontre en morceau d’une cou-

leur brune a I’exterieur et jaune orangee pale a I’interieur.

C’est a cette espece qu’appartiennent ordinairement les

racines que Ton vend en Angleterre.
La garance de Hollande est aussi tres recherchee. Les

racines se rencontrent g6neralement pulverisees : car on

les mout pour en faciliter I’importation.

La garance d’Avignon ou francaise se trouve entiere ou

pulverisee.

La garance Mungeet est une sorte importee des ludes

orientales.

La garance est quelquefois appelee Alizari, nom qu’on

donne a toute sorte de garance non pulverisee.

La garance roMe est une garance qui a ete dessechee et

pulverisee, sans avoir ete debarassee de sa pellicule exte-

rieure.

La garance pulverisee, privee de sa pellicule exterieure,

est appelee grappe crops.

D’apres Biicholz les narties constituantes de la garance

sont les suivantes :
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Matiere colorante rouge resineuse i, 2

Matiere colorante rouge extractive. .... 3g, o

Substance brune rougeatre, soluble dans i, 9
I’alcool. ...»

Matiere extractive acre o, 6

Substance goniraeuse g, o

Fibres ligneuses 22, 5

Matiere soluble dans la potasse 4? d

Sels de chaux, avec matieres colorantes. . 1,8
Eau 12, o

Decliet 7, 4

Total 100, o

Selon M. Ed. Kceehlin, la garance a I’etat frais est cons-

titue par ;

go,36 rartie pulpeuse =
j ;

'

;

•

9,64 tissu ligneux .=
|

ju^tiere seche ....
100,0

Le meme chimiste dit que la garance pulverisee et desse-
chee contient

;

Matiere soluble dans I’eau froide 55, o
— dans Feau bouillante 5, o
— dans I’alcool i, 5

Tissu ligneux 4«5 5

100, o

Selon Chevreul 100 parties de garance du Levant ou de
Turquie sechees a 100° donnent 9,8 de cendres.

100 parties de garance d’Alsace donnent 9, 5 de cendres
pulverulentes.

100 parties d’un autre echantillon, egalement de la meme
provenance out donnd 12 p. 100 de cendres pulverulentes.

100 parties d’un troisieme echantillon de garance d’Alsace
ont donnd i3,5 de cendres pulverulentes.
La garance est souvent falsifide avec de la hriqiie pilm,

de Focre roiKje, du sable rouge de Vargile, de la sciiire de
bois d’acajou, de camp(^che, de santal et du son.

L’addition frauduleuse de brique pilde ou autres matieres
torreuses ou siliceuses a la garance pent etre facilement
reconnue en placant une portion de Fechantillon dans un
large verre a, precipitd et en Fy agitant avec 100 ou i5o
lois son poids d’eau. La garance reste en suspension dans
le liquide

; on ddcante avec soin, on ajoute de nouvelle eau
et on d^cante ainsi plusieurs fois; on sdpare de cette fagon

75,42

4,96
4,b8

100,0
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la plus grande partie des matieres terreuses. II vaut mieux
cependant incindrer uupoids donn6 do la garauce k essayer
et comparer le poids des cendres ainsi obtenues avec cedes
que laisse la veritable garance quand on la soumet a la

meme operation.

Selon MM. Girardin et Hoidon Labillardiere, la garance
pure, dessechee a ioo° et dont on a enleve I’epiderme et
toutes les matieres terreuses qui y adherent, laisse en
moyenne 5 p. loo de cendres. La garance de Provence,
avec son epiderme donne 8,8o de cendres.

11 est plus difficile de determiner la quantite de son ou de
sciure et autres matieres organiques de ce genre qui s’y

trouve melangd. Le meilleur moyen consiste a essayer le

pouvoir tinctorial de rechantillon suspect.
D’apres Robiquet on pent op6rer de la manijere suivante :

On' desseche Pechantillon ou les echautillons a looo
;
on

prend 25 grammes de chacun et on les traite par 200 ou
25o grammes d’eau dont la temperature ne doit pas depasser
20" centigrades : car autrement une partie de la matiere
colorante rouge serait dissoute. On laisse le tout en contact ,

pendant environ vingt-quatre heures, puis on le jette sur
,

un filtre, on lave la portion insoluble avec 200 ou 260 gram-
mes d’eau froide, apres quoi on la desseche a une tempe-
rature de 100" et on la pese.

On place alors une partie de la matiere insoluble dans un
petit ballon de verre avec 4o parties d’eau et 8 parties d’a-

lun
;
on chauffe le tout et on porte a I’ebullition pendant

un quart d’heure, puis on filtre la liqueur pendant qu’elle

est encore bouillante. On lave de nouveau la portion inso-

luble, puis on precipite par I’acide sulfurique la liqueur ,3
filtrde provenant des divers echautillons. Le poids du
precipite ainsi produit dans chaque liqueur represente la

proportion de matiere colorante contenue dans chacune
d’elles.

Le precede est base sur I’insolubilite de Talizarine dans

I'eau froide, et sur sa solubilite complete dans une solution '

-

bouillante d’alun. M. Chevreul cependant affirme qu’uue —
certaine portion ne se dissout pas.

^

ProcMe Meillet. — On prend 20 litres d’eau chauffee a

Go° dans laquelle on dissous 2 kilogrammes d’alun. Ony ajoute.

10 kilogrammes de garance
;
on porte le tout graduellemeut

a I’ebullition qu’on maintient pendant une demi-heure
;
ou

jette alors la decoction sur un blanchet dans lequel on la

presse fortement
;
aprds avoir repdte trois fois cette opera-

tion, la garance est dpuisde. Les produits des diverses filtra- ^
tions sont mdlanges ensemble et laissds au repos pendant

un instant
;
on decante la portion claire et avaut qu’elle ne

,
j
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se soit completemeiit refroidie, on y verse 635 grammes
d acide sulfunque a 1,84s, dilue avec deux fois son volume
dean, en ayant soin clagiter constamment la lioueur nen-
dant qu on verse 1 acide. II se pr6cipite d^epais flocons rou-
geatres qui se deposent bientot et la liqueur, de pourpre
I'ouge qu elle etait, devient jaune grisatre. On decante
•alors la liqueur surnageante et on lave plusieurs fois le residu •

il reste une masse qui, lorsqu’elle a ete dessecliee a Fair’
56 presente sous forme d’ecailles brillautes dune couleur
•ouge brun

;
c est de I’alizarine, mais non tout a fait exempteimpur^es. 1 endant qu il est encore humide, le precipite

-jst chauffe avec une fois et demi son poids de carbonate
^e potasse dissous dans dix ou quinze fois son volume d’eau
. carbonate de potasse est alors sature par I’acide sulfu-

Pi’ecipite rouge, forme d’apres
I. Mtillel, parde 1 alizarine pure

^

La garance d’Avignon soumise a ce traitement donne a
p. 100 d alizarine; mais, dans de tels essais, il est

comparer le resultat obtenu avec celui donne
ai des garances de meme sorte et de meme orio-ineonnues pour etre pures.

^11^,1116,

On pent aussi essayer la garance avec le colorimetre de
<^cet instrument est decrit a Farti-e Indigo). On opere comme il suit ; On commence inressecher completement a ioo > une certaine quautite de

connue, et une meme quantite deichantillon a essayer. Cela fait, on prend a5 grammes delacune de ces deux sortes de garance et on les iS soi-

^?eier le tout pendant trois heures. On repete la Sc
I. era ion une seconde fois et on lave les residus ave?
0 grammes d’eau, puis on les desseclie de nouveau S^te de poids indique le poids des matieres gommeuses et3rees contenus dans les echantillons respectifs. On intro-
.t ensuite 5 grammes des deux echantillons de garSiceMcun dans un ballon de verre avec 4o grammes d’eau ot
rrnarames d/alun trts pur (voir Alu^; f™a!?touSr g
1 eton jette la decoction sur un filtreidant qu elle est .encore bouillante. On lave le residn
•c 5 grammes d’eau On repete cette operation trois foison m.de ensemble les trois decoctions de SupM iitillon. Au moyen du colorimetre il est alors fipilpiprecier la difference d’intensite entre la couleui’^desIX ecliantillons. Si 100 parties de la decoction Tn<iivrv '

oiute ,a p,ua'

12
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amende exactement au rafime degr6 d’intensit6 que I’autre,

la graduation des tubes indiquera immediatement les pro-
portions suivant lesquelles ils different. Car le nombre de
degres sera en raison inverse de I’intensite de la couleur.
Comme la garance est souvent falsifiee avec de la poudre

de bois de teinture, tels que le bois de campeche, le bois

de Bresil, etc., on est oblige d’avoir recours en mfime
temps a d’autres essais.

Ils consistent a teindre avec un poids donne de garance
pulverisee connue pour etre de qualite superieure, une
certaine quantite de coton prepare avec differents mor-
dants. Les morceaux de calicot employes pour Tessai doi-

vent tous etre de poids egaux et d'environ i5 a i8 centi-

metres carres. On les teint avec des proportions croissantes

de garance pulverisee de o,5 a 7^,5. On construit ainsi avec
chaque mordant une echelle d’intensite de couleurs, dont
les degres correspondent a un poids connue de garance
prise pour type.

L’operation doit etre faite avec soin et de la maniere sui-

vante. On prend un nombre convenable de flacons a large

ouverture, et on les met dans un grand vase nontenant de
I’eau que Ton chauffe a 37 oil 38®. On introduit dans cliacun

des flacons 84o grammes d"eau distillee, un morceau de

la piece de calicot et la quantite de garance necessaire.

On place un thermometre dans le grand vase, puis ou

chauffe avec soin, en evitant les variations de tempera-
ture et de telle faron qu’il s’ecoule une

.
heure et demie

avant que le bain n’ait atteint 75°. On eleve alors la tempe-
rature jusqu’a rebullitinn, que Ton maintient une derai-

heure. On retire alors les echantillons de calicotj on les

lave a I’eau froide et on les seche.

Les morceaux desseches de calicot sont divises en deux

parties egales
;
on en conserve une moitie a cet etat et

i’autre moitie est immergee pendant une demi-heure dans

une solution de savon a 4i° et consistant en 1,6 de savon

blanc et 84o grammes d’eau
;
on retire ensuite le tissu, on

le lave a I’eau froide et on le replace dans un bain de savon

semblable au precedent, mais auquel on a ajoute o,5 de

chlorure d’etain. On laisse bouillir une demi-heure. On

lave soigneusement le morceau de calicot, on le seche et on

le conserve a I’abri de la lumiere. Apres avoir prepare une

echelle de couleur type, comme il a ete dit ci-dessus, il

suffit ensuite, pour determiner la valeur d'un 6chantillon de

garance, de teindre des morceaux de calicot provenant de

la m6me piece avec des poids connus de la garance a es-

sayer. Sa valeur comparee a celle de la garance prise pour

type esj; alors facilement determinee.
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Au lieu de morceau de calicot on peut employer des 6clie-
vaux de coton 011 de soie, pesant de 7 a 8 grammes. On
opere comme nous venons de le dire pour les morceaux de
calicot.

L’alizarine peut etre essayee de la meme maniere.

GAZ DE L’ECLAIRAGE

Syn. anglais, Coal gas.

Le gaz employe pour I’eclairage est un melange en pro-
portion differentes de divers gaz.

Voici, d’apres M. Berthelot, la composition donnee par I’a-
nalyse d’un gaz de I’eclairage de bonne qualite, qui poiiri'a
servir de type a ce melange.

t ormene (gaz des marais) proto-carbure
d^hydrogene 55, o

Hydrogene
45^

«

Oxyde de carbone G (;

Ethylene (gaz olefiant) et homologues, bi-
)

carbure d’hydrogene ( _ G, 4
Acetylene

; vapeur de benzine, etc ....
)

Azote ,,5
Acide carbonique 5’

^
Le pouvoir eclairant du gaz depend principalement de la

• proportion des vapeiirs hydrocarbonees et du gaz olefiant
I contenus dans un volume donne de gaz, et surtout de gaz ole-
I nant. A mesure que la distillation de la houille avauce, la
I
proportion de gaz olefiant diminue, et, vers la fin de Tope-

r ration le gaz qui se degage, contient une quantite conside-
rrable d hydrogene et d’oxyde de carbone qui brfilent avec
lune flamme bleu pale peu eclairante.

On obtient le meme resultat defavorable en chauffant les
cornues contenantla houille, le gaz se trouvant ainsi decom-
pose. Tandis que le pouvoir eclairant du gaz est affaibli par
une temperature trop 61evee, son volume s’accroit.
Le chlore ayant la propriete de former en se combinant

avec le gaz olefiant et avec les vapeurs hyrocarbonees un
iiquide huileux particulier (liqueur des Hollandais), dont la
nroduction est proportionnee a la quantite des carbures
1 hydrogene designes ci-dessus qui peuvent se trouver dans
e gaz, il est clair que la diminution eprouvee par un volume^nne de gaz, apres son melange avec le chlore, donnera
mm6diatement la proportion de gaz olefiant et de vapeurs
lydrocarbonees contenus dans ce volume, et par cons6-
luent indiquera son pouvoir eclairant, On y parvient faci-
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lement en emplissant d’eau une eprouvette gi’aduee {fid. 5o),

d^environ, o™,o25 de diametre, et, en la renversant sur la

cuve a eau, elle reste comple-
tement pleine, comme I’indique

la figure ci-contre.

On fait alors passer le gaz a

essayer dans Teprouvette, jus-

qu’a ce qu’elle soit k moitie
pleine, et on emplit I’autre moitie

de gaz chlore pur, en ayant soin

de mettre le melange a Tabri

de la lumiere solaire. On laisse

le tout au repos pendant vingt-

quatre heures puis on observe la

diminution de volume qui s’est

produite. Cette diminution indi-

quera immediatement, d^une fa-

ron tres approximative, la proportion du gaz olefiant con-
tenu dans le volume de gaz employe.
Dans la pratique on determine rapidement, la valeur ou le

pouvoir eclairant d’un gaz en comparantles ombres projetees
sur un ecran, comme une feuille de papier blanc, par I’inter-

])osition d’un corps opaque entre une bougie ou toute autre

flamme prise pour type et la flamme du gaz a essayer.

L’experience se fait de la maniere suivante :

On fixe centre un mur, a I’aide d’^pingles, une fepille de
papier blanc bien unie et non glacee, et en face les deux
lumieres dont on veut comparer le pouvoir eclairant. Entre

ces lumieres et I’ecran, et a une distance d’environ 8 centi-

metres de I’ecran, on place une tige de fer de la grosseur

du petit doigt, en ayant soin de disposer les lumieres de

telle sorte que les deux ombres projet6es surl’ecran par la

tige de fer soient contigues. On a prealablement noirci la

tige de fer en la maintenant quelques instants dans la flamme

d'une chandelle. Si les deux ombres ne sent pas egalement

foncees, on eloigne ou on approche I’une des deux lumieres

jusqu’a ce qu’6tant place derriere l’6cran de papier les

ombres paraissent avoir le meme degre d’intensite. Cela

etant, I’intensite des lumieres dtant en raison directe du

carre de leur distance a I’ecran, on connait la relation qui

existe entre leur pouvoir Eclairant.

Supposons par exemple que la flamme du gaz plac6e a

une distance de trois pieds de I’ecran on trouve que la

bougie doit (Ure rapprochde de l’6cran jusqu’ci une distance

de deux pieds pour obtenir deux ombres de meme inten-

site, I’operateurj n’a alors qu’^ Clever le carre de ces nom-

bres, la difference exprime la proportion.
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3 X 5 = 9 ; 2 X ;< = 4 •

Dans ce cas le pouvoir eclairant comparatif des deux
flammes serait comme 4^9-
Dosage de lair dans le gaz d’eclairage {Crookes’s select

mWiods in chemical analysis). — On place dans un fla-

con de Wolf a deux tubulures lo parties en poids de sul-
fate anhydre de protoxyde de manganese et o.o parties
d’eau chaude pour les dissoudre; on ajoute immediatement
a ce melange une solution de lo parties de sel de sei-
gnette dans (Jo parties d’eau. On melange bien les liquides
en agitant fortement le flacon, on ajoute ensuite une
solution de potasse caustique, en quantite suffisante poub
rendre le liquide tout a fait clair. Aussitbt apres, on adapte
dans les deux ouvertures du flacon, des bouchons traverses
par des tubes de verre, joignant exactement; le flacon
doit etre entierement rempli par le melange des liquides
ci-dessus.

Un des deux tubes de verre (le tube adducteur du gaz a
essa}-er) ne doitplonger que trespeu au-dessous du niveau
du liquide; le tube abducteur ne doit arriver qu’au milieu
du bouchon. On fait passer a travel’s le liquide un courant
de gaz tres lent, qu’on maintient pendant un quart d’heure
ail moins et une heure au jilus. Si le gaz est completement
prive d’air atmosplierique, le liquide restera tout a fait clair
dans le flacon

;
s’ll s’y trouve seulement des traces d’air le

liquide se colorera Idgerement, avec une plus grande pro-
portion d air, se colorera tout d’abord en brun, puis en noir
intense. Comme ces cliangements de couleur sont dus a
I oxydation du manganese, il est evident qu’on doit avoir
grand soin d’eviter la presence ou I’acces de I’air- le
liquide dans le flacon de Wolf doit atteindre les bouchons

Dosage de la quanlM totale du soufre dans le gaz de I’eclai-y • ~ emploie la methode facile que void.
J-Jle cousiste a efTectuer la combustion du gaz dans une at-
mospliere fortement ainmoniacale, de facoii que I’acide sul-
lurcux soit fix(3 par I’ammoniaque des qu’il se forme et a
condenser le sulfite d’ammoniaque. On opere de la manhni
suivante.

Le gaz apres avoir passe dans le compteur passe a traversun flacon rempli de pierre ponce liumectee d’acide sulfurimiP
dilue. Le tube adducteur ne depa.sse que de a a 5 centimetres
le bouchon, tandis que le tube abducteur se rend iusoi di.fond du flacon. Le gaz est oblige de traverser Te liamil de haut en bas. Cette disposition emp6che toute accii"niilation du sel forme antour du tube adducteur An ^fen
i 11,1 flacon on pent se servir d’un tube de G pouces do lonTn de I pouce et demi de diamhtre et tire a chaque ext,"-

12.
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mite
;
on le remplit cle pierre ponce humectee d’acidc suUu-

on le place horizontalement et on fait passer le gaz.
Le gaz ainsi debarrasse de I’ammoniaque qu’il pent con-

tenir, est brCile a raison de quinze litres par heure dans un
bee de Leslie place au-dessous d’un long tube en entonnoir.

Ce tube communique a Tune des extremites avec un grand
cylindre de verre, semblable ii ceux employes dans les

machines electriques (machine electrique de ISairne), I’autre

extremite du cylindre est munie d’un tube de verre d’en-

viron i“,3o de long adapte de telle maniere que tons [les

produits de la combustion condenses retombent dans le

grand cylindre.

Voici maintenant le precede employe pour fommir de
I’ammoniaque au brideur. On place immediatement au-

dessous du bee un flacon a large ouverture rempli d’am-
moniaque liquide tres concentree

;
le goulot de ce flacon est

reconvert d’un entonnoir renverse et muni d’un tube court

et mince. Ce tube passe a travers le centre du bruleur de
telle sorte que son extremite depasse d’euviron 5 centi-

metres la partie superieure de la flamme. L’aspiration pro-

duce dans I’appareil, quand le bee est allume, est suffisante

pour evaporer I’ammoniaque du flacon
;
cette ammoniaque se

rend dans le tube en entonnoir place a environ 5 centi-

metres au-dessus de la flamme. II se fait alors une combi-
naison immediate entre I’ammoniaque et Iqs produits sul-

fures de la combustion du gaz, et le sulfite d’ammoniaque
qui en resulte se condense avec I’eau qui se forme dans le

grand cylindre. Apres avoir decante la solution et lave Ic

cyhndre et les tubes, le sulfite est convert! en sulfate d’ani-

moniaque et I’acide sulfurique dose a I’etat de sulfate de

baryte d’apres le precede ordinaire.

Avec cet appareil il y a deux precautions a prendre.

1 ° Bruler le gaz tres lentement.
2“ Entretenir un degagement constant de gaz ammoniac,
Cette derniere condition est de la plus haute importance.

M. Valentin fait observer que lorsqu’un melange de gaz

d’eclairage et d’air passe sur une eponge de platine, puis

sur une couche de chaux sodee, toute trace de soufre est

absorbd.
Essai d’un charbon au 'point de vue de la production du gaz

de I’iclairage (Crookes’s select methods in chemical aimlysis}.—

On prend 3 grammes de charbon en petits morceamc afin

qu’il puisse etre facilement introduit dans un tube a com-

bustion un peu large
;
ce tube est etire a son exti-emite

ouverte (aprds introduction prealable du charbon), de facon

il former un tube etroit que Ton recourbe ii angle droit.

Un place I’extremite etiree dans un tube de verre phis
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large, passant exactenient dans un bouclion assiijetti dans

le col d’un flacon a ouverture assez large servant a con-

denser le goudron (le barillet des usines k gaz), le bouchon
dont il est parl6 plus haut est perce d’une autre ouverture

dans laquelle est fixe un tube de verre qui conduit

le gaz, d’abord a travers un fiacon contenant du chlorure

de calcium, puis a travers un tube a boules de Liebig,

contenant une solution de potasse caustique, dans laquelle

se trouve dissous de I’oxyde de plomb. Ensuite se trouve un
autre tube rempli en partie de potasse caustique et en
partie de chlorure de calcium

;
de ce tube part un autre

tube pour le degagement du gaz qui se rend a une eprou-
vette gradu6e, plac6e sur la platine d’une machine pneuma-
tique, faisant function de recipient a gaz. Avant de chauffer

le tube contenant le charbon, on pese toutes les parties de
I’appareil avec soin, qui sent reliees entre elles au moyen
de tubes en caoutchouc. On regie avec beaucoup de soin

la combustion de facon a eviter la rupture du tube et, lors-

qu’elle est achevee on disjoint les differentes pieces de I’appa-

reil et on les pese de nouveau. Le tube acombustionaetepese
avec le charbon apres avoir ete etir6 a son extremite ouverte,
on le pese avec le coke a la fin de la combustion lorsqu’il est

refroidi. On obtient ainsi le poids du goudron, de I’eau ammo-
niacale, de I’acide carbonique et de I’hydrogene sulfure
(sous forme de sulfure de plomb). On mesure le gaz en
immergeant I’eprouvette dans I’eau de faQon a ce que le

liquide soit au meme niveau a I’interieur et a I’exterieur

de I’eprouvette. On vide le tube a boules de Liebig dans
un verre a experience, et on separe le sulfure de plomb
par filtration. On le lave soigneusement, on le desseche a
ioo° et on le pese. Du poids du sulfure de plomb on deduit
le poids de Lhydrogene sulfure.

Ce precede, du au D'^ Richardson de Newcastle-on-Tyne,
donne, d^apres lui, des resultats, tres exacts, et est fort

commode pour 6tablir quelle quantite de gaz donnerait une
tonne de charbon a analyser.

GCIMME ADRAGANTE
Syn. anglais, Gum tragacanth.
— allemand, Traganth, tragant.

Lagomme adragante est fournie par divers Astragalus entre
autres par V Astragalus verus et par Vastragalus crelicus. On la
rencontre en jfiaques minces, aplaties, opaques, blanches ou
jaunatres, ou en filets, ou bien encore en morceaux amor-
phes, iiiodores et sans saveur.
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Cette gomme possede a pen i)res les memos propridtes
que la gomme arabique ou du Senegal

;
mats elle est eii

partie insoluble dans I’eau froide, quoique entiei'ement solu-
ble dans I’eau bouillante. i partie de gomme adivagante forme
iin mucilage aussi epais que 25 parties de gomme arabique.
La gomme adragante pent difficilement etre fraudeo

lorsqu’elle est en plaques ou en filets
;
mais lorsqu’elle e.st

en poudre, elle est souvent melangee d’autres poudres d’un
prix infbrieur et surtout de poudres de gomme du Senega!.
M. Phinche a indique le precede suivant pour decouvi-ir

cette fraude. On fait un mblange avec la gomme suspecte et

on y ajoute quelques gouttes de teinture alcoolique de
gayac, en ayant soin d’agiter le tout pendant un certain

temps. Si la gomme a essayer contient de la gomme arabi-

que, le melange, au bout de quelques minutes, prend une
belle couleur bleue, tandis qu'il ne change pas de couleur
si la gomme adragante est pure. On pent ainsi reconnaitre

1/20 de gomme arabique.

On remarquera qu’on ne doit employer que l\ ou 5 gouttes

de teinture de gayac pour G a 7 grammes de mucilage et

que, lorsque la proportion de gomme arabique est tr6s

faible, il se passe souvent trois ou quatre heures avant que
le changement de couleur ne se produise.

Si on verse de I’alcool rectifie dans un mucilage clair et

filtr6 de gomme adragante, il ne se produit que ciuelques

flocons qui nagent dans la liqueur, mais qui ne troublent
pas sa transparence, tandis que, s’il contient de la gomme
arabique, il se produit un precipite ou le liquide devient

opalescent, selon la proportion de gomme arabique qiCil

contient.

OOMME ARABIQUE

Syn. anglais, Gum arabic.

— allcniand, Arabischc gumnii.

La gomme arabique exsude de diverses especes d’acacias

en Egypte et en Arabie
;
la meilleure provient de VAcacia

arabica et surtout de Vxicacia vereck. On la trouve en mor-
ceaux arrondis de forme irreguliere, durs, brillants, demi-

transparents, incolore ou d’une couleur legbrement jaunatre

ou brunatre due a la presence de matibres etrangbres. La

gomme arabique est inodore et possbde une legbro saveur

mucilagineuse. Quand elle est pure elle est entibrement

soluble dans I’eau. Sa densite varie de i,5r a 1,48 ou i,5i5.

A I’btat sec, la gomme arabique retient encore 17 p. 100

d’eau qu’on pent eliminer en la pulverisant et en exposant
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sa poudre pendant assez longtemps a une temperature de

roo“.

La gomme arabiqiie est souvent melangee de gonime du
Senegal qui possede les memes qualites et presque le meme
aspect; inais, coinme la gomme arabique coiite toujours im
pen plus Cher, on lui melange des morceaux de gomme
du Senegal choisis, c’est-a-dire ceux qui sent petits, d’une

couleur peu foncee, secs, faciles a briser, en un mot ceux

qui ressemblent le plus ala gomme arabique. On lui melange
aussi quelquefois la gomme du cerisier commun. Les

moyens de decouvrir cette fraude sent donnes a I’article

Gomme du Senegal.

La gomme arabique est souvent vendue pulverisee. Sous
cette forme c’est une poudre blanche frequemment melan-
gee d'amidon on de farine et dans laquelle la gomme arabi-

que est generalement remplacee en totalite par la gomme
du Senegal, ou en partie par de la poudre de gomme de
cerisier. On decouvre tres facilement la presence de I’ami-

don ou do la farine, en mettant une petite quantite de la

gomme suspecte dans I’eau froide et en agitant le tout pen-
dant un certain temps; la gomme se dissout rapidement,
tandis que I’amidon ou la farine tombent au fond du vase.

On pent aussi reconnaitre la presence de I’amidon ou de
la farine, en faisant bouillir une petite quantite de gomme
suspecte dans de I’eau

;
lorsque le mucilage est complete-

ment refroidi, on I’essaye avec de la teinture d’iode qui

communique aussitOt a la masse une couleur bleue intense,

si la gomme contient de Tamidon ou de la fecule.

GOMME DU SENEGAL

Syn. anglais, Gum Senegal.
— alleinand, Semigalisches Gummi.

La gomme du Senegal est produite par diverses especes
d’acacias parmis lesquels VAcacia adansonii et VAcacia verech.
Cette gomme possede les memos proprietes que la gomme
arabique

;
la seule difference qui existe entre elles est que

la gomme du Senegal est en masses plus.volumineuses, d’une
couleur plus foncee, tres dure et a cassure vitreuse

;
les

morceaux sont souvent reconverts de sable a la surface
;
on

I’enleve facilement par des lavages a I’eau et en les sechant
irnmediatement.

La gomme du Senegal e.st souvent, comme la gomme ara-
bique melangee, de gomme de cerisier; mais cette derniere
est generalement en masses irregulieres, de couleur brun
fonce, difficiles a briser, et, quand on les jette dans I’eau,
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ils se gonflent et f?e s6parent en grumeaux gelatineux inso-

lubles. Si on filtre la solution, on voit que la liqueur filtree

n’en contient qu’une petite proportion.
Quand la gomme du Sdnegal est pulverisee, on reconnait

la presence de la gomme de cerisier a ce (pie le inucilagfi

que la poudre forme avec I’eau, au lieu d’etre liomogene et

sirupeux, est plus ou moins melange de grumeaux gela-

tineux.

GOMME LAQUE

Syn. anglais, Shellac.

— allemand, Stangenlack.

La gomme laque est une substance obtenue des incrusta-

tions faites par un insecte hemiptere [Coccus lacca), analo-

gue a la cochenille, sur les branches de plusieurs arbres de
I’lnde, qul sont entre autres, les Ficus religiosa et indico.

Les insectes femelles se rbunissent en grand nombre a

I’extremitb des jeunes branches; elles se soudent entre elles

au moyen d’une matiere resineuse qui forme des sortes

de cellules ou se trouve generalement I’insecte tout entier.

C’est a la presence de ce dernier que la laque, par un
traitement convenable doit sa couleur rouge, presque aussi

brillante sinon davantage que cello de la cochenillo et phis

durable.

La gomme laque contenant des fragments de branches et

d’autres detritus est appelee slick-lac, ou gomme laque en
biitons. Quand on I’a conservee a I’abri de la lumiere, elle

est demi-transparente

.

On en retire la matiere colorante en la reduisant en pou-

dre grossiere qui, apres un traitement par reau,constitue le

sed-lac ou laque en grains du commerce. La gomme laque

en bcailles ou shellac est obtenue de la maniere suivante. La

laque en grains ou en batons prealablement reduite en pou-

dre grossiere, est melangee avec environ lo p. loo d’une

resine de I’lnde appelee dammar, mais plus frequemment
avec de la resine jaune commune envoyee d’Angleterre aux

hides, puis on place le melange dans un petit sac de calicot

d’environ 5 centimetres de diametre et de Go a 76 centime-

tres de longueur. Le sac est maintenu au-dessus d’un feu do

charbon, et des que le contenu s’e.st suffisaminent ramolli,

on tord le sac ; la gomme filtrant a travers le tissu du

calicot est enlevee avec la lame d’un long couteau. Pendant

qu’elle est encore chaude et molle, oh en dbbarasse le cou-

teau eu le frottant centre un batonnet de bois
;
la laque

adhere et on I’en sbpare ensuite. Ce produit constitue la

gomme laque en dcailles ou en plaques. Ou voit g(?nerale-
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nient siir iin des c6t(is I’empreinte de la tige sivrlaquelle

('lie a ete aplatie.

La laque est enfermee aiix Indes dans de fortes caisses de
I)ois, mais, pendant le voyage en Angleterre, la temperature
dansl'interieur du vaisseau est souvent suffisante pour ramol-
lir les morceaux qui adherent alors entre eux, de faron a

convertir le contenu d'une caisse en une seule masse solide.

La laque qui est ainsi agglomeree et connue sous le nom de
liu»p-lac, on laque en morceaux. La qualite et I’utilite de la

laque u’eu sent ui deteriorees ni amoiudries en aucune
faron. quoique la valeur commerciale de cette laque soit

siugulierement depreciee, quelquefois a un degre consi-

derable.

La laque en ecailles (schellac) minces, transparentes et de
couleiir orange, est la meilleure; la qualite qui vient ensuite

et qui est presque aussi estimee est le riiby-sheUac, laque
rouge

;
puis vient le liver-shellac ainsi appeld a cause de sa

couleur brune. Le ruby-shellac est beaucoup plus dur que les

autres et coutient beaucoup moius de dammar ou de resine,

il donne par consequent un verni plus dur et d’une couleur
d’acajou. Le shellac orange contient une grande portion de
dammar et fond presque comme de la cire.

Quand le shellac presente une cassure terne et avec des
bords dechires, c’est que la proportion de resine etait trop
forte. Le bon shellac, lorsqu’on le brise, doit rendre un
son clair et les bords doiveut avoir une apparence unie et

cornee comme de la colle forte. Quand on verse (i’une main
dans I’autre ou qu’on remet dans la caisse une poignee de
shellac, le bruit produit doit etre clair et sec. L’epaisseur
plus ou moins considerable du shellac n’est pas un carac-
tere important : cependant le shellac orange, a cause de sa
plus grande lluidite, est generalement en plaques excessi-

vement minces, et le meilleur ruby-shellac est en morceaux
arrondis de 6 centimetres environ de diametre et est alors

connu sous le nom de button-shellac, shellac en boutons,
laque en boutons. Le liver-shellac est en plaques plus epais •

ses que le shellac orange et plus mince (]ue le button-shellac.

La gomme laque (exception faites des impuretes, te.lles que
des fragments de branches et d’insectes) doit se dissoudre
completement dans I’alcool, dans le petrole et dans la soude
caustique. Ces caracteres sent d’une grande importance, car
la laque en batons et plus specialement la laque en grains
sent souvent falsifides a un degre incroyable.
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HUILE DE CAJEPUT

Syn. anglais, Cajeput oil.

— alleinancl, Gajepuloel.

L’huile de cajeput est une huile essentielle ou volatile,

extraite par distillation des feuilles seches du cajeput {Mela-

leuca leucaclenclron) [Myrtacies), qui croit a Amboyne,
Borneo et autres iles d’Orient. Elle est d’une couleur verte,

transparente, tres Iluide, plus legere que I’eau, tres volatile.

Elle possede une odeur forte, analogue a celle d’un melange
de camphre et d’essence de tdrebenthine ou plutbt de cam-
phre et de cardamome. Elle possede une saveur piquante et

fraiche assez semblable a celle de la menthe.
L’essence de cajeput e.st soluble dans I’alcool

;
sa densite

varie de 0,89 a o.gS
;
elle bout a 175°.

La coloration verte est souvent due h la presence d’oxyde
de cuivre provenant des vases de cuivre dans lesquels on
I’expedie generalement. Mais cette coloration ne parait pas
completement due a cette substance : car, d’aprds Lever,

riiuile de cajeput verte est composee de deux huiles qui

peuvent etre isolees par distillation
;
d’abord les 7/8 de

I’huile sur laquelle on opere distillent et passent incolores,

la densite est 0,897, puis il passe alors, mais beaucoup plus

lenteraent, une huile verte d’une densite de 0,920, d’une
odeur plus faible et d’une saveur plus acre.

La presence du cuivre est facilement decelee dans I’huile

de cajeput en y versant un peu d’acide chlorliydrique tres

dilue. On agite, on decante I’huile et on verse une solution

de ferrocyanure de potassium dans la liqueur qui reste;

celle-ci prend une coloration rouge ou bruu rougeatre due
a un pi’ecipite de ferrocyanure de cuivre.

La presence du cuivre peut aussi etre reconnue en imraer-

geant une barre de fer poli dans la liqueur traitee comme il

est dit ci-dessus. S’il y a du cuivre, il se formera un depot de
cuivre metallique sur la barre de fer.

L’huile de cajeput est souvent falsifiee avec des essences

de Urihenlhine de romarin ou de sabine, additionnees de
camphre et colorees avec de la teiiiture de millefeuilles ou
de la clilorophylle. Quand elle est pure, elle se dissout com-
pletement dans I’alcool et brule sans rdsidu.

« On a donne aussi quelquefois comme de I'essence de
cajeput un melange artificiel obtenu par la distillation

d’huile de romarin, de lavande et de terebenthine sur les

cardamomes et le camphre colore soit par la clilorophylle,

soit par I’oxyde de cuivre. Un pareil produit est facile a

reconnaitre par I’addition de I’iode, qui produit avec la plu-
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part (le ces essences uiie vive reaction et meme une explo-
sion, tandis qu’elle n’exerce qu'une action tres lente et fort
tranquille sur I’huile pure. » (Planchon.)

HUILE DE RICIN

Syn. anglais, Castor oil.— allemand, Ricinusoe).

L’huile de ricin ou de palma-christi est retiree des se-
ntences du Ricimts communis, plante de la famille des Eu-
phorbiacees, soit par simple expression, soit par expression
apres Ebullition prealable.

n ^ uu

Dans le preinier cas, I’huile ainsi obtenue est dite a froid
et d une qualite bien superieure, car elle est plus douce etmoms sujette a rancir. L’liuile de ricin obtenue a froid est
presque mcolore, douee d’une faible odeur et d’unesaveur
fade

; elle est plus visqueuse que toutes les autres liuiles et
' soluble en toute proportion dans I’alcool rectifie.

Autrefois I’huile de ricin etait tres souvent falsifiee avec
des hmles fixes

;
cette fraude cependant, grace au bon mar-

che de cette substance, doit-etre maintenant tres rare. En
.out cas on peut facilement la dEcouvrir, toutes les huiles

I’alcool pur, qui dissout rapide-ment Ihuile de ricin. On peut ainsi immEdiatement esti-ner la proportion d nnpuretE.
On opere en versant une certaine quantitE d’huile a exa-

I nmer dans un tube graduE et en y ajoutant six a huit foison volume dalcoolrectifiE. On agite le tout soigneusement
' t. ^eposer. L alcool ayant dissous I’huile de ricin
uisse 1 huile fixe mtacte, et on peut en estimer aussitot la
luantite au moyen des divisions du tube graduE. 11 est abso-.iment necespre que I’alcool employE soit bien rectifiE • sa
(ensite ne doit pas dEpasser 0,828.

’

^ ^ obtenue en faisant bouillir
irealablementles semences dans I’eau, au lieu d’etre pres-
lue incoloip, elle a une couleur brunatre; cette teinte
l
opartient du reste k I’huile devenue ranee, quel que soitD)n mode de prEparation.

^

On peut faire disparaitre, dit-on, la ranciditE en ajoutant
:i peu de magnesie calcinee et en faisant bouillir un quartheure environ avec de I’eau.

'

13
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HUILES

Syn. anglais, Oils.

— allcmand, Ocl.

les

par expression. 11 y - - - .

2“ les huilcs volcUilcs ou csssniicUcs.

^loHuiles fixes. — Ce sont des huiles qui, conpie leur uoni

rindique, ne se volatilisent pas sensiblement a la tempera-

rature ordinaire et ne distillent pas a ioo<>. tes huiles n out

qu’une faible odeur, analogue a celle des substances dont

elles ont etd retirees, etsont presque sans saveur, du moms

Quand elles sont recemment preparees. Leur densite est

moindre que celle de I’eau, et varie entre 0,910 et 0,90 >.

Elles produisent sur le papier une tache permanente qui le

rend translucide et ne disparait pas par la chaleui

.

Les huiles volatiles ou essentielles different completemeiit

des precddentes par leurs proprietes et leur compositiom

Quand on les distille avec de I’eau elles passent a 100“, quand

on les distille seules elles passent environ a i5o° ou au-des.

sous. Elles possedent une saveur caustique, chaude et aci
^

et une odeur aromatique. Leur densite vane entre 0,8.1 /

Huiles fixes et graisses. — Ce sont des substances d ua

emploi indispensable dans Teconomie domestique; « lessen

vent principalement dans I’alimentation, la fabrication deS

savoni I’eclairage et la peinture. Les graisses ne sont pas

des combinaisons cliimiques homogenes, mais des melange

tels que pris separement ils ont toutes les pi opi letes dm

Iraisses Sles-mLes. Par congelati n a basse temimrature

It pfesLn de la masse concrete, la graisse se separe enS parties une liquide, I’autre solide. La premiere e>

formee d'oUine et la derniere de st^arine ou de

bien d’un mdlange de ces deux substances En Pi essaut la

ffraisse entre des plis de papier buvard ou dans des sacs

de toile, on obtiemt une separation Presque eomplete do

I’oleine, la stdarine et la margarine restent a 1 etjd solidt-

Les huiles sont parfaitement neutres, ^solubles dam

Peau, solubles dans 1’ether et tres peu dans 1^0

^ *^

I’exception toutefois des huiles de i’\eui et de ci otoii

^
gliuni. On les divise en huiles non siccatives

J ^
liccatixes, ces dernieres exposbes a Pair s’epaississent et

finissent pai’ se solidifier completement.
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1

NOMS. PLANTES FOTONISSANT l’hDILE. DENSITE 1

Huile d’olive.. . . Olea Europa? 0,9176 I

0,9136 '1

0,9136
1

0,9390
||

0,9180 1

0,9250
1

0, 9680 I

— de navette.

.

Brassica campestris et Napus. . . .— de colza. . . Brassica campestris oleifera— de navette Brassica praecox
d’ete.

Huile d’amandes. . Amygdalus communis— de noix de Cocos nucifera
coco.

Huile de palme. . . Cocos butyracea vel Avoira elais— de sesame.. . Sesamum orientals— de semences Guilandina mohringa 1

de Ben.
Huile de faine. . . . Fagus silvatica n 09^^ II— de moutarde. Synapis nigra et arvensis 0,9160

0,9127 1

0, 8920
1

— do noyaux de Prunus domestica
prunes.

Beurre de cacao. . Theobroma cocao
Huile de laurier. . Laurus nobilis— d’arachides. . Arachis hvnoeea. ... 0 Q942

II

— de radis.. . .— de noyaux de

Vateria Iridica 0 II

Raphanus sativus oleifera 0,9189 1

0,9237 1
Pyrus cerasus

cerises.
Huile de p6pins de Prunus malus

pommes.
Huile de fusains. . Euonymus Europmus 0,9387 I— de bois de Cornus sanguinea

cornouiller.
Souchet comestible.
Huile dejusquiane.
— de marrons..

Cyperus esculenta 0,9180 1

0,9130 1

0,9270 I

Hyoscyamus nierer
HLsculus Hippocastanus

HuUes siccatives. - de celles 6nume-
propriete de se convertir graduelle-ment en masses solides par I’exposition a Pair et aussi narcequ elles ne se solidifient pas au contact de I’acide nitreux oudu protomtrate de mercure. Leur principal emS ^st la
couleurs pour la peinture^plus elles>e dessechent rapidement a I’air et meilleures elles sont.lourcesusaps. On pent augmenter beaucoup leurs pro-orietes siccatives, en les chaulfant avec environ 7 ou 8 n ^mr>le leur poids de litharge, qui, employee dans cette pfoporion, se dissout en grande partie dans Phuile.

^ ^

NOMS. PLANTES FOORNISSANT l’hUILE. DENSITE

Suile de lin Linum usitatissimum et perenne
orylus avollana et Junglans regia.'. !

— do noix. . .

.|

0, 9347
0,9220
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NOMS. PLANTES FOURNISSANT l’hUILB. OENSITE

Iluilo de pavot Papaver somniferum 0,9243
(d’oeillette).

Huile de cheiievis. Cannabis saliva •.
. . 0, 9276

— de ricin. . . . Ricinus communis 0,9611— de p6pins de Vitis vinifera 0, 9202
raisin.

Huile deconcombre Cucurbita Pepo et Mepepo 0,9231
Huile de tournesoL Helianlhus annuus et perennis 0, 9262— de semences Nicotiana Tabacum et rustica 0,9232
de tabac.

Julienne des jar- Hesperis matronalis 0,9281
dins.

Huile de cameline. Myagrum saliva , . 0,9252— de gaude. . . Reseda luteola 0,9258— de cresson Lepidium sativum 0,9240
alenois.

Huile de semences Atropa belladonna 0,9500
de belladone.

Huile de semences Gossypium barbadense
de coton.

Huile de semences
de pin.

Pinus abies . •

.

Selon M. Heydenreich de Strasbourg, la purete des huiles

fixes du commerce, peut etre approximativement determi-x
nee ainsi que I’addition des huiles de prix iuferieur.

On opere de la maniere suivante :

1° En observant I’odeur pariiculiere de Vhuile lorsqu’on la

chauffe doucement. — Dans ce but on verse quelques gouttes
de riiuile a essayer dans une petite capsule de porcelaine
oil de platine qu’ou chauffe a I’aide d’lme lampe a alcool.

L’odeur qui se degage rappelle immddiatement cede de la

plaute ou de I’animal qui a produit I’huile. Ce caractere

distinctif a encore plus de valeur quaud on I’applique en

meme temps a de I’liuile pure, et fournit par comparaison
des indications exactes sur la presence de I’huile de lin, de

baleine, de navette dans n’importe quel mdlange. f"

M. Penot fait observer cependant que I’odeur de I’liuile

n’est pas toujours un caractere sur, puisque uue huile pro-

venant du meme fruit n’a pas toujours la meme odeur. C'est

surtout le cas avec I’huile d’olive dont I’odeur differe selou

les lieux on elle a ete recoltee. II en est de m6me avec les

autres huiles selou qu’elles ont ete exprimees a froid ou a

I’aide de la chaleur.
2° Par Vaction de Vacide sulfurique concentre. — En m6-

langeant une petite quautite d’acide sulfurique concentre

avec de I’huile, dans la proportion de i ou 2 parties d’a-

cide pour 100 d'huile, il se produit immediatement une ac-
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tion tres intense
;
la temperature aiigmente et le melange se

colore.

On place une soucoupe de verre incolore sur une feuille
de papier blanc; on y verse lo a i5 gouttes d’huile, puis
on y ajoute une petite quantite d’acide sulfurique a 66° et de
densite = 1,65a. II se produit bientftt, sans agiter, une colo-
ration qui differe selon I’huile employee.
;
Dans le cas de Vhuile de navette, il se forme graduellement

?i une certaine distance de la goutte d’acide sulfurique, un
anneau bleu verdatre, tandis que vers le centre, on Taction
est plus violente, on observe des stries d’un jaune brun.

Vhuile de moutarde noire, obtenue par expression, prend
egalement une teinte vert bleuatre; mais la quantite d’huile,
dans ce cas doit etre augmentee de a5 a 5o gouttes.

;

L’lmile de baleine ou de morui, presente un mouvement
tres particulier, commencant au centre et s’etendant vers
la partie exterieure

;
on observe en meme temps une colo-

ration rouge qui augmente de plus en plus de vivacite pen-
;dant dix a quinze minutes; an bout de ce temps les bords
iprennent une teinte violette qui, dans Tespace de deux neu-
.res, se rdpand uniformement sur tout le melange.

yhuile d’olive prend immddiatement une' teinte jaune pfile
qui devient ensuite vert jaunatre.
Dans Yhuile d’ceillette et dans Vhuile d’amandes douces la

couleur se rapproche de celle du verdier, puis prend une
teinte jaune terne.

DansT/im7ede lin, une goutte d'acide produit un beau
reseau brun rouge fonce qui tourne graduellement au brun
noir.

.\vec Tlmile de suif appel6e dans le commerce acide oUi-
que, on obtient une coloration brune qui, par Tagitation, de-
vient brun fonce sale.

Vhuile de navette, prend une coloration brune, uniforme,
sans teinte rouge; et si au lieu d’une goutte d’acide on en
ajoute 5 ou 6 et qu’on les mdlange avec Thuile, toute la
masse devient d’une couleur brun rouge pale, terne, peu
intense et ne restant verte que sur les bords.
En doublant ou en triplant la proportion d’huile de mou-

tarde noire, on obtient une coloration semblable mais ce-
pendant un peu moins claire.
L hude de baleine, prend instantandment, quand on Tagiteune vive coloration brun rouge qui finalement passe au brun

foncd et au vio et sans teinte verte; si on la mdlange avec

2
ou 6 gouttes d acide, la rdaction est beaucoup plus intense

et la couleur violette apparait bien plus tOt
^

coloration gris jaunatre, si
cependant on prend 5o gouttes d’huile au lieu de lo il appa-
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ralt aussi une coloration se rapprochant l^gerement du vert

Plane, qidune goutte d'acide ramene an gris. l^ar 1 addition

de 5 on 6 gouttes d’acide, I’huile se colore en jaune orange

^
Les huiles d’oZiue, d^mllette et d’etmandes donees, pren-

nent toutes une teinte jaune plus ou moms fonc6e gnse

par raddition d\ine plus grande quantite d acide, on rend

‘'t une baguette de verre i. se

forme une masse noire brunatre et par 1 addition de o ou

rgoutt™d4cide toute I'huile se prend en une masse res,-

neuse! noire et persistante. II est vrai que ^utes les autres

huiles 6galement deviennent plastiques par 1 addition de

antitls ou moins grandes d^acide : mais aucune ce-

pendanfaS meme degrb e"t avec une coloration aussi noire

^*^^L'huUe retiree du suif prend une coloration foncee, brun

sale, qui ne varie pas de teinte par 1 addition d une plus

le^comme^^^ on rencontre souvent

bonne qualite mblangees avec ^^»e
,

autre huile de^^^^^^

infbrieure. Les huiles d’amandes, ^ ohve et de

seront jamais employees pour les falsification

servira plut6t d’huile de c6tac6s, P®^t-®tre d huile de Im

ouelQuefois d’huile d’oeillette. Par consequent, si par 1 odeur

Sa btait porte a croire a une falsification, par exemple avec

riiuile de cetac6s, ce qui arrive le plus frequemment, on

placerait lo a i5 gouttes d’huile de ^avette re^n^e
Dure puis a c6te et separement une meme quantite d hime

de poiLon et dfiiuile suspecte, puis on
aJn^nrL''lfSlo-

d’elle une petite goutte d’acide s^]f^;;ifinnhP?rnar irdh-
ration produite on juge de a purete de 1 ™ ® drcetaces
ference des teintes, depuis le rouge ^e

jusqu’au vert bleutoe, on determine 1 importance ae la

'’“iorstSn fait un essai, on cloit observer avec

de soin le commencement de la leaction, avec i
,

huiles placees les unes a c0t6 des autres, car les c®ule

au bout d’un quart d’heure sont moms distmctes
hVcpS-

lange doit etre laissd au repos pour obtenir plus fie|c®j

«

tilde dans le premier essai. Dans un se^d
avec une baguette de vem II esUgjd^^^^^ -

bi on soupQonne la presence V^n hvninratiou

de poisson, on d6couvrira cette f^’au^®
au

rouge brunatre un peu intense, si la masse est
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ropos, ct par ime coloration noir brunatre si on I’a agitee.
La falsification de riiuile de navette par I’huile d’oeillette est
rare parceqiiecette derniere coiite generalement plus cher;
quelquefois on tronve de I’liuile de navette falsifiee avec de
I’huile d’oeillette. Dans ce cas la coloration produite est d’un
vert bleuatre tres clair se rapprochant un pen du jaune,
mais non d’une maniere suffisante pour pouvoir en tirer
line conclusion certaine sur la falsification. En pared cas,
le seul caractere pour le reconnaitre est leur densite.
pn a dit qiie I’liuile de suif avait ete melangee plusieurs

fois a 1 huile de navette; mais outre la couleur brunatre
produite par I’acide sulfurique, I’odeur de suif, la couleur
brune, la reaction acide, et enfin la faible density de I’huile
de suif sont autant de caracteres tranches qui permettent
de decouvrir immediatemeut ce melange. An lieu de lo a
i5 goiittes d’huile M. Penot conseille d’en employer
i>o, etc.

-M'. Penot, dans un rapport sur les recherches pr6ce-
dentes de M. Eeydenreich, rapport fait au nom du ComU6
chimique de la SociSt^ industrielle de Mulhouse, a formule les
remarques suivantes sur les trois moyens conseilfes par
M. Eeydenreich pour decouvrir la falsification des huiles.

_

1 ° Quant a ce qui conserve la decouverte de la fraude par
I odeur eVune huile, on doit observer que la meme huile,
c est-a-dire une huile provenaut du meme fruit, n’a pas tou-
jours la m6me odeur. Cela arrive souvent avec riiuile d’olive,
dent 1 odeur differe suivant les lieux ou elle a 6te recoltee,
II en est de meme avec les autres huiles, selon qu’elles ont
ete exposees, exprim^es a froid ou a chaud.

2° Pour 1 action de 1 acide sulfurique, M. Penot conseille
d emplojmr 20 gouttes d’huile qu’il place sur une capsule
de porcelaine blanche. 11 a trouve egalement que chaque
mrte ditferente d’huile donnait lieu a une reaction diflf6rente
lui, cependant, ne concordent pas entiferement avec les
'’esultats obtenus par M. Eeydenreich. En outre, M. Penot
jmployait une solution saturee de bichromate de potasse
Ians 1 acide sulfurique, toujours dans la proportion de

•: pour 20 gouttes d’huile, qu’on agitait ensemble. Le
ableau suivant montre la difference des actions produites
)ar les deux reactifs sur vingt sortes d’huile differentes.
dependant il est necessaire, pour plus de certitude, de corn-
oarer d’abord les effets de ces reactifs sur I’huile pure
[Hand on soupconne n’importe quelle huile d'avoir 6te’
raudee, car il est difficile de se rappeler exactement les

9f^orations produites par les reactifs, et encore
'lus difficile den donner une di^finition comprehensible
"Our chacun. En parcourant ce tableau, continue, M. Penot,
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on observera que la meme Imile ne donne pas dans toutes
les circonstances des r6sultats exacteraent semblables avec
le meme reactif. Cela ddpend du lieu de leur recolte, dfe

leur age et de la manifere dont on les a exprimees. Cepen-
dant si on examine une huile quelconque, comparativement
avec une huile parfaitement pure, la preuve de la fraude
peut etre rendue sinon certaine, du moins probable en
notant la difference. 1

NOM DE L HUItE.

Acide olSique ou
huile dericio.

;

Huile d'amandes
deuces.

Huile de cetaces. . .

— de chenevis. . .

— de navette. . .

— de foie de pois-

son.

Lin du Haut-Rhin. .

de Paris.

Madia saliva.

Huile do navette.

d’un an exprimee
a une temperature
nn peu plus elevee

provenant d’une

autre fabrique.

Huile de navette

d'un an exiprimee

a une temperature
un peu plus elevee

provenant d’une'

, autre fabrique.
;

Huile de navette
fralche.

Huile de. noix. . .

— do noix (J’une

annee.

Huile de noix d’une
annee provenant
d’un anlrb fabri-

que.
Huile d’o 1 i V e s d e

Beaucaire.

Huile d’olive

ACIDE SDLF0RIQDB.

NON AGITE.

Taches rougeMres
avec cercles rou-
geatrefe.'

Jaune vOrdier avec
tacbes orangeos.

Petites masses rou-
geitros sur fond

brun.
Petites masses bru-

nes sur fondjaune.

Taches a peine per-
ceptibles.

Rouge fence

Brun rougeatre fon-

Brnn rougeatre
moins fence.

Brun rougeatre clair

sous une mince
pellicule se rap-

prochant du gris.

Vert,,

Vert..,. . - ,
-

.
I;

:

Vert .

Brun jannatro.. .

Jaune

Jaune orange. ..

.

Legerement vert.

Jaune orange. . .

agit£.

Brun rougeatre. . . .

Vert sale.. .......

Lie do vin

Brun verdatre. . . . .

Vert

Rouge fonce. .....

Petites masses noi-

ros sur fond gris.

Grumeaux bruns sur
fond vert

.

Vert olive

,Yer,t_blenatre;^,^^

Vert bleuatre.

Vert bleuStre..

Grnmebnx brun
fonoe.

Brun sale moins
fonce.

Brun sale. .

Brun sale. .

.

Gris brunMre..

SOLUTION
de

bichromate de potassei.

Brun rougeatre.

Petites masses jaunulrq.

Petites masses, range
brunatre sur fondbruq

Petites masses jannl
sur fond vert.

Petites masses jaunfi:

sur un fond colOre |i

vert par le chrome.
Rouge fonce.

Petites masses brunes
un fond presquo iuej

lore.

Petites masses brunes:

un fond oolore en v

par le chrome.
Petites masses bruKi

clair sur un fond vfe

olive. ’

Petites masses jaime&sin

hn 13hd t’ehrilBliliTOTfe.

Petites masses jaii!

plus nombreuses sur tu

fond vert sale, .yp

Petites masses jau

sur un fond colorJjet

vert par le chrome.
Petites masses brunes.

Petites masses brunes.
: -Ul'l

Petites masses brunes.
it

::j;Ob

Brun olive.

Brun.

I
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Non DE LHDILE.

ACIDE SULFORIQOE.
SOLUTION

NON AGITE. /iOnt. bichromate de potasso.

Huile (folivo expri-

mee il'olivos fer-

monlees.

Jaune orange Gris brunatro Brun.

Huile il’ieilleMo rc-

cente expritnee ii

froi J.

Tachos jaunes Brun olive Petiles masses jaunqs
stir im foud blanc.

Huile (I’ceilletto d’nn

an expritnee a I’ai-

de d'une douce
ehaleur.

Taches verdalres. . . Legerement vert . . . Pctilcs masses jaunes

sur im fond vort.

Huile de pied de
boeuf.

Legeres taches jau-
ues.

Brun sale Taches bninos sur ub
londbrun.

Huile de ricin Legeres taches jau-

nes.

Presque incolore. . . Legerement vert.

Ainsi j’ai obtenu en ajoutant i partie d’huile de c^taces
ou de lin ou de suif a lo parties d’huile de navette, les

resultats suivants :

NOil DE L’HUILE.

AGIDE SULFURIQUE SOLUTION
de

bi-chromate de potasse,NON AGITE AGITE.

Huile de navette avec

huile de cetaces.

Huile de navette avec
huile de lin.

Huile de navette avec
huile do suif.

Fond plus rouge
qu'avec I'huile de

navette.

Pas de difference

perceptible avec

I’huile de navette.

Pas de difference

perceptible avec

I’huile de navette.

Petites masses rougoi-
tres avec fond gris.

Petites masses plus norfi-

breuses sur un fond

vert tres fence.

Petites masses bruncs
sur un fond olive.

5° Density des huiles. — Cliaqiiehuile provenantde lameme
plante ou du meme animal a une densite particuliere

;

. laquelle, a une meme temperature, ne peut varier que de
' quelques milliemes au plus.

Cette densite est comprise dans les huiles examinees ci-

^ dessus, entre 0,900 (huile de suif) et 0,960 (huile de ricin),

‘ I’eau a 1 50 etant prise comme unite.

Ces densitds correspondent aux degres de I’alcoometre
i centesimal de Gay-Lussac, compris entre 66“ et 5/i“. Pour
plus de commodity j’ai ajoute la table arrangee par SchuMer
avecles degres de I’alcoometre de Gay-Lussac. Nous avons
donn6 la preference a ce dernier instrument car il est tres

t employe et dvite I’emploi d’autres instruments. 11 suffit
" seulepient de se procurer une echelle dont les degres soient

13 ,



226 HUILES

h des distances convenables. Outre cela on peut tres
facilement construire un ol6ometre bas6 sur le mfime
principe; on place la tempdrature de if)'' le nombre 0,970
au point extrdme infdrieur de I’dchelle, et pour limite supe-
rieure I’acide oleique, 0,900. On divise I’intervalle en 70“,
de telle maniere que chaque degre corresponde a un inil-

lieme de la table des densites.

Table de densite de quelques huiles.

NOMS DES HUILES. DENSITY.
DECn^.S

de I’alcoomelre

de Gay-Lussac.

Huile de suif. 0,9003 66— de navette (Brass, napus oleifera) 0, 9128 60— de navette (colza) (Brass, campest
oleifera) 0,9136 60,20

Huile de navette d’ete (Brass, praecox
Decandolle) 0,9139 60

Huile d’olive 0,9176 58,40
— de faine 0,9225 56— de baleine purifiee 0, 9231 55,80— d’oeillette 0,9243 55, 25— Hotter cameline (Myagrum sati-

vum) 0,9253 54, 75
Huile do lin 0, 9347 50
— de ricin 0, 9611 33, 75
— d’amandes douces 0,9150 58,25— de morue 0,9231 55, 80
— de noisettes 0,9242 55,25— de chfenevis 0,9276 53,67
— de noix 0,9260 54,40

En examinant ce tableau, on trouve une difference dvi-

dente de densitd pour les dilfdrentes huiles commerciales,
surtout celles qui sont le plus gdndralement employdes par

le falsificateurs. Ainsi par exemple, les dilfdrentes huiles de

navette pesent a iS*' entre 60,70 et6o“ d’apres I’alcoometre,

tandis que I’huile de faine marque SG-*, I’huile de baleine

55,80, riiuile d’ceillette 55,25, I’liuile de camdline 54,75 et

I’huile de lin 5o°. Dans les cas, par consdquent, ou I’liuile

de navette marque moins de 60°, on peut en conclure avec

certitude qu’on lui a mdlangd une autre huile.

II en serait de meme avec I’huile d’olive si elle indiquait

plus ou moins de 58, 5o. II est vrai que la connaissance de

la densitd d’uiie huile n’indique pas par quelle huile la fraude

a eu lieu; mats dans ce cas on a recours a I’odeur que

I’huile ddgage quand on Texpose a Taction de la chaleur, et

aux essais comparatifs mentionnds ci-dessus avec Tacide



HUILES 2^7

sulfiiriqiie. Lorsqii’on a reconiiu quelle etait I’lmile qui avait

servi a la fraiide, I’oleometi’e moiitre avec certitude en
quelles proportions se trouve cette huile.

Ce dernier mode d’essai a 6te deja employe par quelques

commerrants, et je suis etonne qu’il ne soit pas plus usite,

puisque seul c’est un bon guide suffisant et que s’il est

associe avec les deux autres, je doute qu’on puisse se

tromper.
Cependant M. Penot peiise que les liuiles du meme nom,

mais non identiques, n’ont jamais la meme densite.

L’editeur du Journal fur Prakt. Chem. remarque qu’il

n'a pas trouve, dans le cours de sa pratique, une diffe-

rence quelconque dans la densite des liuiles de differentes

provenances et d’age differents et qu’en Saxe on emploie
generalement pour I’essai des liuiles, un areometre (ou

oleometre) construit par le fabricant d’instruments Fischer

de Liepzig
;

il indique la densite des liuiles de telle sorte

que riiiiiJe de navette pure marque a 38°, I’huile de
chenevis 5o° 5i°, etc. Get instrument est tres exact et utile.

Quand Vhidle d’amandes domes est melangee d’liuile

d’oeillette, la saveur est quelquefois suffisante pour recon-

:
uaitre la presence de cette derniere, qui laisse dans la

gorge une sensation d’acrete. Si on agite cette huile frau-

;

dee dans une hole, il y a production de bulles d’air qui
: adherent aux parois de la hole, ce qui n’arrive jamais avec
riiuile d’amandes douces pure.

i L’huile ou heurre de cacao est toujours.solide a la terap6-

;

rature ordinaire d’une couleur blanc jaunatre; sacassure est

I

nette, il possede une saveur douce, agreable et une odeur
particuliere. Il fond a 5o° quand il est pur. Quand le beurre
de cacao a ete bien prepare, on pent le conserver deux ou
trois ans, a I’abri du contact de I’air, sans qu’il rancisse

;

, mais celui qu’on trouve dans le commerce etant souvent
falsifie avec du suif, de la graisse de veau ou de mouton, il

rancit rapidement. Cette fraude est generalement recon-
, naissable dans ce cas a la saveur du produit suspect qui
n’est ]ias agreable comme celle du beurre pur, et qui laisse

dans la bouche un arriere-gout de suif sur lequel on ne
pent se tromper. L’odeur du suif est aussi facilement
reconnue en chautfant le beurre de cacao comme I’a indique
M. Heydenreich.

Mais de toutes ces liuiles la plus chere (except^ I’huile
d’amandes, et par consequent la plus falsifiee est I’huile
d’olive.

Les huiles qu’on lui melange le plus generalement sent
celles de noix et d’oeillette. G’est surtout cette derniere qui
est la plus employee parce qu’elle peut etre meiangee en
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proportion considerable ii I’huile d’olive sans eii altdrer sen-
siblement la saveur, tandis qiie son prix n’est que moiti6 de
celui de I’huile d’olive. Comme avec I’huile d’amande.s
lorsqu’on agite I’huile d’olive pure dans un llacon,sa surface
reste unie. Mais si elle est meiangee d’huile d’oeillette, elle

se recouvre de petites bulles d’air.

Quand on plonge I’huile d’olive dans la glace pilee elle se

solidifie completement, mais si elle est melaiigee d’huile

d’oeillette, elle ne se solidifie qu’en partie, et si la derniere
huile entre pour plus d’un tiers dans son volume, I’huile

d’olive ne se solidifie pas du tout.

M. PoMief recommande la mdthode suivante pour recon-
naitre I’huile d’oeillette dans I’huile d’olive. On dissout 6 par-

ties de mercure dans 7 parties et demi d’acide nitrique

de densite i,35 : on ne doit pas chauffer. On melange
8 parties de cette solution avec 96 parties de I'liuile a,

essayer et on agite le melange h chaque demi-heure ou plus

souvent. Si I’huile est pure, le melange, apres sept heures
en 6te outrois ou quatre heures en hiver seracongel6 en un
magma epais et en vingt-quatre heures il sera sohdifie de

telle sorte qu’il faut employer un peu de force pour y en-

foncer une baguette de verre. Les autres huiles comesti-

bles ne se combinent pas avec le mercure et si I’huile

d’olive contient une autre huile, elle s’epaissit mais ne
se sohdifie jamais. Si la quantite d’huile dtrangere forme
plus du huitieme du volume, elle se separe de la masse
dpaisse en une couche distincte. Par consequent la masse
est d’autant moins compacte que la proportion d’huile

6trangere est plus grande. Si I’huile d’olive contient son

propre volume d’une autre huile, la moitie du melange
est solide et I’autre moitid liquide. Une temperature de
32® est la meilleure pour faire I’essai, car dans ce cas I’huile et

le coagulum se s^parent parfaitement I’un de I’autre. Si

I’huile a ete falsifiee avec de la graisse animale, le melange
se coagulera en cinq heures. Dans ce cas, le coagulum ^est

form6 de graisse animale tandis que I’huile d’olive flotte ala

surface et peut etre decantee. Si on chauflfe alors la partie

solidifiee, elle exhale I’odeur de suif fondu.
- Le reactif de Poutet doit toujours etre rdcemment prepare.

M. Boudet a montre que dans le procdde de M. Poutet, ce

n’est pas le nitrate de mercure, mais I’acide hypoazotique

contenu dans la liqueur d’essai qui solidifie I’huile d’olive^ et

il a trouve qu’une demi-partie d’acide hypoazotique mdlange

avec trois fois son poids d’acide nitrique etait capable de solidi-

fier 100 parties d’huile d’olive en sept minutes. Les huiles fixes

qui peuvent etre solidifides quand on les traite de la mauiere

ci-dessus, sont cedes d’amandes douces, defaineet de colza:
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mais les huiles siccatives, I’huile de ricin exceptee, ne sent pas

solidifiees par ce proedde. Chacune de ces huiles demande
nil laps de temps different pour se solidifier, comme le

montre le tableau suivant, danslequel 100 parties des huiles

mentionnees sont traitees par un melange de 9 parties

d’acide azotique et i partie d'acide hypoazotique.

HUILES.

COULEUBS
devaloppees par raddilioii

de melanges.

NOMUBE
do minutes

necossairos pour
solidiflerles

huiles.

PROrORTION.

lUiile d’olive. ......
— d’atnandes douces

Bleu verdatre 7;} 10,0
Blanc sale ICO 22,2

— do noisettes. . . . Bleu verdatre 103 14,0
— de noix d’acajou. Jaune citron 40 6,0
— de ricin Jaune d’or 603 82,6
— de colza Brun jaunatre 2 400 32,0

La presence de I’huile d’oeillette est facilement mise en
evidence par sa propriety de retarder la coagulation : ainsi un
centieme d’huile d’oeillette retarde la solidification d’au
moins quarante minutes.

L’huile d’olive est quelquefois falsifiee avec du miel ; on
reconnait cette fraude en traitant I’huile par de I’eau chaude
qui dissout le miel. Apres avoir bien agite le mdlange on le

laisse au repos : I’huile se separe alors -de I’eau qui retient

le miel en dissolution. L’huile pent alors etre decantee et,

par evaporation, on retire le miel de sa solution. Celle-ci

reduit la liqueur de Fehling.

La presence de I’huile de poisson est facilement mise en
evidence dans les huiles vegetales en y faisant passer un
courant de chlore, dans ce cas le melange devient noir. Outre
les moyens d’essais cites ci-dessus, M. Gobley a imagine un
instrument appele ilaiometre qui sert a estimer la purete
de I’huile d’olive. L’elaiometre est construit d’apres le mSme
principe que I’alcoometre, mais comme les differences de
densites ne sont pas considerables, la boule de I’instrument
est tres grande, et la tige creuse est tres etroite. L’instru-
ment k 12“, 5 marque 0° dans I’huile d’oeillette et 5o“ dans
rhuile d'olive pure, sa tige est done divisee en ,5o parties
egales.

La maniere d’opdrer est la suivante :

On commence par ameuer I’huile a la temperature de 12”, 5,
ce a quoi on arrive facilement en plongeaiit I’eprouvette de
verre contenant I’huile dans de I’eau froide. (Ju bien on
corrige les resultats de I’opei’ation si la temperature est au-
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dessus de 12“,5 en d^duisant 30,6 du degr6 indiqud par
I’dlaiometre pour chaque degre thermom6trique centigrade,
et si la temperature est inlerieure a 12°, 5, en ajoutant 3, 6
pour chaque degr6 au-dessous de 12®, 5.

Aiasi supposons que la temperature, au moment de I’ex-

p6rience est i5°,5 et que I’elaiometre indique 61®, alors on
a i5®,5, temperature au moment de I’expdrience

;

1 2°, 5 temperature normale,
3® difference.

Densite indiquee par I’elaiometre. 6i°,o

La difference 3 X 3, 6 = . . . . 10°,

8

Densite reelle .... 5o®,2

L’huile par consequent est pure :

Maintenant supposons que la temperature observee au
moment de I’experience soit n® et que I’elaiometre indi-

que 45®, 5.

1 2®, 5 temperature normale,
1 1®, 2 temperature au moment de I’experience, v
I®,5 difference.

Tahlemt donnant les caracteres distinciifs des huiles lesplus usitees{ck\

JUJBt

DUfiqD

DeoL

Verdiln.

Idem..

Jauneon

Houge.,,

BrOE wri
sale.

Jauae.. •

.

JauDfl riai

IdeiBo. •

Rouge dti

HUILES.
SOUDB

causlique.

Dens. 1,3 to.

ACinE
sulfurique.

Dens. 1,47B.

ACIDE
sulfurique.

Dens. 1,330.

ACinE
sulfurique.

Dens. 1,635.

ACIOE
nitrique.

Dens. 1,180.

Olive. . . Jaune clair.. . Teinle verte.

.

Blanc vordA- Vert clair. . . Verdatre.. . .

tre.

Aracliide. Blanc epais. . Blanc sale.. . Brun clair. . .

Colza. . .
,

tre sale.

CEilloUe.. Idem.. . . .
— Blanc sale.. .

—

Sesame. . Idem.. . i . Teinte verte.. Blanc sale Jaune orange.
verdatre. . .

Ricin. . . Blanc. ..... Blanc sale.. .
— —

Chenovis. Janne brunA- Vert fonce. . . Vert fence.. . Vert fonce.. .
—

tre epais. .

Vert sale.. . . Vert sale.. , .

Saincloux. Blanc rose.. . Blanc sale. . . Blanc sale. . . Brun clair. . . Jaune

Pied - (le- Blanc jannft- Teinte jaune. Blancbrun Brun. .....
breuf. tre sale. sale.

Baleine. i Rouge I'once.. Rouge clair; . Rouge Brun fence. . Jaune clair.. .

Idem
Cramoisi.. .'

. Cramoisi.. . .

morue.
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Density indiqu6e par r^Mometre. . 45°,

o

La difference i°,5 X 3,6 . . . . 4°, 68

Densite reelle 49°568

La density r6elle etant 5o, I’liuile est done k pen pres pure.

L’elaiometre fournit les indications suivantes, il doit mar
quer dans :

L’huilc d’olive pure 5o®

— m^langee de 4 p. loo huile d’ceillette 48°

— — lO — — 45°
— — i4 — — 43°
— —-

*

20 — — 4o°
— — 5o — — 35°

— — 4o — — 3o°

L’addition d’huile de poisson, des Imiles animales ou vege-
tales, peut etre facilement decelee par la teinte brune ou
noire produite par Taction d’un courant de chlore, et aussi

d’apres Calvert, par la coloration rougeatre qui se deve-

loppe en faisant bouillir uu melange d’huile et de solution

de soude caustique.

donnanl les cnracteres distinctifs des huiles les plus usiiees (calvert).

SOUDE
caustique.

Dens. 1.34&.

ACIDE
pbosphorique

sirupenx.

ACIDE
sulfurique

nitrique.

EAU

regale.

Masse blan- Vert clair.. . . Jaune orange.
che fluide.

Masse blau- Idem Brun fonce.. .
—

che fibreuse

Idem — Blanc orange. —
Masse blan- — Brun fonce.. .

— '

che fluide. .

Masse fluide, — Jaune clair.. .
—

rouge clair.

Brun fence.. .Masse rouge Jauno bran.. . Jaune
fibreuse.

Masse rouge Vert devenant Idem
fluide sur- rouge force
nageant nne
liqueur
brune.

Masse blan- — Rouge bruna- —
che fibreuse

Masse fibreu-

se brunclair
Masse jaune

tre.

Brun vcrtjau-

noir.

Idem Jauno vordfi-

fluide. nu. tre.

Masse fluide. — Brun —
Masse blan- Brun fonce.. . Jauno clair..

.

che fibreuse

.Masse fluide.. — Rouge fonce.. Jaune clair.. .

Idem Idem
Idem Idem. ....

f)E

ifae

.1,330.

^ rditre

“'eoant

tres

i-ilr. ;•

.

.J .

SOtJDE CAUSTIQIIE.

Densite : 1,340.

Masse blanche fluide.

Masse fibreuse blanche
jaunatre.

Masse blanche fibreuse.

Masse blanche fibreuse.

Masse lluide rose fence.

Masse fibreuse orange.

Masseo fluide orange sur-

nageanl une liqueur
brune.

Masse fibreuse rose piile.

Masse fibreuse brunclair.

Masse fluide orangee.

Masse rose lluide.

Masse fluide jauno brur
noire.

Masse fluide jaune orange.
Idem.
Idem.
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Pour reconnaitre im melange d’une huile siccative avec
une huile non siccative, on emploie plusieurs methodes.
Celle de M. Poictet qui consiste dans I’emploi du protoni-
trate de mercure, avec lequel les huiles non siccatives don-
nent de I’^laidine, corps gras solide et cristallise fusible a
52“ et a peine soluble dans I’alcool

;
la methode de Boudel

basee sur la meme reaction, mais dans laquelle cependant
Pacide azoteux est substitue au sel de mercure. II y a encore
la methode de Mawmend qui a montre que les huiles non
siccatives, quand on les melange avec I’acide sulfurique con-
centre, donnent lieu a une elevation de temperature beau-
coup plus considerable que les huiles siccatives traitees

d’une faron identique.

Voici quelques-uns des rdsultats obtenus par ce chimiste,

en melangeant 5o grammes d’huile avec xo centimetres
cubes d’acide sulfurique a 60“

.

Huile d’olive + 42“
— d’oeillette 47,5— de colza 58
— de lin i33
— de noix loi
— de foie de morue io5
— d’amandes donees 53,5
— de ricin 4?— de chenevis 98— d’arachide 67

M. Maumend a observe que I’acide recemment bouilli

developpait plus de chaleur avec la meme huile que I’acide

concentre pendant un certain temps.
Le tableau precedent dresse par Calvert indique les reac-

tions fournies par une methode systematique d’essai de la

purete des huiles par I’emploi d’un alcali caustique ,et de

divers acides a differents degres de dilution, ainsi que des

melanges d’acides et des acides et des alcalis successive-

ment appliques.

Recemment M. Glassner a publie une nouvelle methode
pour I’essai des huiles les plus connues, au moyen de quatre

reactifs differents.

(Bulletin de la Socidld chimique, 1873, XIX, 576.)

Nous en empruntons le resume a I’Agenda du chimiste, r88o.

ESSAI DES HDILES

On pent caracteriser une huile en employant la marche
indiqttde par M. Glassner, et fondd sur I’emploi des quatre

reactifs suivants :
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i<> On m61e intimeinent 5 volumes d’huile avec i volume

de lessive de potasse d’une densite de i,34.

fl. — A la temperature ordinaire :

Masse blanche ; liuile d’amandes, huile d’olive blanchie,

huile de navette de cluiix

;

Masse jauuatre : olive, navette, sesame, oeillette.

Masse verdatre : lin, chfenevis, huiles colorees ou conte-

nant du cuivre.

6. — A chaud.
Savon brun dur : chenevis

;

Savon jaune brun mou : lin

;

Savon rouge : poisson. '
'

2“ Dans un tube, on introduit avec precaution volumes

dgaux d’huile et d’acide azotique fumant : on observe' ensuite

une zone intermediaire qui est ;

Etroite et vert clair
;
I’huile devient opaque et se remplit

de flocons : amandes

;

Vert fence, rose au-dessus : oeillette
;

Large et d’un beau vert clair : olive

;

Brun rouge, foie de morue;
Vert et au-dessus jaune : apres quelque temps. I’huile en-

tiere est jaune : lin.

Brun rouge et au-dessus verdatre ; navette.
3° Dans un tube on agite volumes egaux d’huile et d’acide

sulfurique concentrd
;
on observe au contact des liquides

une coloration

:

Beau vert fence : navette.

Jaune : brun verdatre par agitation
;
oeillette. '

Rouge, bientdt stries noires dans le liquide : poisson.'*-

Vert : lin, chenevis. ' ' - •n 'i

4° On s6pare avec I’huile la litharge et I’eau bouillarite un
empiatre qui est :

'

Solide : olive. if/M

Mou : navette, auiande, sesame
;

”

Mou, mais durcissant apres quelque tempf: -Ihr,! nOix,
oeillette, chenevis.

, ,

'
i

: ' ' 'Oi

'

'

*

'

1 1 1 ; i r )
‘

i

' "
'

^
i

•

; I •ffind

, HUILES ESSENTIELLES i

-

' Syn. anglais, Volatile ov essential ,qils.

Les huiles essentielles on essences sent des produits naturels
qui donnent gdneraldment aux plantes leur arome particu-
Uer. On les obtient le plus souvent par, distillation avec I’eaii,

quelquefois cependant par simple expression, tel 'ei't *le cas
de I’essence de citron; quelques-unes ne prOexistOht pas
dans les plantes, mais prennent naissance 'par'suite'’'d'’iine
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reaction chimique, en pr6sence de I’eau. Telles sont les
essences d’ainandes ameres et de moutarde.

Elies devient presque toutes la lumiere polaris6e. Leur
densite yarie entre 0,8/17 i,542- ;

elles sont done les unes
plus legeres, les autres plus lourdes que I’eau. Leur colora-
tion est vari6e 6galement : on en rencontre de jaunes, de
rouges, de brunes, de vertes et d’autres bleues. L’action de
la lumiere tend a augmenter leur coloration et leur densite.

Elies s’oxydent a I’air libre et modifient leur composition par
I’absorption de I’oxygene.

Un certain nombre d’essences sont des produits complexes
et sont des melanges de plusieurs huiles essentielles, des
hydrocabures generalement, tenant en dissolution des essen-

ces oxygenees. Leurs fonctions chimiques sont tres variees ;

les unes sont des alcools, les autres des Others ou des alde-

hydes, etc.

Elies sont insolubles dans I’eau qui pent cependant en
retenir une certaine quantite (eaux distillees de rose, de
fleur d’oranger, etc., tres solubles dans I’alcool, surtout

quand ce dernier est concentre.
Elies font sur le papier une tache analogue a celle pro-

duite par les corps gras, mais cette tache disparait par
I’action de la chaleur.

Certaines essences sont solides a la temperature ordinaire

;

on les appelle sUaroplenes. La plupart restent liquides et

portent le nom d'Hoeoptenes, la plupart sont constituees

par un melange d’eloeoptenes et de stearoptenes.

Les essences dissolvent les huiles fixes, le soufre, le phos-

phore, le caoutchouc, les resines, etc.

Les huiles essentielles du commerce sont souvent falsi-

fiees avec de Valeool, des huiles fixes, du blanc de bedeine,

des risines, du svif, du baume de copahu, et des hidles essen-

tielles de moindre valeur.

Pour reconnaitre ces additions frauduleuses, on verse une
goutte d’huile essentielle sur un morceau de papier, et on la

fait evaporer k I’aide de la chaleur. Si I’huile essentielle

est pure, elle s’evaporera completement et ne laissera pas

de tache sur le papier, mais si elle est falsifiee avec une
huile fixe, du suif, du spermaceti, de la resine ou un baume,
il restera une tache graisseuse sur le papier qui restera

transparent ^ cet endroit.

On reconnait Valeool en mettant quelques morceaux de

chlorure de calcium fondu dans le flacon contenant I’huile

essentielle a essayer. Si cette derniere est pure, le chlorure

de calcium reste inaltere, mais s’il y a de I’alcool, le chlo-

rure de calcium se dissoudra et formera un liquide lourd

sur lequel surnagera I’essence pure sous forme d’une couche
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distincte. Cependant il pent arriver que la proportion

d’alcool soit trop faible pour dissoudre entierement les

fragments do chlorure de calcium, mais s’il y a de I’alcool,

,

on le verra toujours ii ces fragments dont les bords seraient

plus ou moins arrondis
;
ce qui n’arriverait pas si I’essence

(Hait pure.

La presence de I’alcool dans I’liuile essentielle est rapide-

ment mise en Evidence par I’addition d’un peu d’eau qui

donne immediatement par I’agitation une couleur laiteuse

an melange et le volume de I’essence diminue si la propor-

tion d'alcool est un peu forte.

D’apres M. Biral, on pent reconnaitre la presence de
I'alcool dans les huiles essentielles au moyen du potassium

.

il cet effet on verse douze gouttes de I’essence dans un
verre de montre parfaitement sec et on ajoute un petit

' morceau de potassium de la grosseur d’une tete d’epingle.
• Si le potassium reste au milieu de I’huile pendant douze ii

quinze minutes, c’est une preuve que I’essence ne contient
pas d’alcool

;
mais si au contraire le potassium disparait

dans le cours de cinq minutes, c'est un signe que I’essence
contient plus de 4 P- loo d’alcool et s’il disparait en moins

. d’une minute, elle contient 25 p. loo ou plus d’alcool.

L’addition d’alcool aux essences est une falsification tres

frequente.

Pour reconnaitre I’addition d’une liuile essentielle de
1 moindre valeur on opere de la maniere suivante ; On verse
I quelques gouttes de I’essence a essayer sur une feuille de

)
papier buvard et on la laisse evaporer spontanement, la

t difference d’odeur vers la fin de I’evaporation permettra
? souvent k I’operateur de reconnaitre la fraude. On emploie
: souvent dans ce but I’essence de terebenthine. Dans ce cas
( on pent la separer en ajoutant de I’alcool de densite= o ,84
a il rimile essentielle, I’essence de terebenthine restera indis-
> soute.

La density fournit aussi un autre moyen de determind la

f puretd des huiles essentielles. Dans ce but nous donnbns ici

I la densitd des principales essences.

Essence d’amlire

Aneth
Anis
Bergamote. . . .

Cajeput
Garvi

Cassia

Cannelle
Girofle

. . . o,8o8

. . . o,88i
. . . 0,9867
. . . 0,888
• • • 0,9274

• • 0,940
. . . 0,852

0,975 il 1,043
• . . i,o36
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Cumin
Kenouil

Petit grain

Genievre
Lavande
Lavande rectifide. ,

Citron
Essence de mentlie
Muscade
Rose
Romarin
Sassafras. . . . . .

Terebenthine. . .

Absinthe

• 0,975

0,929 a 0,997
. . 0,847

. . . o,9n
. . . 0,898
. . . 0,877
. . . 0,898
. . . 0,898
• • • 0,948

. . 0,802
. . . 0,911
• • • 1,094
. . . 0,870
• • • 0,907

Quand la densite d’une huile essentielle differe d’une
oertaine qiiantite de la densite de celle qui lui est melaugee,
on pent les separer Time de I’autre en les agitant longteinps

avec de Teaii, et en laissantle tout au repos. Les essences
se separerout alors dans I’ordre de leurs densites respec-
tives.

L"essence de lavande spic, ou huile d’aspic, qu’on trouve
dans, le commerce, est rarement pure : c’est genera-
lement un

,
melange de 0 parties d’essence de terebenthiue

et de I partie, de veritable essence de lavande. Ou recou-
nait facilement cette fraude en versant quelques gouttes de

I’huile suspecte sur un morceau de papier et en la faisant

evaporer ; ou bien en en versant une goutte sur le dos de

la main et, en la frottant avec le doigt
:
quand elle sera

dvaporee, il sera facile de reconnaitre I’odeur persistante de

I’essence de terebenthine.

L’es.s'ence de n&roli est generalement falsifiee avec de

I’alcool on avec de I’essence de petit grain. On reconnait la

presence.de I’alcool de la maniere indiquee ci-dessus
;
mais

il est plus difficile de reconnaitre celle de petit grain, et le

meilleur moyen est d"en faire evaporer une goutte sur le

dos de la main, et d’en comparer Todeur avec I’odeur de

I’essence authentique.
^ L’essence de ro6-e est souvent fraud6e avec de I’es.sence

de; Rhodes quia une odeur de rose; mais I’esseuce de

rose qui a ete melangee a cette essence perd sa consistancc

buxyreuse.
: Le Chemical Times du 25 aout 1849 a publie lesremar-

ques suivantes de M. Gnibourl s\iv \e moyen de determiner

la purete de d’essence de rose.

Le haut prix de cette substance rend la determination

de sa purete d’une grande importance. Le moyen suivant,
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employe coucurremment avec d’aiitres, ne laissera aucun

doute.

On ne pent guere compter sur les caracteres physiques;

ainsi la coloration jauiie avec une teinte verte, et son point

de congelation peuvent etre facilement imites. Son odeur

est si penetrante qu’une certaine quantite d’une autre

essence un pen analogue peut y etre ajoutee sans dimiuuer

sensiblement I’odeur de rose. La maniere dont elle cristal-

lise a une certaine importance. Lorsqu’apres I’avoir lique-

tiee, a I’aide d’une douce chaleur, on la laisse refroidir len-

tement et au repos, elle reste comme si elle 6tait transparente

a cause de la niiuceur et de la parfaite transparence de ses

longs cristaux pointus qui ressemblent a des lames de poi-

. guards
;
et en variant leur position relativement a la lumiere,

ces lames reflechissent toutes les couleurs du prisme. Quand
I’essence de rose a ete falsifiee avec une essence incristal-

lisable et qu’on a ete oblige de lui ajouter du blanc de baleine

pour lui conserver sa propriete de se solidifier, elle presente,

quand elle est congelee, un certain nombre de fines aiguilles

qui, bien qu’elles ne soient pas transparentes, rendent cepen-
dant la masse uniformement semi-opaque. Mais pour que cet

essai ait quelque valeur, I’essence doit cristalliser lentement,

par le repos
;
autrement elle devient nebuleuse et opaque

comme celle qui a ete falsifiee.

L’essence la plus frequemment employee pour la falsifier

est I’eSsence de diverses especes de Pelargoniums. Les
essences retirees de ces diverses especes ne sont pas toutes

identiques, car M. Recluz eu a decrit une qui est solide, tan-
• dis que celle qu’on rencontre dans le commerce est toujours
liquide.

L’essence que j’ai employee pour la comparaison est

appelee essence & geranium et venait de Nice/ J’ai aussi

essay6 de I’essence de bois de rose qui a ete distillee a Paris,
’ il y a plusieurs annees, et de I’essence qu’on trouve dans le

I commerce. On emploiera trois r6actifs pour distinguer I’es-

s sence pure de rose ; I'iode, la vapeur d’acide hypoazotique' et
’ I’acide sulfurique. :

Ef^sai i->ar I'iode. — On place une petite quantite i d’iode
dans un petit vase de verre pourvu d’un large goulot 1 on
dispose autour de ce vase des verres de montre contenant

' chacun une ou deux gouttes de I’essence a essayer, et on
: recouvre le tout avec une cloche de verre. Au bout de quel-
ques heures, la vapeur d’iode s’est condensee partout, sur la
surface int^rieure de la cloche de verre et sur les verres
contenant les essences. Mais les verres de montre contenant

i I’essence substitute sont beaucoup plus colorts que ceux
I qui contiennent I’essence de rose pure, et quand les pre-
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mieres essences deviennent brunes, cette derniere conserve
sa couleur naturelle.

An bout de quelques heures, on peut enlever le vase qui
contient I’iode, et la reaction se continuant encore I’essence
de rose reste incolore, tandis que les autres essences devien-
nent noires. En exposant les verres de montre a I’air, I'iode

qui s’est condense sur les bords des verres contenant I’es-

sence de rose se volatilise et le verre devient presque
incolore tandis que les autres restent noirs. Ce reactif sert

non seulement a determiner la nature de I’essence de rose,

mais aussi a voir s’il y a ou non de I’essence de geranium ou
de bois de Rhodes.

Essai par I’acide hypoazolique. — Pour cet esssai, je me
sers d’un petit vase de verre place sur une assiette

;
on y

verse.io ou i5 grammes d’acide nitrique concentre auquel
on a ajoute un peu de tournure de cuivre. Autour de ce
vase, on dispose des verres de montre contenant une ou
deux gouttes des huiles essentielles et on recouvre le tout
d’une cloche de verre plate. Dans I’espace de quelques
minutes, I’essence de bois de Rhodes acquiert une colora-

tion jaune fonce
;
I’essence de rose a encore a peu pres la

meme couleur, tandis que i’essence de geranium devient

d’une couleur vert pomme et la conserve pendant quelque
temps.
Ce reactif peut servir a distinguer les deux essences lors-

qu’elles sont pures, et peut meme servir a recounaitre I’es-

sence de geranium contenant I’essence de rose, a cause de

la couleur jaune qu’il communique a cette derniere. Mais il

est evident qu’il ne peut pas servir a caracteriser la presence
de I’essence de geranium dans I’essence de rose.

Essai par I’acide sulfurique. — On place dans un verre de

montre une ou deux gouttes de I’esseuce a essayer
;
on y

ajoute le meme nombre de gouttes d’acide sulfurique tres

concentre, et on melange les deux liquides a I’aide d’une

baguette de verre. Toutes les essences sont rendues plus ou

moins brunes par ce precede
;
mais I’essence de rose con-

serve la purete de son odeur. L’essence de geranium acquiert

une odeur forte et desagreable, qui est tout a fait caracte-

risee.

L’essence de bois de Rhodes du commerce acquiert une

odeur analogue a celle du cubebe.
De ces trois methodes, I’essai par I’acide sulfurique est de

beaucoup le meilleur pour distinguer I’essence de rose de

I’essence de gdranium, et pour recounaitre la seconde dans

la premiere. L’essai par I’iode est aussi tres certain, mais il

demande beaucoup plus de temps. L’acide hypoazotique ser-

vira a recounaitre les deux essences quand elles ne sont pas
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melangees, ou meme pour reconnaitre I’essence de rose

dans I’esseiice de geranium, mais non cette derniere quand
elle est melangee a la premiere. {Journal de 'pharmacie.)

L’essence d'amandes ameres du commerce renferme pres-

que toujours de I’acide cyanliydrique. Dans ce cas, elle doiine

un precipite de bleu de Prusse quand on I’agite avec une
solution laible de potasse et de chlorure ferroso-ferrique.

Elle est tres souvent falsifiee par la nitrobenzine ou essence

de mirbaue. Cette fraude pent se reconnaitre, d’apres Lra-

ijendorf, en prenant 10 a i5 gouttes d’essence; on y ajoute

4 a 5 gouttes d’alcool et un fragment de sodium. 11 y a for-

mation d’un liquide brim, epais en presence de la nitroben-

zine et seulement de quelques flocons blancs avec I’essence

pure.
iNI. Wagner a donne un autre proc6d6 qui est base sur la

combinaison de I’essence d’amandes ameres avec les bisul-

fites alcalins.

On mesure 5 centimetres cubes d’essence dans un tube
gradue : on y ajoute 55 centimetres cubes d’une solution

concentree de bisulfite de soude a 28 ° Baum^-; on agite

fortement et on ajoute la quantite d’eau necessaire pour
completer 5o centimetres cubes. La nitrobenzine vient sur-

nager
;
on pent la reprendre par Tether, puis evaporer celui-

ci et peser le residu.

L’esseuce d'anis est souvent additionnee de teiuture de
savon. Cette fraude est facile a reconnaitre ; ou ajoute de
Teau et on agite. II se forme une masse abondante et on
obtient un precipite blanc insoluble avec Tacetate de plomb.

KUPFER-NICREL

NIGKELINE, ARSENIURE DE NICKEL

Syn. anglais, Kupfer-Nickel.
— allemand, Kupfer-Nickel.

Ce corps constitue le mineral de nickel le plus important.
II se presente en masses compactes d’une couleur rougeatre,
ressemblaut au cuivre quoique n’en contenant pas. II est
insoluble dans Tacide chlorhydi’ique, mais il se dissout faci-
lement dans Tacide nitrique et Teau regale. Lorsqu’on le
grille il se transforme en arseniate basique de nickel de
couleur verte.

Void la composition de ce mineral

:
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lUEGELSDORF. ALLAMONT. AYER U‘VAL01S.

Nickel 42,20 48,90 48,80 43, 80
Arsenic 54, 72 46, 42 39, 94 53,
Fer 0,33 0, 34 0,00 0,45
Plomb 0,32 0,56 0,00 0,00
Antimoinc.. . . 0,00 0,00 8,00 0,05
Cobalt 0,00 0, 00 0,16 0,32
Soufre 0,40 0,80 2,00 2,13

gagne 0,20

99, 57 97,02 98,90 100,00
Slromeyer. Pfaff. Berthier. Ebelmen.

Analyse chi Kupfer-Nickel {Ehelmen). — On traite par I’eau

regale le mineral purifie. L’acide sulfurique est precipite

par le chlorure de baryum et on se debarrasse de I’exces

de baryum par I’acide sulfurique
;
I’acide arsenique est con-

vert! en acide arsenieux a rebullition par I’acide sulfureux,

puis precipite par I’hydrogene sulfure. On desseche et on
pese le sulfure d’arsenic obtenu, puis on le decompose par

I’eau regale pour en retirer le soufre. On concentre la

liqueur debarrassee du sulfure d’arsenic et additionnee

d’acide nitrique, et on la precipite avec un exces d’ammo-
uiaque ;

il se forme un abundant precipite de peroxyde de

fer, qui retient generalement un peu de nickel. On le redis-

sout sur le filtre avec de I’acide clilorhydrique et on traite

la liqueur ii froid par le carbonate de baryte. Le peroxyde
de fer seul est prbcipite

;
on en separe facilemeut le carbo-

nate de baryte qui lui etait melange. On traite par I’acide

sulfurique la liqueur contenant le nickel, on filtre et on

I’ajoute a la solution ammoniacale contenant le reste du

nickel
;
on precipite cette solution par un exces de potasse,

,

puis on desseche, on calcine, et on pese
;
son poids indique

celui du nickel metallique. La liqueur ammoniacale apres

avoir ete traitee par le sulfhydrate d’ammoniaque donne :

quelquefois un precipite noir qu’on recueille, qu’on calcine •_

et qu’on pese. Ce precipite donne avec le borax la reaction

du cobalt. [Annales des Mines, tome XI, p. 56.)

INDIGO

Syn. anglais. Indigo.

— allemand, Indigo.

L’indigo est une mati^re colorante bleue d’origine vege-

tale. Cette substance ne se trouve pas toute formee dans la :
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plante, eJle prend naissance sous I’influence d’une fermon
tation speciale aux depens de I’indican. Les plantes mii
founiisseut surtout I’iiidigo appartieunent a la familie deslegummeuses, ce sont les indijoATa Imdoria, dis,mu,
urge,Urn. Ces plantes sont cultivees dans les Indes et danslAmenque du Sud.

preparation de cette matiere colorante est^anable
, le pnncipe reside dans la fermentation de I'indican

n^nnhii
'

“ iodogliicine. M. Kcechlm-bcliwaiL a publie d interessants details sur cette orenara-

tome^XxVni^p^^
SociVie industrielle de Midhouse,

vnnt?.
estunees sont les sui-vantes , Java, Bengale et Guatemala.

In
presenter en morceaux d’une belle cou-

fvntf
^ 'loiace donnant une teinte cuivreuse lorsqu’on lefrotte av-ec un corps dur, I’ongle par exemple! Sa ?as-sure doit etre liomogene, compacte, de grain fin et deteinte cuivree. Une couleur sombre, terne, brimatre est unsigne de falsification ou de mauvaise qualite Les morceauxdoivent etre modores et 16gers, s’ils sont peLntfcWnSsont additionnes de matieres terreuses.

’ ^

Le bon indigo doit laisser une belle raie bleue lorsou’one frotte sur une feuille de papier Wane, c ’est in udwi dela bonne qualite qu on appelle bleu fin. Les autres nuafitS

Violet I ouge, bleu sombre, pourpre et violet infirieur \oncuivvi, fin cuivri, cuivre ordinaire
' ’

Independamment de ces differences dans la couleur Wvaleur de 1 indigo pent etre appreciee pa7diiei^ mivensPar exemple, si 1 indigo est trop dur et trop cassant si les

P^n

crevasses, si la surface est noiratre ou verdatreSI en brisaut un morceau on voit sur la cassure des tic Snoires, si des boursouflures apparaissent et qu’il v ait de

mldfS
’j^^^ches genbralement (ce qui est dd a I’liu-

les blocs sont formes de couches de differentes

Him 'i
P de points Wanes. Toutes'ces imperS onsdimmuent serieusement la valeur du produit.

La densite (metliode du flacon) peut douuer de hnnnpcindications sur la valeur du produit.
^ bonnes

L indigo contient frdquemment du sableOn en reconnait la presence de la facon suivantp nncasse un morceau d’indigo et en nlTpani-’
vante . on

14
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mauvaise, I’indigo en poudre ou en petits morceaux est

souvent alt6r6 avec le sable, I’ardoise pulv6ris6e et d’autres

substances terreuses.

mtermination de la valeur de I’indigo.

a) Dosage de I’eau.

Ce dosage s’effectue de la faQon suivante : on pese une
certaine quantite d’indigo a examiner, lo grammes par
exemple, on la place a I’etuve h ioo° jusqu’a ce que son
poids ne diminue plus. La perte ne doit pas depasser 5 a

6 p. loo.

b) Dosage des matieres inorganiques fixes, on I’opere en
incinerant un poids donii6 d’indigo, i gramme par exemple,
dans un petit creuset de platine, si I’indigo est de bonne qua-

lite, il fond etdonne unefumee d’une belle couleur violette,

la quantite de cendre obtenue comme residu est generale-
ment de 6 a 7 p. 100. L’indigo du Senegal donne jusqu’^,

12 p. 100 de cendre.
c) On introduit dans un flacon de verre a large ouverture

et bouclie a I’emeri

:

Indigo s6clid a 100° ier,oo

Sulfate de fer cristallise exempt
de cuivre

Potasse caustique 3&'',6o

Eau I oooS'^,00

La grandeur du flacon doit etre telle que la mixture ci-

dessus le remplisse completement. On ne doit laisser ni air

ni espace vide, ce serait une cause d’insucces pour I’expe-

rience.

On agite bien le mdlange ci-dessus et apres I’avoir laisse

au repos environ un quart d’heure, on y plonge environ

8 grammes de coton qu’on laisse immerger cinq a dix minu-

tes, selon la teinte que I’on veut obtenir.

La meme operation est repetee avec de I’indigo que Ton

sait etre de bonne qualite ou avec de I’indigotine, et la diffe-

rence de couleur indique comparativement la valeur des

echantillons mis en experience.
Cette methode d’apprecier la valeur de I’indigo montre

seulement si la drogue est capable de produire ou non une

belle couleur, mais n’indique pas d’une maniere satisfai-

sante la quantite de bon indigo qu’elle contient, en d’autres

termes son pouvoir tinctorial.

d) L’emploi du colorimetre donne de bons resultats, on

pent employer I’appareil de Houion Labillardierc qui se

compose de deux tubes semblables placds dans une chambre

noire dont une des parois porte deux ouvertures; on place



INDIGO 243

dans les tubes les dissolutions comparer et ort iuffe des
nuances en regardant par les ouvertures.

®

On se base pour apprecier la qualite des matieres colo-
rantes sur ce fait que deux dissolutions faites avec des
quantites egales d’une matiere colorante donnent naissance
a des nuances identiques.
On pent encore se servir du colorimetre de M. Dubosca

(fig. 01). ^
Un autre pre-

cede est le sui-

vant : on reduit
en poudre une
certaine quan-
tite de I’indigo

a examiner, on
eupreiiduncer-
tain poids

;
d’au-

tre part
,

on
prend deux fois

ce poids de
cliaux vive ob-
tenue par la cal-

cination du
marbre Wane,
enfin de I’eau
dans la propor-
tion de I 000
grammes pour
2 grammes d’in-

digo.

Avec une par-
tie de I’eau on
eteint la chaux,
avec une autre
portion on por-
pliyrise I’indigo.

L’hydrate de
chaux est alors
mel6 a I’indigo
et le melange
est de nouveau
broye au por-
phyre aussi fine-

ment que possi-
ble. La masse
trituree est
alors introduite

Fig. 31.

dans un flacon capable de contenir le
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tout en ayant soin naturellement do n’en perdre au-
cune partie. Le porphyre et la mollette sont laves avec
I’eau mesuree que Ton verse aussi dans le flacon. Ce der-
nier est rempli avec le reste de I’eau. Generalement on se
sert pour ces essais du mfime flacon dont la capacity est

par la meme connue, cela evite de mesurer I’eau.

L eflacon nontenant le melange doit 6tre expose plusieurs
heures a une temperature de 80 ci 90° en le tenant plonge
dans un vase rempli d’eau a cette temperature. Dans cette

operation, la chaux se combine au brun d’indigo, et la

matiere colorante est mise en liberty. On dissout dans la

liqueur du sulfate de fer exempt de cuivre et finement
pulvdrisd, en quantite 6gale deux tiers de la cbaux em-
ploy(^e. Le flacon est ensuite bouche, agite et place de nou-
veau au bain-marie ou on le laisse refroidir peu a peu.
Le melange verdit peu ^ peu, lorsqu’il est refroidi, la li-

queur Claire est decantde, on la verse dans un verre
gradue on marque le degr6.
La matidre colorante s’oxyde S. I’air; afin de favoriser

cette oxydation et de garder en solution la chaux et les

autres substances, on ajoute a la liqueur decantee un peu
d’acide chlorhydrique. Lorsqu’elle s’est eclaircie, on la

verse sur un filtre tare et le pr6cipite qui est de I’indigo

pur est lave et seche ^ 100°, enfin on le pese.

Supposons par exemple que la quantite d’indigo en expe-
rience soit de I gramme qui a demandd 5oo grammes d’eau

et que 200 grammes abandonnds en dernier lieu a I’oxyda-

tion aient donne o,i5 centigrammes d’indigo; I’indigo a

examiner contenait Sy 1/2 p. 100 d’indigo pur.

M. Dana a propose une methode qui consiste a faire

bouillir I’indigo avec du carbonate de soude, ajouter de
temps en temps du protochlorure d’6tain et precipiter la

solution claire par une solution de bichromate de potasse.

On filtre, on lave le precipitd avec de I’acide chlorhydrique

dilue pour enlever I’hydrate d’oxyde de chrome, on seche

et Ton pese I’indigo. Get indigo est ensuite incinere et les

cendres ddduites du poids obtenu, on a la proportion d’in-

digo pur.

Procidi de FrUsche. — Lorsqu’on traite I’indigo par une'

solution de potasse caustique dans I’esprit-de-vin, une petite

quantite d’un indigo bleu particulier est obtenue sous

forme d’ecailles. Le procedd est basd sur la reduction de

I’indigo pour laquelle on emploie I’esprit-de-vin it la place

de I’eau comme cela a lieu dans le proc6de ordinaire, et

aux substances employees dans les autres cas pour effec-

tuer cette reduction, on substitue le sucre de raisin a

cause de sa solubilite dans I’alcool. Pour la meme raison, la



lODE 245

chiulx est remplacee par la potasse caustique ou la soude
caustique. On met dans une bouteille capable de contenir
40 parties de liqueur, i partie d’indigo et i partie de
sucre de raisin. Le flacon est rempli moitie avec de I’alcool
bouillant et moiti6 avec I’alcool mele de i partie et demi
de soude caustique. On agite fortement et on laisse reposer
quelque temps. Lorsque le liquide s’est 6clairci, on le
transvase au moyen d’un siphon dans un autre flacon. La
liqueur ainsi obtenue, avant d’avoir subi le contact de I’air
est rouge jaunatre et si foncee qu’elle ne semble transpa-
rente qu’en couches tres minces. Aussitbt qu’elle est expo-
see a I’oxygene de I’air elle devient pourpre et passe rapi-
dement par les diverses teintes du rouge, du violet et du
bleu. La totahte de I’indigo se depose sous forme d’ecailles.
La poudre ainsi obtenue est tres belle, leg6re, cristalline •

toutes les autres substances contenues dans I'indigo com-
mercial restent indissoutes a 1 origine ou bien restent en
solution pendant que la matiere colorante bleue se depose.
Apres que I’indigo bleu a 6te mis sur un filtre et lave avec
une petite quantite d’alcool, on le lave avec de I’eau ce qui
s elfectue rapidement et facilement. II se depose generale-
meut sur les cristaux de tres petites particules d’une sub-
stance insoluble dans I’alcool et soluble dans I’eau. Cette
substance est produite par Faction de la soude caustique
sur le sucre de raisin.

‘

L’indigo du commerce contient rarement 5o p. 100 de
matiere colorante bleue, le reste est compose d’impuretes
accidentelles ou ajoutees avec intention; en general on
pent dire que plus le poids specifique est faible, meilleur est
10 proQiiit*

lODE

Syn. anglais, Iodine.— allcmand, lod.

L lode est un corps simple, solide a la temperature ordi-
naire, d une couleur noir bleuatre, a reflet metallique On
le rencontre sous forme d’ecaille ou de paillette • ii esdoux et friable au toucher

;
sa saveur est tres acre’et sonodeur ressemble a celle du chlore. Quand on le touche dlaisse sur la peau une tache brune qui disparait par evSmra-tion, sa structure est lamellaire, sa densite est 4 o46Liode est quelquefois falsifie avec du gmihite duperoa^de de manganese, des battitures de fer dTclmrbon, etc. Cependant, comme Fiode est entierement solXledans alcnol, on reconnaft tres facilement ces falsifications.
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L’iode, outre qu’il est entierement volatilisable par la

chaleur sous forme de belles vapeurs violettes, se condense
rapidement et pent etre ainsi lacilement separd par subli-

mation i\ environ i8o«. On le pese immddiatement et la

difference de poids indique la proportion des additions

frauduleuses.
Lorsque Tiode est dissous dans I’alcool on Ten retire tres

facilement en versant dans la solution une quantite suffi-

sante d’eau qui le prdcipite sous forme d’une poudre brune,
qu’on recueille sur un filtre, qu’on seche avec soin et qu’on
pese.

L’iode qu’on trouve dans le commerce contient g6n6rale-
ment de I’eau en proportions variables, quelquefois jusqu’a

i5 ou 18 p. 100. Cette impuret6 peut-etre mise en Evidence
en le prenant doucement entre deux plis de papier buvard,
puis en le plaeant sous une cloche de verre dans une cap-

sule aupres d’un verre contenant de la chaux caustique ou
de I’acide sulfurique concentre pour absorber I’humidite.

Quand le poids ne diminue plus, la perte de poids indique la

proportion d’eau.

Essai de Viode du commerce.

1° Erocidi Mohr, modifii par M. Bohierre. — On fait une
solution concentree d’iodure de potassium pour dissoudre
I’iode a essayer.

On prepare une solution titrd d’arsenite de soude, en
dissolvant 4,g5 d’acide arsenieux avec i4,5 de carbonate de
soude cristallis6, de faqon a obtenir un litre de solution.

Cette solution doit d6colorer une liqueur contenant 12,688

d’iode par litre. Mais en supposant que I’acide arsenieux

employe ne soit pas pur, comme il aura fallu prealablemeut
I’essayer, avec une solution d’iode pur, I’essai n’en sera pas

moins exact, car on aura ainsi determine le poids d’iode pur

ddcomposd par cette solution arsenicale. On prepare aussi

une solution assez concentree de bicarbonate de soude.

On effectue I’analyse dans un petit flacon bouche, dans

lequel on introduit 10 centimetres cubes de la solution

d’ars6nite de soude et 5 centimetres cubes de la solution de

bicarbonate de soude, puis on ajoute environ 4 centimetres

cubes de benzine parfaitement incolore.

On pese une certaine quantite d’iode pur entre deux

verres de montre. On les dissout dans la solution concentree

d’iodure de potassium preparee d’avance et qui doit etre au

memo degrd dans les differents essais qui doivent etre faits.

Avec cette solution coloree on emplit un flacon d’une con-

tenance de 100 centimetres cubes, on agite et on verse le

contenu dans une burette graduee. On verse la solution
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iodee goutte i\ goiitte dans la solution d’arsdnite et en agi-

tant rapidenient on verra la couleur brune disparaitre instan-

tan^meiit ;
inais, des que tout Tarsenite sera transforme en

arseniate, la solution d’iode produira une double reaction ; en
premier lieu, la benzine se colorera en rouge et ensuite la

solution aqueuse, qui 6tait parfaitement incolore au commen-
cement de I’opdration, prendra une teinte jaunatre tres

sensible. Des traces d’iode suffisent pour produire ce re-

sultat.

On fait un second essai sur I’iode a essayer et en em-
ployant le meme poids, on verra immediatement le titre de
I’iode, puisque le volume de la solution ndcessaire pour
detruire I’arsenite alcalin est inversemeut proportionnel a la

quantite d iode r6el essaye.

FrocM6 de Bunsen. — Le precede est base sur Toxyda-
tion de I’acide sulfureux par I’iode et sa transformation en
acide sulfurique

;
a cet elfet, on prend une solution titr6e

d’acide sulfureux qu’ou verse dans une solution de I'iode k

essayer et a laquelle on a ajoute un pen d’empois d’amidon.
Des que tout I’acide sulfureux est transforme en acide sul-

furique, la plus petite trace d’iode ajoutee en exces colore

en bleu I’empois d’amidon, ce qui indique la fin de Lopdra-
tion.

lODURE DE POTASSIUM

Syn, anglais. Iodide of potassium.
— allemand, lodkalium.

L’iodure de potassium est employe en medecine et en
photographie. L’iodure de potassiun se presente sous forme
de cristaux cubiques blancs et opaques; il possede une
saveur piquante, et il degage des vapeurs pourpres lors-

qu’on le traite a chaud, soit par Tacide nitrique, soit par
I’acide sulfurique. 100 parties d’eau a i7°,7 en dissolvent

143 parties.

L’iodure de potassium du commerce est quelquefois souille

de chlorure de potassium ou d’autres chlorures
;
parfois on

y trouve aussi de la potasse ou du carbonate de potasse,
ainsi que de I’iodate de potasse, surtout quand il est fabri-

que sur une grande 6chelle.

L’iodure de potassium pur doit etre entierement soluble
dans I’eau et I’alcool

;
il ne doit pas avoir d’action ou seule-

ment tres peu sur le papier de tournesol ou de curcuma;
chauffe il ne doit pas perdre de son poids, sinon il renferme
probablernent de I’eau.

L’iodure de potassium donne avec un exces d’acide tartri-
que un precipite blanc, granuleux

; avec le nitrate d’argent
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im precipite jamiatre, insoluble clans I’acide nitric|ue etendu
et presque insoluble dans I’aminoniaque

;
avec le bichlorui-e

de mercure un pr6cipite rouge vermilion, soluble dans un
exces de bichlorure

;
avec un peu d’empois d’amidon et

line addition de quelques gouttes d’eau chloree il donne une
couleur violette, ce qui le distingue du bromure et du
chlorure de potassium.

Imj^ureLdset falsifications. — On dissout environ 35 grammes
d’iodure dans son poids d’eau et on ajoute l\o grammes
d’alcool rectifie. La solution doit rester claire

;
si la liqueur

clevient trouble, c’est un indice de la presence de sels etran-

gers {carbonates, sulfates, nitrates). S’il se forme un precipite

considerable, on le recueille sur un filtre, on le lave avec
de I’alcool et on le redissout dans quelques gouttes d’eau
chaude, puis on I’essaye avec le papier de curcuma ou le

papier de tournesol rouge. Si le papier de curcuma brunit

ou si le papier rouge de tournesol bleuit, c’est un indice de
la presence d’un carbonate. On acidule le reste de la solu-

tion avec de I’acide chlorhydrique et on reconnait la pre-

sence d’un sulfate par I’addition d’une goutte de chlorure

de baryum. On reconnait un nitrate en colorant legerement-
la liqueur avec une solution d'indigo dans Tacide sulfurique

et chaulfant.

. Pour deceler la presence de Viodate de j)otasse dans une
une solution aqueuse d’iodure, on y ajoute un peu d’empois
d’amidon, puis quelques gouttes d’une solution concentree
d’acide tartrique, insuffisaute pour produire un precipite

;
si

I’iodure contient de I’iodate, la liqueur se colore immediate-
tement en violet. On pent aj outer la solution aqueuse
melangee de quelques gouttes d'une solution d’acicle tar-

trique avec du chloroforme qui se colore en rouge -en pre-

sence de I’iodate.

On met en evidence la presence des chlorures et bro-

mures, en precipitant avec precaution une solution aqueuse
chaude et diluee d’iodure par le nitrate d’argent. On y
ajoute ensLiite un leger exces d’ammoniaque

;
on agite, ou

filtre le melange et on sursature la liqueur filtree par I’acide

nitrique. Puisque I’ammoniaque ne dissout qu’une trace

d’iodure d’argent, la transparence de la liqueur ne doit pas

etre sensiblement alteree. Un precipite blauc serait rindice

de la presence de bromures ou de chlorures. Pour distin-

guer ces derniers I’un de I’autre, on recueille le precipite

sur un filtre et on le lave avec un peu d’eau, jusqu’a ce

que celle-ci cesso de rougir le papier bleu de tournesol. On

perce alors le filtre a I’aide d’une baguette de verre et on

recueille le precipite dans un tube a essai
;

lorsqu’il s’est

forme un depdt, on dficante I’eau qui siirnage et on ajoute
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de Teau chloree qu’on agite avec le precipite. Le clilore

decomposant le bromiire d'argent met en liberte le brome
qu’oii reconnait a la coloration plus on moins intense qu’il

communique iUaliqueur timdis que le chlorure d’argent reste

inaltere. Si on ajoute a la liqueur du chloroforme ou de Te-

ther et qu’on agite, ces liquides absorbent le brome et Teau
se trouve ainsi decoloree.

On pent reconnaitre la purete d’un iodure en precipitant

completement, a Taide du nitrate d'argent, une solution

cliaude de 0,64 d’iodure dans environ 3o grammes d’eau.

Apres refroidissement on decante le liquide surnageant et

on traite le precipite par 5 grammes environ d’ammoniaque
dilue dans 6 grammes d’eau. On agite le tout pendant quel-

ques minutes, onrecueille le precipite sur un filtre tare et

humide. On le lave avec un peu d’eau et on le desseclie a
une temperature ne depassant pas 80°. Si Tiodure de potas-

sium est pur, on doit obtenir 0,90 de sel d’argent.

M. Personne a indiqim un precede pour reconnaitre la

presence de bromure de potassium dans Tiodure. II consiste
a ajouter a la solution d’iodure du sulfate de cuivre et k y
faire passer un courant d’acide sulfureux. L’iode est preci-
pite a Tetat d’iodure cuivreux

;
on filtre et on reconnait la

presence du bromure si, par Taddition de quelques gouttes
d’eau chloree, la liqueur se colore en jaune.

IPECACU.ANHAS

Syii. anglais. Ipecacuanha.
— allemand, Brecliwurzel.

On designe sous ce nom un certain nombre de racines
emetiques donnees par la famille des Rubiacees. Void quelles
sont, d’apres M. Planchon, les differentes sortes employees
et leurs caracteres. Les ipecas peuvent tout d’abord, d’apres
leur aspect exterieur, etre divises en trois groupes :

Ipecacuanhas anneUs, dont la surface est pourvue d’an-
neaux saillants

,

Ipecacuanha onduU presentant des ondulations telles qu’a
une partie convexe correspond de Tautre c6te une partie
rentrante

;

'

Ipecacuanha strie, strie longitudinalement la surface.
1° L’lpecacuanha anneie presente deux sortes principales :

a) Ipecacuanha anneU mineur, donne par le Cephsclis ipeca-
cuanha.
Rhizomes epais de 5 a 8 millimetres, gros comme une

p.ume a ecrire, marques de reliefs circulaires separes par
des sillons, couleur gris noiratre, -
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La Structure est la suivante :

L’6corce pr6sente de dehors en dedans une couche tube-
reuse formde de quatre a cinq couches de cellules tubulaires,
des cellules polygonales gorgdes d’amidon.
Le tissu ligneux est constitue par des cellules fibreuses

a parois dpaisses, remplies d’amidon
;
parmi elles se trouvent

des vaisseaux k ouverture etroite, de diametre a peu pres
egal a celui des fibres ligneuses.

b) Ipecacuanha anneli majeur produitpar un Cephxlis inrU-

termini.

Les caracteres exterieurs presentent les differences sui-

vantes avec le prdcddent : Les racines sont plus grosses,
les anneaux moins marques, la couleur plus piile, blanc jau-
natre. Quand a la structure anatomique, elle ne differe pas
sensiblement de celle du precedent.

2“ VIpecacuanha onduU, donne par le Richardsonia brasi-

liensis.

Cette racine est a peu pres de meme grosseur que I’ipeca-

cuanha anneld
;
elle est ondulee et de couleur blanc grisatre.

All microscope la tranche, debarrassee d’amidon par
lavage, prdsente les zones suivantes : exterieurement une
couche de cellules tubulaires sur cinq a six rangees; au-

dessous, cellules polygonales, puis cambium.
La zone ligneuse prdsente de gros vaisseaux entoures de

fibres ligneuses qui renferment de I’amidon.

0 ° L’lpecacuanha strU produit par le Psycothria emeiica.

Les caracteres extbrieurs sont les suivants : Fragments de

5 a 8 millimetres de diametre, bruns, stries longitudina-

lement.
All microscope, on constate I’absence d’amidon. La por-

tion corticale presente cinq a six assises de cellules tubu-

laires, puis des cellules polygonales. Une legere couche de

cambium separe cette region de la zone ligneuse, qui est

formee de cellules ligneuses en series rayonnantes,' entre

lesquelles se voient des vaisseaux a ouverture etroite.

Les ipecacuanhas sont quelquefois falsifies par des racines

emdtiques, connues sous le nom de faux ipecacuanhas, qui

n’appartiennent pas a la famille des Riibiacees. Parmi ces

racines on pent citer : Vlpecacuanha faux de Pile Bourbon,
pliisieurs ionidium (violariees), I’l. itousba, et 1’/. ipecacua-

nha. Ce dernier a qiielqiie analogie, comme aspect extdrieur,

avec Fipbcacuanha annele; la racine est longue de i5 a

20 centimetres, tortueuse, k dcorce mince, ridee longitudi-

nalement
;
elle est douee de proprietes vomitives.

Quelquefois I’ipdcacuanha contient de la terre adherant

aux radicelles. Le meilleur moyen de connaitre la nature

d’un ipecacuanha est I’examen microscopique.
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Lorsqu’il s’agit de la poudre, cet examen devient fort dif-

ficile. Aussi est-il preferable de pulveriser soi-meme I’ipeca-

cuanha dont on veut etre sur.

L’ipecacuanha contient un principe vomitif, T^metine, dont
la quantite est variable suivant les especes.

L’ipecacuanlia annele mineur en contient
— majeur —

L’ipecacuanlia ondul6 —
— strie, seulement

i4 p. lOO
i3 —
6 —
2,75 p. 100

Cette emetine se presente sous la forme d^une poudre
blanc jaunatre. Elle est alcaline, de saveur amere, tres

soluble dans I’alcool, peu soluble dans I’eau, insoluble dans
rather.

LAC DYE

Syn. anglais, Lac dye.

On appelle ainsi une matiere colorante retiree de la gomme
laque en batons, par divers precedes.

. La raeilleure est retiree de la laque en batons de Siam et

du Pegu. Elle se trouve en morceaux d’environ 2 pouces et

demi a 3 pouces carres, d’un demi-pouce d’epaisseur,

et colores en rouge fence. La meilleure porte la marque
D. T

;
la deuxieme qualite J. Me. R

;
la troisieme qualite C. E

;

mais comme toutes ces marques sent imitees, il vaut mieux
ne pas s’en rapporter a elles, et determiner la matiere colo-

rante ou le p'ouvoir tinctorial de la substance, ce qu’on fait

par comparaison, enteignant une certaine quantite de laine,

de drap ou de flanelle, comme il est dit ci-dessous, et en
comparant la couleur obtenue avec celle produite dans les

m6mes conditions par de la laque veritable et de premier
choix.

On prepare la teinture de la maniere suivante ;

0,3 de creme de tartre,

1,2 de flanelle ou de drap blanc,

0,3 de laque,

0,3 de chlorure d’6tain,

1,000 grammes d’eau.

On pent aussi employer les proportions suivantes :

0,3 de erfeme de tartre,

3,6 de flanelle ou de di’ap blanc,

0,3 de laque,

5oo grammes d’eau.

On chaufife I’eau jusqu’a Ebullition dans un vase d’Etain ou
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de porcelaine, on y ajoute la creme de tartre, puis le mor-
ceau d’etoffe prealablement pese. On pese o,3 de laque,
on les pulverise avec o,3 de chlorure d’etain et on verse le
tout dans la liqueur chaude contenant la cr6me de tartre et
r^tolfe, et en ayant soin de laver le mortier avec un i)eu de
la liqueur chaude.
On maintient le tout a ebullition pendant un quart d’heure

ou une demie-heure, en agitant I’etoffe au moyen d’une
baguette de verre ou de bois. Au bout de ce temps, on retire
I’etoffe

;
on la lave a I’eau froide et on la seche.

On distingue sous le nom de lac lake une matiere colo-
rante egaleinent retiree de la gomme laque en batons,
mais de qualite inferieure. On a recours au precede decrit
ci-dessus pour apprecier son pouvoir colorant et, par conse-
quent, sa valeur commerciale.

LAIT

Syn. anglais, Milk.
— alleniand, Milh.

Le lait est un liquide bien connu, secrete par les’

mammiferes pour nourrir leurs petits. 11 entre dans sa
composition de Veau, des matieres organiques nmi azotees,

le sucre et le beurre, et une substance organique contenant
de I’azote en quantite considerable, la caseine. Le lait con-
tient de plus des matieres inorganiqiies ou salines, partiel-

lement solubles dans I’eau.

Les proportions de ces diverses parties constituantes

varient selon les especes d’animaux, c’est ce que montre le

tableau suivant, dans lequel on voit la composition du lait de
differents mammiferes d’apres les analyses de Henri et Che-

valier. (Johston's agricultural Chemistry.)

FEMME,

j

VACHE. ANESSE. CHfeVBE. BREBIS.

Caseine 1,52 4,48 1,82 4,08 4,50

Beurre 3,55 3,13 0,11 3,32 4,20

Sucre de lait 6,55 4, 77 6,08 5,23 5,00
Sels 0,40 0,60 0,34 0,58 0,68

Eau '. 87,98 87,02 91,65 86.80 88,62

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Le lait fourni par la vache, la chevre et la brebis contient,

d’aprhs ce tableau, beaucoup plus de matiere cas6euse que
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celui de la femme on de I’anesse. C’est probablement grAce
a sa composition analogue a celle du lait de femme, et a sa
pauvrete en beiirre que le lait d’^nesse doit d’avoir ete
recommand^, depuis un temps immemorial, comme une
boisson legere et facile a digerer.

Caracteres generaiix du lait de vache pur.

Le seul lait de la vache est I’objet-de cet article. Pur, il

est blanc ou blancjaunAtre, opaque, d’une densite superieure
a celle del eau (habituellement environ i,o5o). Lorsqu’onvient
dele traire,il presente presquetoujours une reaction alcaline :

cependant ce caractere disparait rapidement, lorsque le lait
est expose a Pair; quelquefois meme le lait, recemment
trait, presente pour cette raison une reaction legerement
acide.

^

Le lait, laisse en repos, pendant un certain temps, se
separe en deux parties dont la plus legere vient surnager a
la surhice : c’est la creme. Si on agite dans un vase special
(line bai attGj le lait ou la creme seiile, le liquide subit une
tres legere augmentation de temperature, devient franche-
ment acide, et la matiere grasse se separe sous forme de

! beurre.

Si on ajoute une petite quantite d"un acide comme du
‘
yinaigre ou de I’acide chlorhydrique dilue a du lait chauflfe a
>8° environ, il se coagule immediatement et se separe en

i deux portions, I’une solide : la casiine, I’autre liquide le
oetit lait. On arrive au meme resultat par I’addition de pr^~
'Hire ou de tail aigre, ou bien encore en abandonnant le lait
i lui-meme jusqu’a ce qu’il s’aigrisse.
Maintenu a une tres basse temperature, ou conserve dans

in heu frais, le lait reste inalterable pendant assez long-
emps. A une temperature de i5°i il acquiert bientOt une

l aveur acide et de 20 ® a 25°, il aigrit encore bien plus rani-
•lement. '

Expose longtemps a Fair, le lait prend une saveur desa-
^reable, degage une odeur repoussante, et il s’y developpe
iar suite d’une fermentation speckle de I’acide lactique
abord, puis de I’acide butyrique.

lb
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Composition moyenne du lait.

Lnit . .

Cremo

Lai I

ecreme.

i

Maliere grassc eolide. . 1 Stearine.

- ''''"ij-.- (IS;!!™'-
Lail do beurro, residu do ( Caseino.

I’operalion du baraUaj?e. . I Serum ou petit lait.

Malioros
bios.

coaguia- Par la presuro et par
les acidos.

Matiero sucree.

Petit lait

ou
serum.

Sels. .. 7 Solubles dans I'eau. .

Insolubles dans I'eau.

Solubles dans I’alcool .

4 Caseino.

0 Sucre do lait

ou de lactose.

C L a c t a 1 0 s 0

1

phosphates al-

calins et ter-

reux.

7 S u Ifates et
phosphates al-

calios.

8 Phosphates
terreux et fer-

rugiueux.

Le lait est essentiellement compose d’eau tenant en sus-

pension le beurre et la caseine dans un etat de division

extreme
;

il renferme de plus en dissolution du sucre de
lait appele aussi lactose, galactose, lactine, et de sels mine-
raux.

Berzelius donne I’analyse suivante du lait ecreme :

Eau
Caseum et beurre
Sucre de lait

Extrait alcoolique et 15ctates. .

Chlorure de potassium
Phosphate de soude
Phosphate de chaux, calcium,
combine avec la caseine,

magn6sie, et traces de fer. .

9‘>.8, 75
?.6, 00

55, 00

(), 00

I, 70
o, e5

e, 00

1,000, 00

La creme se s6pare completement du lait apres quelque

temps de repos et la quantite fournie peut par consequent

servir pour evaluer la qualite du lait. A cet effet on emploie

un instrument appele lactometre ou crimometre.

Le lactometre est simplement un tube de grandes dimen-

sions, divise en loo parties egales {fig. 3a).

Le lait a essayer est verse dans le tube jusqu'au 0 et ou

le laisse reposer dans un lieu frais pendant dix ou douze

heures en ete, et quinze ou seize en hiver. Au bout de ce

temps la separation est operee, et la proportion centesimale

de creme contenue dans le lait est alors determinee par le

nombre de degres qu’elle occupe.
La couche de creme dans le lait pur est en general de 8 a lo®.

Ce proeddd a I’inconvdnient d’etre long et do s’appliquer
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qu’au lait non bouilli. Un tel instrument peut evidemment
etre utile- an consommateur, mais c’est surtout au fermier

qu’il rend le plus de services pom-
determiner I’influence relative des di-

verses sortes de nourriture sur la qua-
lite du lait fourni par son detail et par
consequent la valeur relative de ses
vaches laitieres.

Les experiences de MM. Boussingault
et Lebel tendent a montrer que le
genre d’alimentation auquel sont sou-
mises les vaches n’a pas beaucoup
d’iufluence sur la quantite et la qualite
du lait. Cependant le D’’ Voeleker, a
demontre d’une maniere concluante
que la quantite et la qualite de la nour-
riture exercent une influence tres no-
table sur la qualite et la composition
du lait. Dans une conference remar-
quable (mars 1874) faite par cet emi-
nent cliimiste agricole en presence des
membres du Farmers Club, il a expose
une serie d’analyses de lait faites par
Im a Cirencester College, dans le but de
determiner les variations que peut
eprouver la qualite du lait dans une
seule et meme ferme pendant le coui*s
d’une annee. Tons les mois, il analysa

.
les ediantillons du lait du matin et du

oir de toutes les vaches laitieres.

Celles-ci etaieut au paturage depuis le mois de mai jus-m a la fin d’octobre, et quand I’herbe devenait assezrare’pour
e leur fournir qu’une alimentation insuffisante, on leur don-

aait le soir a I’ecurie, des racines, du foin, etc.
On verra par les analyses ci-jointes, que le lait du matin

t du soir etait d’une extreme pauvrete, evidemment due a
ime nourriture insuffisante.
Composition du lait du matin et du soir produit dans

•Agricultural College Farm, Cirencester

.

Fig. 32.
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QUANTITK 1>. too I)H

HEURHE CAS^INE SUCRE MATIERES

EAU. et de mineralcs AZOTE.
pur. albumine. tail. ,(condres).

Janvier.. .

matin.. 87,76 2,6 2,94
2,87

5,82 0,94 0,47
soir. . . 87, 40 2,28 6,56 0,89 0.46

Fevricr . .

matin.. 87,50 2, 58 3,44 5,44 1,04 0,55
soir. . . 86, 40 3, 53 3,37 5,56 1,14 0, 54

Mars. ... matin.. 88,60 2,71 2,43 5, 35 0,91 0,39
soir. . . 88,16 2,96 2,62 5,55 0,77 0,42

Avril. . . .
!

matin.. 87,51 3 15 2,94 5,60 0,81 0,47
soir. . . 89,00 2.47 2,69 5,08 0,76 0,47

Mai matin.. 88,20 2, 42 3,12 5,49 0, 77 0,50
soir. . . 87,80 21,71 2,87 5, 85 0,77 0,46

Juin. . . .

matin.. 87,30 3,05 3,00 5,89 0, 76 0,48
soir. . . 87,30 2,94 2,87 6,05 0,84 0,46

.Tuillct. . .

matin.. 88,70 2,22 2,94 5,38 0.76 0,47
soir. . . 87,80 3,61 2,81 5,10 0,68 0,45

Septembre matin.. 89,91 1,99 2,94 4,48 0,64 0,47
soir. . . 90,70 1,79 2,81 4,84 0,66 0,45

Octobre. .

matin.. 87,60 3,00 2,87 4,84 0,79 0,47
soir. ; . 90,30 2,99 2,37

2,94
3,76 0,88 0,38

Novembre matin.. 87,10 3,41 5,41 1,14 0,47
soir. . . 86,20 3,78 3,19

2,87
5,68 1,15 0,51

Decembre matin.. 86, 70 3,74 5,92 0, 77 0,46
soir. . . 86,00 4, 12 3,62 5, 46 0,80 0,58

Le lait procluit dans deux autres fermes du voisinage

pendant le meme mois contenait 12, 5o p. 100 de matieres
solides, coinprenant 3, 5o p. 100 de matiere grasse (beurre

pur), et la meme proportion de caseum. Dans ces deux
fermes, ou les vaches dtaient pourvues d^’une quautite suffi-

sante de nourriture azotee, le lait etait done de bonne
qualitd, tandis qu’au Farm College, Finsuffisante quantite

de maigres paturages ne produisait que du lait pauvre con-

tenant 96 p. 100 d’eau et seulement 2 p. 100 de matiere

grasse. L’influence de la nourriture sur la qualite du lait

etait ainsi clairement demontree pour les vaches du college

Farm.
Les paturages etant maigres, on les enferma dans les

etables, et on les nourrit de racines, de foin et de farine. Le

lait s’ameliora immediatement, car celui du matin coute-

nait i2,5o de matieres solides et pres de 4 P- lo®

beurre.
L’excellente nourriture que les vaches recevaient le soir

a I’etable etait evidemment transformde, pendant la unit eu

bon lait. De plus, le matin, on envoyait les vaches aii

paturage ou elles mangeaient ce qu’elles pouvaient trou-
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ver. c’est-a-dire pen, comme le demontrait leiir impatience

de rentrer a recurie. L'influence d’une quantitd limitee

de nourriture etait mise immediatement en evidence par

la pauvrete du lait a la traite du soir. La proportion de

matieres solides tombait a 9, (iC au lieu de 12, 5o p. 100 et

celle du beurre a 5 au lieu de 4 P- mo. On remarquera

surtout ce fait : c’est que ce.s analyses n’ont pas 6te faites

siir le lait d’une seule vache, mais sur celui de tout le trou-

peau, et que les vaclies ii lait etaient exclusivement reser-

vees pour I’lisage du college; il ne pent y avoir aucun doute

sur I’authenticite des resultats.

On a beaucoup parle et beaucoup ecrit, dit le D’’ Voelcker

sur les falsifications du lait par la cervelle de moulon, Vcmii-

don, la crnie, la terre de pipe, etc. Ces substances qu’on a

dit avoir trouve dans le lait, n’existent que dans I’imagina-

tion des personnes credules ou mal informees. II serait dif-

ficile de se procurer taut de cervelles de mouton
;
et il

est pen probable qu’on emploie pour falsifier le lait, la craie

et d’autres substances si difficiles a maintenir en suspen-
sion dans le liquide.

Les falsifications du lait se reduisent done a une oudeux,
le plus souvent addition d’eau ou soustraction de creme

;
et

la question qui se pose naturellement est celle-ci : Peut-011

reconnaitre une faible quantite d’eau ajoutee, ou estimer la

proportion de creme enlevee a un echantillon donne ? Le
D'' Voelcker, exprime ainsi son opinion qui est le resultat

d’une experience de nombreuses annees. Etant donnees les

variations naturelles et inevitables dans la qualite du lait, il

il est tout a fait impossible de determiner si dans tons les

cas une petite quantite de creme a ete soustraite au lait ou
si il a ete fraude par I’addition d’eau ; et il maintient
que c’est bien risque de la part d’un chimiste d’affirmer que
du lait a ete fraude par I’addition de 8 p. 100 d’eau, ou
bien de 10,75 p. 100 de lait ecreme dans un cas, ou
de 1 6, 25 dans un autre cas.

Il est hors de doute que I’analyse chimique soit d’un
,
puissant secours pour decouvrir les falsifications des ali-

ments, et qu’il soit facile de ddcouvrir si le lait a 6te ecreme
' ou additionne d’eau, lorsque la fraude est assez conside-
rable. Mais cependant toutes les analyses de lait doivent
etre faites par des personnes dont I’experience et les con-
naissances pratiques soient incontestables.

D’apres les resultats du D'^ Voelcker on pent considerer
comme 6tant de premiere qualite un lait qui donne 12 a
i2,5o p. 100 de matiei’es solides et 5 a 5,5o p. 100 de beurre
pur. S’il contient plus de 12, 5o p. 100 de matieres solides
et 4 p. 100 de beurre, c’est un lait extremement riche.
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Le lait donne an lactometre n a 12 p. 100 de creme
aprds un repos de douze lieuresalatempdraturede xG“et il

a line densit6 variant de 1,028 a 1,000. Dn lait de qualite
moyenne contient de 10, 5o ^ n p. 100 de matieres solides
et environ 2,5o p. 100 de beurre pur

;
il donne 9 a 10 p. 100

de creme et il a une densite d’environ i,o5o. Le lait pauvre
contient 90 p. 100 et meme plus d’eau et sa densitd est
infdrieure' a 1,027. Ce lait ne donne pas plus de G a 8 p. 100
de creme. Le lait dcreme donne encore moins de creme
an lactometre

;
il possede une teinte plus bleue, e.st plus

transparent, et quand, il n’a pas ete dilue avec de I’eau, pos-
sede une densite legerement superieure au lait recemment
trait.

Le bon lait ecreme a une densite de i,o5o et le lait

pauvre dcrdme 1,28 a 1,000. Le lait additionne frauduleu-
sement d’eau donne seulement .5 a G p. loo de creme et
possede invariablement une densite inferieure a 1,026. Si

le lait a ete ecrdme et additionne d"eau, il donne moins
de 4 P- 100 d’eau et possede une faible den.site, 1,026 a i,o2G.
La densite, dans certaines limites, est le meilleur indicateur
de la qualite. La creme est plus legere que le lait, maisplus
dense que Lean dans la proportion de 1,012 ou meme 1,019
il 1,000 ;

la soustraction de la creme ne pent pas par conse-
quent aioaisser la densite du lait au meme degre que Laddi-
tion d’eau. Une faible densite du lait indique done toujours
une grande proportion d’eaii. Les resultats de quelques ana-
lyses fades avec soin, de lait pur, de lait ecreme et de lait i

auquel on a ajoute, avec intention, de 10 ii 60 p. 100 d’eau,

ont montre au D‘‘ Voelcker que du bon lait pur a une densite

de i,o3o
;
la densite du lait ecremd est un peu plus elevee,

et le lait dont la densite est 1,026 est ou un lait pauvre ou
un lait melange d’eau. Si la densite s’abaissait a i,o25 ou
au-dessous, le lait aurait ete melange d’une grande quantite ,

d’eau.

Dans beaucoup de cas on fait un essai approximatif de la

maniere suivante {Johnston’s Agricultural Chemistry )

:

1° Si on laisse reposer pendant un temps suffisant une
quantite pesee de lait, la creme viendra a la partie su-

perieure, et pourra etre facilement enlevee. Si on cliauffe

doucement la creme, le beurre, sous forme liuileuse, se

reunit a la surface, et lorsqu’il est refroidi, ou le separe

de I’eau qui se trouve au-dessous et on en determine le

poids.
2° Si on chauffe doucement le lait ecreme et qu’on y

ajoute un peu de vinaigre ou de la presure, le caseum se

s6pare; on le recueille sur un Huge fin, on le presse, on le

seche et on le pese.
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o» Si on peso une deuxieme portion egale de lait, qu’on

IV'vapore a siccite, a I’aide d’une douce chaleur, et qu’on le

pese, la perte indiquera la quantite d’eau que le lait conte-

nait.

4“ Si maintenant on bride a Fair le r^sidu

jusqu’a ce que toute la matiere combustible

dll lait ait disparu, et qu’on pese le residu, on

aura ainsi la quantite de matieres salines inor-

ganiques.

5 ‘' Maintenant si on suppose que toutes ces

operations aient et6 faites avec une suffisante

exactitude, la difference entre la somme du
poids de Fean, du beurre, du caseum et des

cendres, et le poids du lait, representera ap-

jyroximativement le poids du sucre quisetrouve
dans la quantity donn6e du lait.

Quand cependant on desire une analyse

exacte, on pent suivre la methode suivante

[Haidlen, Annul derChem. undPharm.,yo\. XIV,

p. 260) :

a Beurre. — On melange une quantite pesee
de lait avec un sixieme de son poids de gypse
ordinaire non calcinb, prealablement reduit en
poudre tres fine. On fait alors evaporer ^
siccite en agitant frequemment le tout a 100°.

On obtient une masse friable, qu’on reduit en
poudre fine. On fait digerer cette poudre dans
I’etlier, tout le beurre s’y dissout, et en faisant

evaporer Fether on obtient le beurre a Fbtat

de purete, et on le pese. Ou bien, on pent,
apres le traitement par Fether secher et peser
la poudre elle-meme; la perte dans ce cas
donne la proportion du beurre.

h Sucre. — Apres avoir enleve le beurre, on
verse de Falcool sur la poudre et on laisse

digerer. Le sucre, ainsi qu’un peu de matibres
salines, se dissout dans Falcool. En evaporant
cette solution et en pesant le residu sec,

on obtient la quantite de sucre
;
ou, comme

il a 6td dit plus haut, la poudre elle-meme
pent etre dessechee et pesee, et la propor-
tion de sucre determinee par la perte du
poids.

Si on d6sire doser la petite quantite dematibres
.salines qui a ete dissoute en meme temps que le sucre, on
fait brider a 1 air ce dernier et on pese le residu. Ce dernier
doit alors etre d^duit. Le sucre peut encore etre dose au

Fig. 33.
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moyen du saccliarimetre ou de la liqueur de Felhing, ainsi
qu’il est dit plus loin.

c Sels. — On fait 6vaporer avec soin et a siccit6 une
deuxieme portion de lait et on pese de nouveau. La perte
indique la proportion d’eau. Le lait desseche est alors brCile

a I’air. Le poids de la cendre incombustible indique la pro-
portion de sels contenus dans le lait.

d Casiine. — Connaissant ainsi le poids du beurre, du
sucre, des sels et de I’eau, la difference entre la somme de
ces poids et le poids du lait indique celui de la cns6ine.

En resume, les Elements les plus importants du lait, ceux
qu’il importe surtout de doser, sent les suivants : beurre,
sucre de lait, caseine.

On commence par verser le lait dans le cremometre
decrit plus haut (p. 255), on en prend la densite au moyen
d’un ar6oraetre special appele lacto-densimetre (^. 35).

Le lait pur doit avoir une densite de i,o5i, celle de I’eau

prise pour unit6 etant looo.
Un litre de lait pur pese done i,o3i grammes, ce qui est

indique sur la tige du lacto-densimetre par le chiffre 3i,

les deux premiers chiffres de g-auclie (lo) ayant ete omis
pour plus de commodite.
Apres vingt-quatre lieures de repos, on enleve la creme

que s’est separde et qui doit occuper lo a i4“ du cremo-
metre. Le lacto-densimetre plonge de nouveau dans le lait

.ecreme doit indiquer 53°, e’est-a-dire une densite = i,o55 •

a la temperature de i5“.

Le tableau suivant permet d’apprecier approximativement
la quantite d’eau quiaurait ete ajoutee au lait :

V.

degh^
de

lait pur.

DEGRE
clu

lait ecreme.
•

EAD AJOUTEE.

33 k 29 36, 5 k 32,

5

0

29 Ji 26 32,5 k 25
1

io

26 k 23 29 k 26
To

23 k 20 26 a 23
3

io
4

20 1 17 23 k 19
io
5

17 1 14 19 k 16
io
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Le dosage du' sucre de lad ou lactose pent s’operer par la

liqueur de Felhimj ou bien au moyeii de son action sur la

luniiere polarisee.

On cliauffe le lait ii 5o“ et on y ajoute ciuelques gouttes
d’acide acetique

;
la caseine se coagule et on filtre pour

avoir le petit lait.

D'apres Poggialc i,ooo grammes de lait doivent donner
environ 920 grammes de petit lait.

Le dosage de la lactose par la liqueur de Felhing repose
sur ce fait que la glucose separe rapidement, a chaud, a
l'6tat de sous-oxyde, I’oxyde dame solution de tartrate de
cuivre dans un alcali caustique. Un equivalent de glucose
reduit a I’etat de sous-oxyde dix equivalents de sulfate de
cuivre cristallise. La lactose possede la meme propriete et
la reduction est proportionnelle ii sa quantite.
On prepare de la faron suivante la liqueur de Felhing ;

1“ on dissout 54®*’,65 de sulfate de cuivre cristallis6 pur
dans 200 centimetres cubes d’eau distillee; 2° on dissout
173 grammes de tartrate de potasse et de soude dans
480 centimetres cubes de lessive de soude a i,x4 de densite.

Ces deux solutions faites, on verse peu a peu la premiere
dans la seconde et on ajoute assez d’eau distillee pour
completer le volume de 1,000 centimetres cubes ala tempe-
rature normale de i5°.

Cette liqueur est alteree rapidement par la lumiere et
laisse deposer du cuivre metallique. 11 est done utile de
le closer avant d’en faire usage, au moyen d’une solution
titree de sucre interverti ou de lactose.

M. P«5leur a propose une formule qui donne un liquide
inalterable i la lumiere. On dissout separement :

i 3o grammes de soude.
io5 — d’acide tartrique.
80 — de potasse,

4o — de sulfate de cuivre cristallise.

On melange et on complete le volume de 1,000 centimetres
cubes.

Pour operer le dcisage du sucre de lait, on prend 20 cen-
timetres cubes de liqueur de Felhing que Ton verse dans
un petit ballon

;
on y ajoute 5o centimetre’s cubes d’eau

i distillee et 3 centimetres cubes de solution de soude caustique
;

puis on chauffe a Tebullition. On verse alors dans le ballon’
a laide dune burette graduee en dixiemes de centimetres
cubes, le petit lait prealablement etendu de quatre fois son
volume d eau distill6e.

La liqueur se reduit, ddpose de I’oxyde cuivreux, jaune
: tout d abord, qui devient brun sous I’influence de I’exces

15.
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cFalcali bouillant. On arrfete l’op6ration quand la liqueur
bleue est completement ddcolorde. Du nombre de divi-

sions employees on deduit la quantitb de lactose que ren-
ferme le lait.

On pent substituer a la liqueur de Fehlimj, la liqueur
cupro-potassique de Poggiale qui est prdpar^e ainsi :

Sulfate de cuivre. . . . 10 grammes
Creme de tartre .... . 10 —
Potasse caustique . . . . 3o —
Eau distill6e 200 —

par

no centimetres cubes de cette liqueur correspondent a
oB'^,2o de lactose.

Si Ton veut doser le sucre de lait au moyen du saccliari-

metre ou du polarimetre, il faut decolorer le petit lait au
moyen de I’acdtate de plomb, le filtrer et Tintroduire dans
le tube de 20 centimetres.
Un degre du saccharimetre de Soleil correspond a 9J', 2o

de lactose par litre de lait.

Le lait doit contenir au moins 40 grammes de lactose

litre, ou bien 43 grammes par litre de petit lait.

On pent doser le beurre au moyen d’un ap-
pareil du a M. Marchand, et appele lacto-butyro-

metre {fig. 34). G’est un tubede verre de 3o centi-

metres de longueur environ : il est marque de trois

lignes indiquant trois capacites egales. On verse
d’abord du lait dans le tube jusqu’a la premiere
division et on y ajoute une ou deux gouttes de les-

sive de soude caustique alin de prevenir la coa-

gulation de \a.cas6ine. On agite et on verse jusqu’au
second trait de Tether absolu.

On ferine le tube, .on agite fortement
;
le beurre

si

se dissout : on ajoute alors de Talcool k 90^ jus-

qu’au trait superieur, on agite de nouveau et

on plonge le tube dans un bain-marie a 4o°- Le
beurre se separe et vient surnager, mais il en
reste une certaine quantite en dissolution.

A la temperature de 4o°j M. Marchand admet
qu’il faut un lait contenant i2S'‘,5o de beurre pour
que le melange (lait, alcool, dther) soit sature de
matiere grasse. On lit sur le tube le nombre de
degres occupes par le beurre, chaque degre cor-

respond a 2sr,33. On doit ajouter au resultat le pig. 34.

cliitfre de
M. Adam, pharmacien en chef de Thbpital Beaujon, a

donnd dans sa these pour le doctorat en mddecine (3i jan-

vier 1879) un excellent procedd pour Taualyse du lait : nous

extrayons la description suivante.

r
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A^pareil {fig. 55 ). — Le proc6de
s 6xecute 1 aide d’uu appareil tres
simple consistant essentiellement
en un tube de verre de 4o centi-
metres cubes de capacite, muni a sa
partie superieure d’un bouclion,
renfle en boule a sa partie moyenne
et effile a sa partie inferieure que
termine uii robinet de verre.

Operation. — On introduit dans
I’appareil :

I" lo centimetres cubes d’alcool
a 750

;

2° 10 centimetres cubes de lait

neutre ou neutralise puis additionnd
d’une goutte de soude caustique;

50 II centimetres cubes d’ether
bien pur (35 °).

On melange avec soin et on laisse
reposer (*).

Presque instantanement le liquide
se partage en deux couches nette-
ment separees

:

1° Une superieure, limpide, conte-
nant tout le beurre

;

2° Une inferieure, opaline, ren-
fermant toute la caseine, toute la
lactose etles sels.

Fig. 35.

tr6s riche en cas(5ine et

melange pr^par^ hy’avance.

Alcool h 75° 10 volumes
Ether k 65 ° n volumes

On introduit dans I’appareil :

1° lo centimetres cubes du lait alcalisd;
2° 20 k 22 du mdlange 6thero-alcoolique.
Lavantage de ce dernier mode opera-

toire consiste en ce que Ton n’est pas tenu
a une mensuration rigoureuse. 11 permet en
outre d’op6rer sur des quantilds aussi faibles
que Ion veut, k la seule condition demettre
( u melange un volume k peu prfes double
de celui du lait; un exc6s meme sensible
ne fausse pas les r6sultats. Le premier
mode ne serait indiqud que pour un lait

susceptible de donner des grumeaux avec le

(*) L’auteur du procdde a reconnu qu’il v a
avantage a op6rer avec une liqueur

,
pie-

parde comme il suit :
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La couclie inl'6i’ieure est soutiiViO a i centimetre cube
pres. On melange de nouveau en secouant fortenient et on
laisse reposer encore quelques minutes afin de rdunir a la

portion principale la petite quantite de rnatiere lactoso-

caseeuse qui s’est encore rassemblee dans le bas de I’appa-

reil. Cette liqueur est mise k part.

On soutire alors la solution butyi-euse dans une capsule
tar6e

;
on lave avec un pen d’dtlier pour recueillir toute la

rnatiere
;
on dvapore et Ton pese. La diflerence donne le

poids du beurre, augmente de i centigramme du a un peu
de rnatiere cas6euse restee en arriere

;
et si Ton reprend

alors par I’ether et qu’on evapore dans une autre capsule,

cette rnatiere restant dans la premiere, on a directement le

poids du beurre.
Pour operer la separation et le dosage de la caseine et de

la lactose, on porte a 100 centimetres cubes le volume de la

liqueur soutiree la premiere, au moyen d’eau distillee ayant
servi, pr6alablement,a rincer I’appareil (*). On melange le

liquide et Ton y fait tomber 8 a 10 gouttes d’acide acetique
concentre. La caseine se separe aussitdt en flocons Wanes
caillebotes comme du chlorure' d’argent.

On laisse eclaircir la liqueur : ce qui a lieu tres I’apidement x

si on Texpose S, une douce chaleur (4o®), et Ton verse sur un
filtre tare en recouvrant apres chaque affusion pour prevenir

toute concentration de la liqueur.
'

On recueille ainsi de 9.4 a 96 centimetres cubes d’un

liquide limpide qui ne contient plus que les sels du lait,
'

l’ac6tate de soude forme et la lactose que Ton dose a Taide X
de la liqueur cupro-potassique. ^
On pent aussi en evaporer a sec un volume determine, >

peser, incinerer et d6duire par difference, apres une nou-
velle pesee, le poids de la lactose detruite. II faut remarquer J

,

que ce dernier mode op6ratoire donne toujours un resultat
;

un peu trop fort, k cause de I’acide acetique sature qui :

s’ajoute au poids du premier r6sidu et disparait lors de

I’incineration.

Par une autre methode, on porte la liqueur a 4o ou

5o centimbtres cubes seulement. On precipite, on jette sur

le filtre et, par des lavages reputes, on complete le volume de

100 centimetres cubes. On melange et Ton opere comme
ci-dessus. Les resultats sont identiques pour les deux modes
opdratoires. Le premier n’a que I’avantage de permettre le

dosage de la lactose d6s qu’il y a une quantite suffisante de

liquid^e filtr6.
'

(*) Pour plus d’exaclitude, il faut aussi rdunir a la liqueur la petite '* v

quantity de inati^re reside dans la capsule nientionnde plus haut. :
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Casfilnc. — La caseine rest^e sur le filtre est lavee a plii-

sieurs reprises a I’eau distillee. Le filtre, retire avec precau-

tion de I’entonnoir, est (^tale, replie en deux, essore fortement
eiitre des feuilles de papier buvard, de faron a aplatir le plus

possible la matiere. Grace a cette precaution, la dessication

se fait en quelques minutes. On repese le filtre ainsi desse-

che et la diflerence de poids donne celui de la caseine.

Si Ton veut recueillirla caseine en nature pour en etudier

les proprietes, il faut profiter du moment oii le filtre a ete

bien essore. A ce moment la caseine n’a aucune adherence
et s’enleve tout d’une piece avec la plus grande facilite. On
la triture dans une petite capsule avec rextrernite d’une

Ijaguette de verre, de maniere a la reduire ii I’etat d’une

poudre grossiere. Dans cet etat de division, la caseine mise
il I'etuve se desseclie rapidement et oflre Taspect d’un
gateau poreux et grenu qui s’ecrase facilement sous le pilon

et donne une poudre grisatre qui rappelle I’aspect du gres
et remarquablement dure.

Toutes ces operations s’executent facilement en uneheure
et demie, et, si Ton a eu soin en commencant de mettre a

evaporer lo centimetres cubes de lait, additionne, suivant
le precede que j’ai fait connaitre, de deux gouttes d’acide

acetique, on pent, dans le meme temps, joindre au resultat

le poids du residu sec, de I’eau et des cendres. On pent
egalement operer sur 5 centimetres cubes de lait en n’em-
ployant que lo centimetres cubes du melange etli^ro-

alcoolique.

On obtient enfin une exactitude rigoureuse si, profitant de
la legerete de I’appareil qui permet de suspendre sous le

plateau d’une balance, on opere sur un poids determine au
lieu d’operer sur un volume.
Quand il s’agit de lait de femme si pauvre en caseine, il

faut I’alcaliser tres faiblement, de maniere a n’avoir aajouter
qu’une ou deux gouttes d’acide acetique, un exces d’acetate
ou d’acide acetique empecliant la precipitation. Il est egale-
ment necessaire de n’eflfectuer la filtration qu’apres avoir
laiss6 bien se rassembler le precipite et quand la liqueur
surnageante est bien limpide : ce qui se produit beaucoup
plus rapidement lorsqu’on place le recipient a I’etuve a-j- /|o°

environ ou dans un bain d’eau a la meme temperature.
On a fait a ce precede les objections suivantes :

I® On a doute que toute la matiere grasse fut bien reelle-
ment isolee dans la couche sup6rieure

;

2“ On a affirme que la caseine devait entrainer des sels et
notamment des phosphates

;

^

5® Enfin on a objecte la presence dans la liqueur filtr^e de
I’albumine et la caseine.
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Quoique je fusse cl6jk bien fix6 5, cet 6gard, ainsi que je
I’ai dit en d6crivant rnon proc6d6, j’ai voulu le soumettre a
line noiivelle revue, et, pour qu’elle fut probaute, j’ai opere
sur 100 grammes de lait dans un appareil de grande dimen-
sions, construit ad hoc. J’ai pu recueillir ainsi de
cas6ine.

Cette cas6ine, bien dess6cli6 et pulverisee, a et6 traitee a
plusieurs reprises par I’dther cliaud, auquel elle n’a pas cede
de trace appreciable de matiere grasse.

Le residu, ou plutdt la totalite, qui n’avait rien perdu de
son poids, ayant ete calcin6 avec soin, a laiss6, comme je
I’ai deja dit, un r6sidu de i 5 milligrammes : ce qui est abso-
lumeiit insignifiant et ne constitue qu’uue question de
lavage.

En ce qui concerne la presence de I’albumine et de la

lactoproteine dans ma liquem’ filtree, rien de plus facile que
d’eu tenir compte et de doser ces principes a I’aide des
methodes deja connues. On pent d’ailleurs provoquer la

precipitation de I’albumine par une courte ebullition de la

liqueur apres qu’on y asature la soude etpredpite la caseine
par I’acide acetique ; on recueille alors les deux principes

reunis.

On donne le nom de lait concentrd a un produit obtenu au
moyen du lait naturel par differents precedes.
Les uns consistent a evaporer en vase ferme, d’autres a

effectuer I’evaporation au-dessous de 5 o° en insufflant de
Fair dans la masse, enfin d’autres ajoutent une certaine

quantite de sucre, 76 grammes par litre (methode Lignac) et

concentrent. Pour I’usage on dilue le produit conserve et on
ajoute ou non du sucre suivant le precede auquel on a eu
recours. Le lait ainsi concentre se conserve assez bien en
general, mais le produit que Foil obtient en diluant la con-
serve de la quantite indiquee par I’etiquette est loin de
posseder les proprietes nutritives du lait ordinaire. Pour les

jeunes enfants, surtout, son emploi est loin de dormer des

Vesultats satisfaisants.

LAITON

Syn. anglais. Brass, Crysocal.

— alleiuand, Dutch gold.

Le laiton est un des alliages les plus importants
;

il consiste

principalement en cuivre et en zinc, en proportion diverse,

selon Fusage auquel on le destine. Outre le cuivre et le zinc,

le laiton contient souvent une certaine proportion d’etain et

de plomb.
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Void le r^sultat de I'analyse de plusieurs sortes d’al-

liages de ce genre :

SIMILOR.
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0
0
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>•

X
5

FIL

de

laiton.

nONNE

qualite

laiton

fomlu.

LAITON

pour

dorer.

LAITON

pour

lourncr.

CuhTC. 80 SI 86 88 -0 92 GG,o fii,2 91,2 9U 63,7 82 64,4o 61,6 65,8 64,3

Zinc. . 20 16 14 12 30 (> 33,1 33,1 6,6 6.0 33,6 18 32,44 36.3 31,8 32.8

Klain.

.

„ » U » » 6 » >1 i.v 2,8 0,2 3 0,25 0,2 0,2 0.4

Plomb. ” " M » u 0.4 0,8 1,8 2,6 2,9 1 2,86 2,9 2,2 2,0

100 100 100 100 ICO 104 100,0 91,1 100.0 100,0 100,0 104 100,0 100,0 100,0 109,4

L’analyse du laiton pent etre faite de la mauiere suivante :

On dissout I’alliage dans I’acide nitrique et on concentre
la solution par evaporation. L’etain reste a I’etat insoluble,

sous forme d’acide stannique
;
on le recueille sur un filtre,

on le lave, on le seche et on le pese. 100 parties d’acide

stannique = 78,66 d’6tain m6tallique. La liqueur filtree est

ensuite concentree. On y ajoute de I’acide sulfurique, puis
de I’eau avec la moitie de son volume d’alcool. II se produit
un precipite de sulfate de plomb qu’on recueille sur un
filtre, qu’on seche et qu’on pese. 100 parties de sulfate de
plomb = 68,02 de plomb metallique.

11 reste alors dans la liqueur, le cuivre et le zinc; on eva-
pore a siccite pour chasser I’acide nitrique et on repreud
par I’eau. On a ainsLune solution d’azotate de cuivre et de
zinc. On pr6cipite le cuivre a I’etat de protosulfure en ver-
sant de I’hyposulf te de soude dans la liqueur bouillante.

La solution commencd par se decolorer, parce qu’il se
forme du sulfate de protoxyde de cuivre, puis elle se colore
par suite de la formation du protosulfure de cuivre qui pre-
cipite. Apres une ebullition suffisamment prolongee, on
recueille le precipite sur un filtre, on le seche et on le

pese. De son poids on deduit celui du cuivre. 79,88 de pro-
tosulfure de cuivre representent 100 de cuivre metallique.

La liqueur ne contient plus que le zinc. On ajoute du
carbonate de soude ou de potasse

;
il se forme ainsi de I’hy-

dro-carbonate de zinc que Ton recueille sur un filtre, qu’on
lave et qu’on calcine fortement pour le transformer en
oxyde. L’oxyde contient 80,27 P- zinc metallique.



LITHAKOK2(iS

LITHARGE

Syn. anglais, Lilliargc.

— alleinand, Bleiglaettc.

La litharge est un protoxyde de plomb comme le massi-
cot

;
la difference qui existe entre eux est que le massicot

n’a pas subi la fusion, tandis que la litharge I’a subie.

La litharge du commerce surtout celle qui vient de Ham-
bourg, contient souvent ime proportion consideraihe
d’oxydes de cuivre et de fer, quelquefois aussi un peu d’ar-

gent et de silice.

La litharge se rencontre quelquefois en masses compactes,
d’une couleur rougeatre; on I’appelle dans ce cas lithar(jc

d’argent. D’autres fois elle se presente sous la forme d’une
multitude de petites ecaihes demi-transparentes, brillantes,

d’une couleur rougeatre, dans ce cas on Lappehe litharge

d’or; elle contient souvent une certaine quantite de
minium.
Comme la litharge absorbe lentement I’acide carbonique

de I’air, elle fait generalement effervescence quand on la

traite par les acides, et cette effervescence est d’autant plus
considerable que la litharge est plus ancienne.

Les meilleurs dissolvants de la litharge sent les acides
nitrique ou acetique. Quand ces acides ne la dissolvent pas
completement, e’est une preuve de son impurete. Genera-
lement la principale impurete est la silice; comme elle n’est

pas soluble, on pent en determiner la proportion en la des-
sechant et en la pesant.

Si la litharge a essayer contient du fer, du cuiwe ou de
Targent, ce qui est souvent le cas, on reconnait la presence
de ces metaux en dissolvant un poids connu de la litharge

dans I’acide nitrique, en diluant avec une assez grande
quantite d’eau, et en ajoutant de I’acide chlorhydrique qui

produit un precipite blanc de chlorure d’argent
;
on pent

employer a la place de I’acide chlorhydrique une solution

de chlorure de sodium (sel marin), comme il est dit a I’article

Argent. On pent encore remplacer la solution de chlorure
de sodium par une solution de chlorure de plomb, comme
reactif de I’argent, 7 grammes de chlorure de plomb se

dissolvent dans 5oo grammes d’eau
;
5o grammes de cette

solution = oB‘',54 d’argent.

Apres avoir separe par filtration le chlorure d’argent pro-

duit, on fait passer lentement a travers la liqueur filtr^e un
courant d’hydrogene sulfure, jusqu’a ce que la liqueur sente

fortement ce gaz. 11 se produit un prdcipitd de plomb et de
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cuivre a I’etat de suH'ure noir
;
on les recueille sur iin filtre,

on les lave et on les traite avec precaution par I’acide

nitrique fuinant, qu’on ajoute par petites portions h la fois

pour eviter une action trop violente et aussi les pertes
qu’occasionneraient les projections (dans ce but on doit

couvrir le vase avec un verre de montre on une capsule de
porcelaine); puis, on evapore le tout a siccite. Cela fait, on
separe le sulfate de cuivre produit du sulfate de plomb, en
traitant le residu legerement chaulfe par I’eau, qui dissout

le sulfate de cuivre. Le sulfate de plomb reste a I’etat inso-

luble; on le cliautfe moderement jusqu’a cessation de dega-
gement des vapeurs acides

;
puis on le calcine et on le pese.

i5o de sulfate de plomb contiennent io4 de plomb ou n3 de
protoxyde de plomb, ou bien encore, chaque gramme de
sulfate de plomb contient 0,75560 grammes de protoxyde
de plomb ou 0,068287 de plomb.
La presence du cuivre peut etre mise en evidence dans

la solution filtree, a I’aide de I’ammoniaque qui donne une
coloration bleue, ou mieux encore a Taide du ferrocyanure
de potassium qui produit un precipite brun rougeatre. Si la

presence du cuivre est reconuue, on peut precipiter ce
metid de la liqueur qui a ete separee par filtration du sulfate

de plomb de la maniere decrite a I’article Sulfate de cuivre,
c’est-a-dire au moyen d’une solution de potasse.
La liqueur separee par filtration du sulfure de plomb et

de -cuivre est mise a bouillir pour chasser riiydrogene sul-
fure

;
on y ajoute quelques cristaux de chlorate de potasse

et oh y verse un exces d’ammoniaque : le peroxyde de fer
se trouve ainsi precipite. On le recueille sur un filtre, on le

lave, on le calcine et on le pese.

MAGNESIE C.\LCINEE

Syn. anglais, MagiL'sia, Calcined inagndsia.— allemands, Bittererde, Magndsia.

La magnesie calcinee ou oxyde de magnesium, lorsqu’elle
est pure, est blanche, pulverulente, tres legere, douce a
toucher et inodore, sa densite est 2,5.

La magnesie qu’on trouve dans le commerce est souvent
melanghe en proportions considerables, de chaux, d’alumine
et de silice. Elle contient aussi assez souvent du carbonate
de magnesie et parlois cette derniere substance lui e.st

completement substituhe.
La magnhsie pure ne doit pas produire d’effervescence

lorsqu on la traite par un acide, I’acide chlorhydrique par
exemple : s’il se produit une effervescence, cela indique
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line mauvaise preparation, tout I’acide carboniqne n’ayant
pas 6te chass6, on bien une falsification avec iin autre car-
bonate. L’acide employe doit 6tre dilue avec de I’eau et la

mag'nesie doit sc dissoudre sans aucun rdsidu.
11 arrive cependant quelquefois qu’il reste un residu mal-

gre la purete du produit. Cela tient a ce que la calcination

de la magnesie a ete outrop forte on trop prolongee; dans
ce cas elle se dissout entierement dans les acides, mais tres

lentement.
Si la solution claire contenant un acide produit un preci-

pite blanc floconneux, insoluble dans une solution de sel

ammoniac, c’est de ralumine
;
on filtre rapidement. Si la

liqueur filtree contient de la chaux, il se formera un pr6ci-

pite blanc par I’addition d’oxalate d’ammoniaque.
L’oxalate de chaux pr6cipite pent etre recueilli sur un

filtre, lave, seche, chaufre et pese sous forme de carbo-
nate de chaux, chaque gramme de carbonate de chaux
represente o,56 de chaux.
La solution de magnesie dans I’acide chlorhydrique est

essayde par le chlorure de baryum
;
elle contient un sulfate

s’il se produit un precipite; dans ce cas le sulfate de baryte
produit pent etre recueilli sur un filtre, lave, sedm, calcine

et pese. 1 17 de sulfate de baryte representent 1 equivalent
ou 4o d’acide sulfurique anhydre etpar consequent i equi-

valent d’un sulfate quelconque; dans ce cas, en traitant la

magnesie par I’acide chlorhydrique on aura tres probable-

ment obtenu un residu insoluble. Si la magnesie contient de

la silice, celle-ci restera indissoute.

M.\NGANESE

Syn. anglais, Manganese.

,
— allemand, Mangan.

Les principaux minerals de manganese sont :

L:i pyrolusUe (bioxyde de manganese)

;

La braunite (sesquioxyde de manganese);
La manganite ou acerdese (sesquioxyde de manganese hy-

drate e)
;

L’haussmannilte (oxyde rouge de manganese).
Le plus important de ces minerals est la pyroliisitc.

Les minerais naturels de manganese etant des melanges

de cet oxyde, avec des oxydes inferieurs et contenant des

impuretes, telles que, des carbonates terreux, du peroxyde

de fer, de Valumine de la silice, du sulfate de baryte, etc.,

il est absolument necessaire que le fabricant qui emploie

cette substance determine la quantity de peroxyde conte-
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line dans le minerai, et dont la proportion dans I’echantillon

determine sa valenr commerciale.

determination de la valeur d’un oxyde de manganese
DU commerce

lOEndosant le chlore qui se digage lorsqu’on traite le mine-

rai par I’acide chlorhydrique, la valenr de I’oxyde etant en

proportion directe de la quantile de chlore digagi.

On a recommand6 trois methodes pour doser le chlore.

o En diterminant la quantiti de sulfate ferreux {couperose

verte ordinaire) qu’il peroxyde. — Si I’oxyde de manganese
est parfaitement pur, 43,5 parties mettront en libert6

35 parties de chlore qui peroxyderont 78 parties de sulfate

de fer cristallise
;
d’ou 2,5 d’oxyde de manganese pur don-

neront du chlore en quantite suffisante pour peroxyder
1 5,9 de sulfate de fer.

On pese 2,5 de I’hchantillon pulverise et 35, 9 de sulfate

de fer cristallise. On jette I’oxyde de manganese dans un
llacon contenant environ 45 grammes d’acide chlorhydrique
pur lEghrement dilue, et on chauffe modbrement. On
ajoute graduellement le sulfate de fer par petites quantites

de facon a absorber le chlore a mesure qu’il se degage et

on continue I’addition de ce sel jusqu’a ce que la liqueur,

apres avoir ete chauffee, donne un pricipite bleu avec le

ferrocyauure de potassium, et ne degage plus I’odeur de
chlore ce qui indique que le sulfate de fer est en exces

;
en

pesant ce qui reste de ce sel, on connait la quantite qui a
ete ajoutee soit m gramme. Si la totalite de I’echantillon

etait forme de peroxyde, il faudrait employer 15,9 de pro-
tosulfate de fer, et cette quantite indiquerait par conse-
quent 100 p. 100 de peroxyde, mais si une portion seulement
du minerai est constitue par du peroxyde, on n’emploiera
qu’une quantite de protosulfate proportionnellement plus
petite, cette quantite donnera la proportion reelle de pe-
roxyde, par le rapport suivant :

159 : 25 : est a la quantite employee.

b On fait passer le chlore qui se dbgage dans de I’eau
tenant en suspension de la chaux

;
il se forme du chlorure

de chaux. On dissout une quantite determinee de sulfate de
fer dans de I’eau, et on y ajoute la solution de chlorure de
chaux, jusqu’a ce que la solution de sulfate de fer cesse de
bleuir par I’addition d’une goutte d’une solution de ferrocya-
nure de potassium

; en comparant alors la quantitb de la so-
lution de chlorure de chaux employee avec- la quantite
totale qu’on a obtenue, on connait la quantite de chlore
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produite et, par consequent, la proportion r6elle de pyrolu-
site contenue dans Techantillon.

c Baumann fait passer le chlore dans nne solution de ni-

trate d’argent et calcule la quantit6 reelle de peroxyde de
manganese contenue dans rdcliantillon, d’apres la quantite
de clilorure d’argent produite.

a" Par la transformation de . I’acide oxalique en aeide carho-

nique, au moyen du second atome d’oxyq^ne que le pe-
roxyde de manganese renferme.

On introduit dans un tlacon tare 5 grammes de Techantil-
lon, et on verse dessus d’acide oxalique dissous
dans a5 grammes d’eau, on ajoute au melange precedent
i7S'’,5o d’acide sulfurique et on ferme I’orifi'ce du flacon par
un bouchon que traverse un tube contenant du chlorure de
calcium recemment fondu. Les poids du bouchon et du tube
doivent etre compris dans la tare du flacon. Par suite de
I’addition de I’acide sulfurique, il se produit une vive effer-

vescence due au degagement de I’acide carbonique qui se
desseche en passant sur les fragments de chlorure de cal-

cium et se degage seul. Quand Taction se ralentit, on
chauffe moddrement jusqu’a ce que tout Toxyde de man-
ganese suit dissous; il se separe g6ii6ralement une petite

quantite d’un dep6t brim clair qu’on distingue facilement
des particules noires de Toxyde. Des que Taction est ter-

minde, on laisse refroidir le flacon et coiume il contient
encore une certaine quantite d’acide carbonique, on se

d6barrasse de ce dernier en enlevant le bouchon et en
insufflant doucement de Tair dans le flacon a Taide d’un
tube de verre

;
on replace le bouchon et on pese le flacon

avec son contenu; la difference de poids represente la

quantite d’acide carbonique d6gag6 : un quart de Toxygene
de Tacide carbonique provient de la transformation du peroxy-
de. de manganese en protoxyde qui reste combine avec Ta-

cide sulfurique dans la liqueur. On connait ainsi immediate-
ment la quantity de peroxyde qui existe dans les 5 gram-
mes.

Exemple. — Supposons que le flacon avec son contenu
avec les accessoires pese 90,8 et apres Toperation 9o,8;i5.

La perte de e.,975 represente de Tacide carbonique for-

int de o,8i5 de carbone et de 2,16 d’oxygene. Par conse-

2 1

6

quent, Toxygene provenaut du peroxyde est = o,.'>4

qui represente 2,95 de peroxyde de manganese pur dans

les 5 grammes de la substance a essayer.
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o® ProcicU lie Freseniiis el Will.

On pese une certaine quantite dii minerai nianganesi-

fere fiiiement pulverise qu’on projette en B (fig. n) et

environ deux parties et demi d'oxolate neutfe cle polasse

(qu’on prepare en saturant le bioxalate ordinaire avec du
carbonate de potasse en faisant cristalliser) ou deux parties

d’oxalate neutre de sonde et de I’eau en quantite sul'fisante

pour remplir environ le tiers du flacon
;
I’appareil est alors

dispose comme il est dit page 34 . On ferine le ballon B, on
pese I’appareil et, en aspirant par le tube A, on fait passer

de I’acide sulfurique du ballon A dans le ballon B. Le dega-
gement de I’acide carbonique commence immediatement
ct d’une maniere tres uniforme; des qu’il s’arrete, on fait

arriver de nouveau de I’acide sulfurique, par une nouvelle
aspiration, et on continue ainsi, jusqu’a ce quetout le man-
ganese soit decompose. Cette operation demande environ
cinq minutes, quand il est reduit en poudre tres fine. On
reconnait que sa decomposition est complete lorsqu’il ne se

degage plus d’acide carbonique a la suite de nouvelles addi-

tions d’acide sulfurique en B, et lorsqu’il ne reste plus de
poudi’e noire au fond du ballon

;
alors on fait passer une

plus grande quantite d’acide sulfurique en B, afin d’echauf-
fer le liquide qui y est contenu et de cliasser completement
tout I’acide carbonique qui s’est degage pendant I’operation

;

on enleve le bouclion de cire du tube A et, par le tube D, on
aspire de Fair, jusqu’a ce qu’on ne perceive plus la saveur
de I’acide carbonique; on laisse refroidir I’appareil et on
pese. D’apres les auteurs du precede I’operation complete
pent etre faite en un quart d’heure

;
de la perte de poids

de I’appareil (qui represente la quantite d’acide carbonique
chasse), on connait la quantite de peroxyde reel contenu dans
le peroxyde a essayer

;
ainsi

:

-2 equivalents d’acide carbonique sent a i equivalent
de peroxyde de manganese comme la quantite d’acide carbo-
nique est a £c; a: etant la quantite de peroxyde reel contenu
dans I’echantillon . Supposons que nous ayons opere sur

4 grammes de minerai et que nous ayons obtenu 3,5 d’a-

cide carbonique, on aurait

:

44 43,67 : : 3,5 : x
X = 3,47.

Ainsi 4 grammes de minerai manganesifere, contenant
3,47 de peroxyde, 100 parties de ce minerai doivent conte-
nir 86,7.
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MERCURE
Syn. anglais, Quicksilver, Mercury.
— alleniand, Quccksilber.

Le mercure est un metal qui est liquide a la temperature
ordinaire, d’une couleur blanc d’argent tres brillant; il est

tres brillant, inodore, sans saveur; sa densite est i 3
,
5 c)8 .

II entre en ebullition a 36o° et la densitd de sa vapeur
est 6,97. Le mercure est presque inalterable a I’au^ il emet
des vapeurs ala temperature ordinaire. Il se solidifte a — l\o°

centigrades. On le retire en majeure partie d’Espagne,
d’Autriche, de Californie et du Mexique.
Le mercure que Ton trouve dans le commerce est genera-

lement tres pur cependant, il contient parfois du plomh, de
V^lain, du bismuth et aussi du cuivre.

On decouvre facilement ces impuretes : en effet, le

mercure pur n’adhere pas au verre, a la porcelaine ou a

d’autres surfaces semblables
;
de sorte que si on le projette

dans un plat de porcelaine, les globules sont spheriques,

et conservent leur forme lorsqu’on les agite
;
tandis que s’il

est falsifie avec un des metaux nommes ci-dessus, les glo-

bules, au lieu de rester sphdriques, adherent a la surface,

ou sont en masses 0vales ou irregulieres, faisant la queue

^

e’est-a-dire, laissant des traces metalliques sur la porcelaine

ou le verre, ce quiindique immediatement la presence d’im-

puretes.

Le mercure pur, quand on le verse dans un tube de verre

ferine a une extremite, presente une surface convexe, tandis

que, s’il contient d’autres metaux amalgames, la surface est

plane ou concave. Le mercure qui contient 1/4000 de plomb,

presente une surface plane, quand on le verse dans un tube

de verre
;
cette propriety fait souvent employer cet amalgame

pour la fabrication des tliermometres et autres instruments.

L’objection que Ton fait a I’emploi de cet amalgame dans

les tubes thermometriques de petit diametre, est que la

colonne de mercure se meut avec difficulty, parce qu’il

adhere au verre
;
de plus, il se divise souvent en deux ou

plusieurs portions qui restent . suspendues dans le tube

capillaire, et mettent obstacle a des indications exactes; il

est quelquefois difficile ou meme impossible de reunir ces

diverses portions de mercure en une seule colonne, meme
en communiquant a I’instrument un rapide mouvement cen-

trifuge.

Quand la surface du mercure se ternit, ou se recouvre

d’une pellicule, d’une poudre noire, quand il ne se separe pas
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en globules roods et brillants, c’est un iudice assure de son

impurete.
La distillation est un moyen facile de separer le mercure

des autres nnHaux auxquels, il pent etre melange. On pent
effectuer la distillation dans un tube de fer recourbe ou
dans line cornue de meme metal, munie d’un tube de fer

recourb6, communiquant avec un recipient refroidi
;
on

pent meme employer de fortes cornues de verre; les

impuretes restent dans la cornue.
Quand on distille le mercure dans une cornue de vei’re,

il est bon de lui m^langer environ un tiers ou un quart de
son poids de limaille de fer, et le col de la cornue doit

commimiquer avec un recipient a moitie plein d’eau; I’extre-

mite de la cornue doit etre disposee de facon a atteindre la

surface de I’eau sans y plonger. Si le col de la cornue est

trop court, on pent obvier a cet inconvenient en y adaptant
un tube de verre ou un rouleau de papier.

M. Millomi remarque que la presence de certains metaux,
comme le plomb et Letain, s’opposent d’une facon notable a

la distillation du mercure, tandis que d’autres metaux an
contraire tels que le platine et le fer la facilitent.

M. Barreswill a montre que cet effet est du, dans le pre-
mier cas, a une pellicule d’oxyde, provenant de metaux
oxydables, laquelle recouvrant la surface du mercure met
obstacle a sa volatilisation. Une couche d’huile ou de resine
produirait le meme effet.

Quand le mercure contient de Varsenic ou du zinc, une
portion du zinc et la totalite de I’arsenic passent avec le

mercure a la distillation.

Dans ce cas, on traite le mercure par Tacide nitrique

dilue, et on agite bien letout; I’arsenic etle zinc, et d’ailleurs

tons les metaux que contient le mercure, peuvent etre ainsi

elimines a I’etat d’azotates, excepte Tetain. Dans ce dernier
cas on emploie I’acide chlorhydrique et on cliauffe legere-
ment : I’etain est transforme en clilorure.

On reconnait la presence de I’arsenic dans la solution

ci-dessus, en faisant passer un courant d’hydrogene sulfure
a travel’s la solution et en recueillant le sulfure forme sur
un filtre. On chauffe ce sulfure au chalumeau avec de
I’acetate de soude sur un cliarbon; s’il se degage une odeur
alliacee, infecte, due k la production d’oxyde de cacodyle,
c’est un indice de la presence de I’arsenic.

OxVDE MERGURIQUE OU BIOXYDE DE MERCURE {oxydc TOUgC
de mercure prdcipiU). — Le bioxycle cle mercure se pre-
sente ordinairement sous forme d’une poudre cristalline,
d’une couleur rouge ou rouge orange, qui devient jau-
nAtre quand on la r6duit en poudre tres fine; il est peu
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soluble dans I’eaii, et sa solution verdit le sirop de violette.
Quand on le chaufl’e le peroxyde de mercure brunit, mais
il redevient rouge par refroidissement.
A /|oo° il se decompose en mercure qui se condense sur

les parois froides eten oxygene qui se degage.
Le bioxyde de mercure est quelquefois falsifie avec du

minium, de la mine orange ou de la brique pil6e. On recon-
nait cette fraude, on en chauffe une faible quantite dans un
))etit tube a essai de verre peu fusible, jusqu’a ce que le

bioxyde de mercure soit completement decompose
;

s’il y a
du plomb, il restera un residu de protoxyde de plomb

;
ou

s’il y a de la brique pilee, cette derniere restera inalteree
dans le tube; on pent encore chauffer une petite quantite
de peroxyde de mercure sur un charbon a I’aide du chalu-
meau, il restera sur le charbon le plomb ou la brique
pilee, si le sel suspect en contenait. Ou ajoute aussi qucl-
quefois a I’oxyde mercurique des poudres vegetales : il

suffit dans ce cas d’agiter le sel avec une assez grande
quantite d’eau : les poudres vegetales, plus legeres, sur-

nagent et I’oxyde tombe au fond du vase.

Protochlorure de mercure {chlorure mercureux, Calomel,

Mercure doux). — Le calomel, est une combinaison de
mercure avec le chlore

;
il est blanc, inodore, sans sa-

veur, cristallin, demi-transparent, volatilisable par la cha-
leur, un peu moins rapidement que le sublime corrosif.

On le rencontre presque toujours en poudre tres fine et

il est appele calomel a la vapeur. On I’obtient sous cette

forme par la condensation brusque qu’on lui fait subir apres
I’avoir volatilise. On designe sous le nom de pr^cipiti blanc

une autre variete de chlorure mercureux obtenu par voie

humide, en precipitant par I’acide chlorhydrique une solution

de nitrate mercureux.
Pulverise, il a une belle couleur blanche, et devieut gris

ou noiriitre sous Paction de la lumiere solaire qui lui fait

subir une reduction partielle. 11 est a peu pres insoluble

dans Peau froide et se dissent dans 12,000 parties d’eau

bouillante.

Le calomel est souvent falsifie par un melange de diverses

poudres blanches, corame la craie, le sulfate de baryte, la

ceruse, et il est quelquefois altere par du sublimi corosif

que des lavages incomplets lui out laisse
;
on le falsifie

encore avec du sel ordinaire et sel ammoniac.
On dbcouvre facilement les impuretes fixes en volatilisant

completement le calomel par la chaleur et en pesant le

residu.

Pour determiner la nature des impuretes fixes, ou traite

le residu de la calcination par de Pacide chlorhydrique dilue.
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S7I reste ua residu insoluble, c’est du sullate de plomb onde baryte. On distingue ces derniers run de I’autrP pn
humectant le residu insoluble avec du sulfydrate 1̂^0 -
niayie . le lesidu noircira sliest forme de sulfate de plombtcuidis qu il restera blaiic, s’il est constitue par du sulfatede baryte. Si en traitant le residu par i’acide chlorhyc r que
il se produi line effervescence, c’est une ind ce de hpresence dun carbonate, de chaux (craie) mi no

indique ci-dessus naiMesull^jdiate d amraoniaque les distinguera I’un de I’autre • sic est du carbonate, de plomb, le residu noircira et si c’estdu carbonate de chaux, il restera blanc.
’ ^

On pent aussi dissoudre le residu laisse apres la culci

reTd’ht^lroo-^ I’^'isser iin cou-
i? Ik sulfure a travers la solution; s’il y a du

pm 1 oxalate dammoniaque uonne un precinite blanp d’nvn
ate de cliaux, si le calomel etait lalsiflnvec tie la cra'^lien seraitdememe.de la solution primitive si elle i?avnitlien donne par lliydrogene sulfure. C’est que dans ce casd n y aurait pas de plomb.

^

La presence du sublime corrosif est touiours une imnm-Ptnaccidentelle, provenant d'une preparation ddSuS on

vSS^eV= dtTa/c^oo^lS^

;pi,ueril’lS''Ll“a;>
d ai gent donnera. un precipite blanc de chlorure d’are-pnt •

oil bien on obtiendra un precipite noir de sulfure de^mpr’cure SI on la traite nar le ,snlfhvri,^n+o •

®
uii pieuipiLP nOir ae SU fnrp Hp mm.

mercSre 7oxyde S"mercure.

«s?gSie ptsitalir
ians le commerce en masses blanrhps amn

Tistaux confus de I’autre c6te Oue^lnlS^®^
•encontre e„ pctits oHsLf

16
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ail contact de I’air. C'est un poison trfes violent, sa densite

est 6,5o. ,

Le sublimd corrosif est gbneralement pur. bhauiie an

rouge, il se liquifie et se volatilise completement. A une

temperature raoins 61ev6e, il se volatilise encore, mai^s sans

subir la fusion. Il doit se dissoudre completement dans

I’ether sulfurique, ainsi que dans trois parties da cool troid.

n est completement soluble dans I’eau, etl ether 1 enleve de

sa solution aqueuse. S’il contient du calomel, il reste un

rbsidu quand on le dissout dans I’eau, le calomel etant inso-

luble dans ce vehicule.

La solution aqueuse de sublim6 corrosif est decomposee

et precipitee par I’eau de chaux, ou par une solution de

potasse sous forme d’un precipite jaune completement vola-

tilisable par la chaleur. Tout residu est une impurete, dont

on pent directeraent determiner la quantite par la balance,

un exces d’ammoniaque caustique produit dans une solu-

tion de bichlorure de mercure, un precipite ue

chloroamidure de mercure ou sel alembroth insoluble

METAL BLANC

Syn. anglais, German silver, Packong.

Ces alliages sont formes par du nickel, du cuivre et du

zinc en proportions diverses etcontenant quelquelois un

pen de plomb et de fer, comme I’indique le tableau suivant.

Nickel

Zinc
Cuivro
For
Plomb
Arsenic

H
g - ^
2 ~ s
0 §2
a = f?

a*
“

OHDINAlllE. ELECTHUM. TDXEN..G. PACKLONG.

CS 0
P‘2

°l
TOMIIAC.

2o
25
50

»

23.8

18.9

59,3

»

))

20,08

24,13
55.19

)>

)>

99.0

19,4
ol,6
»

»

3V,4

19,9

43,7

>»

»

27,13
2^00
45,83
»

»

u

13.0

23.0
57.4

9,0
»

u

31.0
25.4
40.

4

2.0

23, i4

18.52
35 . 53

2.83
w

97

2
>1

u

1

100 100,00 100,00 100,00 100 , 0 c 100,00 100,00 100. 00 100,00 100

Le ciment employe pour souder le m^tal

de cinq parties de metal blanc et de quatre Pa^es
. ;

L’alliage lorsqu’il est fondu est coule en feuilles mince,

puis reduits en poudre.
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Analyse du m^tal blanc. — On dissout dans de I’acide

nitrique pnr de I’alliage. Lorsque la dissolution est

complete on elimine I’exces d’acide par evaporation et on

etend la solution d’une grande quantite d’eau. 11 est a

observer que pendant la dissolution le metal blanc, s’il est

plaque d’argent sera attaqu6 d’une faqon inegale et I’acide

dissoudra plus rapidement I’alliage a la partie inferieure,

laissant I’argent en couche mince. Avant que le tout ne soit

dissous, on examine ce depdt d’argent et s’il a une surface

polie des deux cOtes, I'argent a ete depose par un precede
electro-chimique ;

dans le cas contraire, I’objet essayd a ete

plaque par le precede ordinaire. Lorsqu’on a determine ce

point et lorsque le tout a ete dissous, on ajoute de I’acide

chlorhydrique a la solution pour precipiter I’argent et on
chauffe le tout moderement, de maniere a agglomerer en
masse le precipite de clilorure d’argent; on le recueille

ensuite sur un filtre aussi petit que possible, on le lave, on
le desseclie avec soin et on le calcine dans un petit creuset

de porcelaiue
;
on fait brCiler sbparement le filtre sur le cou-

vercle du creuset. Lorsque la masse a dte fondue, puis

refro'idie. on pese le clilorure d’argent; i45,o5 de clilorure

d’argent representent io<S d’argent, ou cliaque gramme de
clilorure contieut 0,7536 d’argent.

On pent aussi determiner la proportion d’argent avec une
solution titree d’acide chlorhydrique (voir Essai de Vargenl).

La liqueur separee par filtration du clilorure d’argent est

ensuite traitee par un courant d’hydrogene sulfure qu’on y
fait passer jusqu’h refus. On sbpare par filtration le precipite

noir produit; on le lave et on le fait digerer dans de I’acide

nitrique concentre, on ajoute ensuite a la solution del’acide
sulfurique qui precipitera le plomb si ce metal est present.

Si c’est le cas, on evapore le tout a siccite et on chauffe un
peu plus fortement vers la fin de reparation pour chasser
I’exces d’acide employe. On traite par I’eau la masse seche
qui laisse le sulfate de plomb iiidissous

;
on le recueille sur

un filtre, on le lave, on le seche, on le calcine Ibgerement
dans un creuset de porcelaine et on le pese. 162 de sulfate

de plomb contiennent io4 de plomb
;
ou chaque gramme de

sulfate de plomb contient o,75563 de plomb.
A la liqueur separee par filtration du sulfate de plomb,— ou

si ce metal est absent, a la solution nitrique du sulfure pro-
duit par riiydrogene sulfurb, — on ajoute de la potasse qui
precipitera le cuivre sous forme de protoxyde

; on fait bouil-
lir le tout et on recueille sur un filtre le pr6cipite d’oxyde
de cuivre

;
on le lave avec de I’eau chaude, on le seche, on

le calcine et on le pese immediatement apres refroidisse-
ment

;
on conserve le creuset bien fefme pour 6viter Tab-
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sorption de I’hiimidite. opjyf) de protoxyde de cuivre con-
tiennent 5r,7.5 de cuivre ou chaqiie gramme de protoxyde
contient 0,7987 de cuivre'.

On fait bouillir la liqueur separde par filtration du preci-
pite produit par Fhydrogene sulfure pour en chasser le

gaz
;
lorsque toute odeur a disparu on verse du carbonate

de soude dans la liqueur et on fait bouillir le tout pendant
quelques minutes; le zinc et le nickel sont precipites. On
recueille le prdcipite sur un filtre et on le dissout dans I’a-

cide acetique qui convertit le nickel et le zinc en acetates.
La solution doit contenir un exces d’acide acetique. On fait

alors passer un courant d’hydrogene sulfurd dans la solu-

tion, le zinc est precipite a Letat de sulfure de zinc, tandis
que le nickel reste en solution.

On separe par filtration le precipite de sulfure de zinc;
on le lave et on le redissout dans I’acide clilorhydrique ; on
Ten precipite ensuit’e a Letat de carbonate de zinc par une
solution de carbonate de soude. On recueille le precipite

sur un filtre, on le lave, on le seche et on le calcine. La caL
cination le convertit en oxyde de zinc et on le pese cet

etat. 40,7a d’oxyde de zinc contiennent 52,75 de zinc, 011 un
gramme d’oxyde contient 0,8027 de zinc.

La liqueur sdparee par filtration du sulfure de zinc con-
tient le nickel

;
une partie de ce dernier mdtal est contenue

aussi dans la solution d’ou on a precipite le zinc et le nickel

par le carbonate de soude, comme il a ete dit dans le para-

graphe precedent. Par consequent, on melange les deux
liqueurs et on precipite la totalite du nickel au moyen d’une’

solution de potasse caustique, qui produit un precipite volu-

mineux, vert pomme, d’hydrate de protoxyde de nickel. On
chauffe le tout, puis on jette le precipite sur un filtre, on le

lave a I’eau bouillante, on le seche, on le calcine et on le

pese. 57,5 d’oxyde de nickel contiennent 28 de nickel, ou

I gramme d’oxyde contient 0,7857 de nickel.

MIEL

Syn. anglais, Honey.
— alleniand, Honig.

Le miel est une substance sucree produite par I’abeille.

11 est d’une consistance demi-fluide, blanc, jaune ou brun;

il possede quelquefois une saveur aroniatique
;
le miel brun

est generalement doue d’une saveur acre, desagreable.

Il y a plusieurs sortes de miels. Les plus estimes sont les

miels de Narbonne, d’Angouleme et d’Orldans. Le moins

estime est le miel de Bretagne.
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Voici le nieilleur mode de purification du miel • on le di^sout dans son poids d eau et I’on iait boniJIir sans ecumer •

on retire du leu et, apres refroidissement, on verse 1^00/
sur un blanchet prealablement reconvert d’une couche de.cen mmtres d^pa.sseur de sable blanc, fin et WenLa solution de imel qui filtre a la couleur du vin Waneon lave avec de I’eau froide le sable du blanchet et on faitevaporer la liqueur en consistance de sirop
Le nnel est quelquefois falsifie avec de la craie mais plussouventavec diverses farines, dn sirop de glucose Ws[ages, de \^ rnmsse, etc., etc. Ces falsifications sont fSs

chtori.ydrique'

glucose se trouve melange au miel on en
' Suc^^

presence par les precedes d6crits a Particle

rejeter le miel qui a ete conserve plus d’un an nniest de\enu sirnpeux ou dont la saveur est legerement aeidpoil piquante; e’est pour prevenir cette altbrftS^! ’

^

ajoute souvent de la' farin!; ou de I’amSon Sd^le miel qui a subi ce traitement, il se liquefie toiit d^aborH p?par le refroidissement il devient solide et
^ ®t

-MINERAI de cobalt
Syn. anglais, Cobalt ores.

jhaude de I'ammonia^lle jusqu^rtactioli IdgSemem alc!‘ine, pms on ajoute du succinate ou du bei^oate d’anfm^iiaque pour precipiter le fer. On precinitp W i?m,p^
?'

)ar la potasse et on filtre. On lave les^xvdpi
le nickel a diverses reprises- on les dissmit

cobalt et

sure de pota-ssium pur, puL ok les faft bmfrn^^
1 o.xyde de mercure recemment precipite On filtre^nT;arlacide acetique; on fait boWmr,'^pW^^^^^^
ate de cuivre et on fait bouillir de nouvia.i i i
1 formule suivante :

nouveau. Le precipite a

CiDCo^Cy*.

16.
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On le recueille et on le calcine pour cl6truire le cyano-

gene
;
on le dissout dans I’eau rdgale et on separe le cuivre

par I’hydrogene sulfurd; on redissoiit ce prdcipite et on

prdcipite I’oxyde de cuivre par la potasse. ()n calcule la

proportion du cobalt d’apres cello du cuivre; a dcjuivalents

de cuivre equivalent a 2 de cobalt.

Extraction du cobalt et du nickel de leurs minerais. — La

mdthode suivante est employee dans une usine a Birmin-

o-ham ; le minerai employe est formd principalernent par

des suifo-arseniures mbtalliques et contenant generalement

6 p. 100 de nickel et 5 p. 100 de cobalt. On melange le mine-

rai avec une petite quantite de carbonate de cliaux et de

spatli-fluor et on chaulfe le tout au rouge blanc dans uu

fourneau a reverbere
;
la masse fond a cette haute tempera-

ture, et une scorie vient Hotter a la surface d’une masse

fluide d’aspect metallique
;
on laisse ecouler du fourneau la

matiere liquide par une ouverture particuliere, et on I’ar-

rose avec de I’eau pour pouvoii’ la rdduire plus facilement

en morceaux. L’experience a montre que quand la scorie

est d’une couleur terne, c’est une marque de la presence

du fer
;
mais si sa surface est noii’e et brillante, c’est une

preuve qu’elle est exempte de ce metal. On reduit la masse

m6tallique en poudre tres fine et on la calcine au rouge \if

dans un fourneau ;
on surveille constamment la temperature

et on la regie de maniere a eviter la fusion
;
on chasse ainsi

une quantite considerable d’acide arsenieux. L’air ayant un

fibre acces jusqu’a la masse, celle-ci s’oxyde, et son poids

diminue. La calcination, qui dure environ douze heures, est

prolongee jusqu’a ce qu’il ne se degage plus de fumees

blanches ;
puis on traite par I’acide chlorhydrique le residu

qui se dissout presque completement ;
on dilue le liquide

avec de I’eau, puis on ajoute du lait de chaux et du chlorure

de chaux pour precipiter le fer et I’arsenic. On jette le pre-

cipite apres I’avoir lave avec soin. On fait passer dans la

liqueur, iusqu’a saturation, un courant d’hydrogene sulfure

qui a passe dans un flacon laveur; on cesse de faire passei

I’hydrogene sulfure quand quelques gouttes d’ammouiaque,

aioutees h une petite portion de la liqueur filtree, donuent

un precipite noir
;

si I’hydrogene sulfure ne se trouvait pas

en exces, le precipite produit par Laminomaque serait vert.

On lave le precipite et on le jette, puis on fait passer dans

les eaux de lavage un courant d’hydrogeue sulfure.

cipite alors le cobalt avec une solution d hypochlorite ue

chaux. Le precipite lave, seche, puis chauflfe au rouge es

considere comme un oxyde de cobalt
;
une partie est vendu

sous cette forme. On en chauffe une autre partie au roug^

blanc; par ce traitemeht, I’oxyde perd de son poids, mai>
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augmente cle densite; il est vendu comme protoxyde de
cobalt.

On traite par du lait de chaux le liquide duquel on a pre-
cipite le cobalt; il se forme im pr6cipite de nickel a I’etat

d’hydrate. Ce precipite est lave, seclie, et porte an rouge;
puis on le melange avec du cliarbon et a I’aide d’uue forte
clialeur, on le reduit i\ I’etat de nickel spongieux qui sert
dans la fabrication du maillechort.

L’oxyde de cobalt ainsi prepare est d’lme remarquable
piirete.

Reduction de I’oxydede cobalt .— Onpese exactementletube
de verre muni d’lme boule et relie an tube en U b {fig. 56.)

Fig. 36.

contenant le chlorure de calcium
;
on introduit une quantite

connue d’oxydo prealablement pesee;^puis on note exacte-
ment de nouveau le poids du tube a boule. On fait passer un
courant d’hydrogene qui se desseche en passant dans le
tube en U et qui passe a travers tout I’appareil, puis on
chauffe la boule contenant I’oxyde

;
on doit chaufTer d'abord

doucement, puis on eleve graduellement la temperature au
rouge qui est necessaire pour empecher le metal reduit de
devenir pyrophorique et, par consequent, de s’enflammer au
contact de I’air. L’hydrogene r6duit I’oxyde metalliqiie en
donnant naissance a de I’eau qui s’ecliappe sous forme de
vapeur. Lorsque I’eau a cessb de se former, on cesse de
chauffer la boule et on laisse refroidir, tout en continuant a
faire passer le courant d’hydrogene; on pese ensuite le tube
a boule et de la quantite du metal r6duit obtenu, on calcule
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la qiiantite contenue dans la quantite du protoxyde precipit6.
Si la teinperatui’e n’a pas 6te siiffisamment (de.vee, le cobalt
reduit s’oxydera ii la temperature ordinaire; inais si on I’a

cliauffe an rouge, il n’absorbe I’oxygene qiie tres lentement,
Precipitatmi a Vital de sulfure. — On ajoute a la solution

du sel ammoniac, puisunleger exces d’amrnoniaque etfina-
lement du sulfhydrate d’ammoniaque jusqu’a cessation de
prdcipitd. Le sulfure de cobalt qui en resulte est lave avec
de I’eau contenant im pen de sulfhydrate d’ammoniaque,
puis mis a digerer avec de I’eau regale et precipite par la

potasse, precisement comme le sulfure do nickel. L’oxyde
hydratb, apres avoir ete lav6, s(k;he et calcine, est reduit
par rhydrogene de la facon susindiquee. Rose dit que, en
presence des sels ammoniacaux, le cobalt doit toujours etre
precipite par le sulfhydrate d’ammoniaque.

Siparalion de Voxyde de colbalt des oxydes de nickel, de zinc

et de chrome.

A. Du nickel. — Plusieurs methodes out ete proposees
par diflferents chimistes mais jusqu’a ces derniers temps le

precede de Philipps a ete prefere, void ce precede :

« Mithode de Philipps. — Les oxydes sont dissous dans
,

un acide et la solution sursaturee avec de I’ammoniaque,
apres avoir ajoute une quantite suffisante de sel ammoniac
pour prevenir toute precipitation; la solution qui a mie
belle couleur bleu del est largement 6tendue d’eau privee ...

d’air par ebullition. On ajoute a la solution chaude de la po-
tasse caustique et le vase est ferine avec un bouchou.

.
,

’

L’oxyde de nickel est precipite et I’oxyde de cobalt reste

en solution dans la liqueur. Lorsque le nickel s’est depose, ,,,

.

la liqueur surnageante, qui doit avoir une couleur rose
rouge, est filtrde et I’oxyde de nickel lave a I’eau chaude, '

vj

calcine et pes6. L’oxyde de cobalt de la liqueur est preci- "

;

pite par le sulfhydrate d’ammoniaque..
Voici pour quelle raison on doit diluer la solution des ;

"

oxydes avec I’eau privee d’air. C’est que I’oxyde de cobalt '

r,

dans une solution ammonicale est change en peroxyde de
cobalt qui se precipitant sous forme d’une poudre noire

souillerait I’oxyde du nickel. Plus la solution est diluee moins
I’oxyde de cobalt s’oxyde. Lorsqu’une grande quantite de

sel ammoniac est presente, la quantite de potasse cans- ...

tique necessaire pour precipiter I’oxyde de nickel est’^i.,

tres considerable. Selon Fresenius la separation par cette

mithode n’est pas complete. Le cobalt contient toujours .

des traces de nickel et le nickel prdcipite contient souvent

des traces de cobalt.
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P Melhodc lie Liebig. — Elle est fondee sur les con-

siderations suivantes :

Lorsqu’un sel de cobalt est chautTeavec du cyanure de po-

tassium et un exces d’acide cj^anhydrique il est changd en
percyaniire de cobalt et de potassium (Co, Cyo K 3 .) dont la

solution ne doit subir aucune decomposition par I’dbullition

avec les acides mineraux. D’autre part le precipite produit

par le cyanure de potassium dans des solutions de sel de
nickel est redissous par le cyanure de potassium, mais la

solution est decompos6e par Tacide sulfurique dilue, le

cyanure de nickel etant precipite.

En consequence, lorsqu’un melange de sels de cobalt et

de nickel contenant un acide libre est traite avec un exces
de cyanure de potassium et legerement chauffe, on obtient

en solution le cyanure double de nickel et de potassium et

du colbaticj^anure de potassium (Ni Cy -f- K Cy) -f (COaCycKs)
et en ajoutant de I’acide sulfurique dilue dans la solution

froide, trois cas pourraient se presenter.
Si le cobalt etle nickel existent dans la solution dans .

la proportion en poids de 2 de cobalt contre 3 de nickel,

nous avons dans la solution 3 (Ni Cy
,
KCy) -j- CoaCycKg) et les

3 equivalents de nickel remplacant les 3 equivalents de
potassium dans le cobalticyanure de potassium produisent
du cobalticyanure de nickel (CoaCyoNig) sous forme de
precipite blanc bleuatre ne laissant en solution aucune
trace de nickel ou de cobalt.

2° Si la solution contient moins de nickel que la quantite
qui correspond aux proportions ci-dessus, une certaine quan-
tite de cobalticyanure de potassium reste en solution tandis
quele cobalticyanure de nickel est encore precipite.

3“ Si la solution contient plus de nickel que la quantite
correspondante aux proportions ci-dessus, du cobalticya-

nure de nickel est encore precipite en meme temps que
I’exces de cyanure de nickel qui, par une longue ebulli-

tion avec I’acide clilorhydrique est completement converti
en chlorure de nickel qui reste en solution.

Le cobalticyanure de nickel, quoique insoluble dans I’a-

cide clilorhydrique est decompose par rebullition avec la

potasse caustique en protoxyde de nickel et cobalticyanure
de potassium soit :

COaCj^gNij -f 3Ko = COaCyeKa -j- 5NiO

et le chlorure de nickel est aussi decompose par la potasse
en protoxyde de nickel et chlorure de potassium. De li la

mbthode suivante d’analyser les melanges de nickel et de
cobalt qui est applicable a toutes les proportions.
On ajoute de I’acide clilorhydrique ala solution des me-
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taux puis du cyanure de potassium on exces jusqu’a ce
que le pr^cipitd d’abord formd se redissolve. On lait bouillir

le tout, ajoutantde temps en temps de I’acide chlohydrique,
jusqu’^ ce qu’il cessede se ddgager de I’acide cyanhydrique.
On ajoute alors de la potasse caustique en exces et I’ebulli-

tion est continuee jusqu'a ce que le j)rotoxyde de nickel

hydratd soit compldtementprecipite. Alors on filtre, le li-

quide filtre contient tout le cobalt sous forme de cobal-

ticyanure de potassium. II est evapore a siccite avec un
exces d’acide nitrique, le residu est fondu et traite par
I’eau chaude. Le peroxyde de cobalt reste, on le dissout

dans I’acide chorliydrique et la solution est traitee comme
il a ete dit plus haut.

Lorsqu’un melange des deux oxydes est dissous dans
I’acide cyanhydrique et la potasse et la solution tenue a

rebullition le cobalt est change en cobalticyanure de potas-

sium et le nickel en protocyanure de nickel et de potassium

;

tout le cyanogene est enleve de ce dernier par Voxyde de
mercure par lequel le nickel est precipite sous forme d’oxyde.

L’oxyde de mercure n’apporte aucun changement dans le

compose cobaltique.

Au lieu d’ajouter de I’oxyde de mercure a la solution

froide des cyanures meles, celle-ci pent etre sursatur6e

avec le chlore et le protocyanure de nickel qui en i*esulte

est de nouveau dissous par la potasse caustique. Le chlore

est sans action sur le compose de cobalt tandis que le com-
pos6 de nickel est d6compos6 et tout le nickel est preci-

pite sous forme de peroxyde noir. L’operation ne doit pas

etre faite a chaud, autrement du sesquioxyde de cobalt est

precipite avec le nickel. On doit avoir soin que pendant
I’introduction du chlore, la liqueur soit mainteuue fortement

alcaline.

Lorsqu’on analyse des minerals de nickel qui ne contien-

nent que de petites quantites de cobalt, on doit employer

un exces considerable d’acide chlorhydrique pour precipiter

les cyanures dissous dans le cyanure de potassium
;
et le

melange doit etre maintenu a I’ebullition pendant uue

grande heure.

7 Mithode de Rose. — Cette methode est fondee sur la

tendance plus grande qu’a le protoxyde de cobalt de passer

a un degre superieur d’oxydation.

Les deux metaux sont dissous dans I’acide chlorli3^drique,

la solution doit contenir un exces suffisant d’acide fibre,

elle est diluee avec beaucoup d’eau; si on a opere sur

I gramme a iS'‘, 5 o d’oxyde, on devra ajouter a la solution

environ 2 pintes d’eau. Comme le cobalt possede un pou-

voir colorant plus considerable que le nickel non seulement
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eii perles niais encore en solution, la solution dilute est de

couleur rose nieme lorsqiie la quantity de nickel prdsente

excdde de beaucoup celle du cobalt. On fait alors passer

pendant plusieurs heures un courant de chlore a travers la

solution (M. Henry recommande une solution de biome
ajoutee a la solution jusqu’a ce qu’elle en repande forte-

ment I’odeur. II troiive que cela r6ussit aussi bien qu’a\ ec

le chlore et le precede est moins desagreable) et la partie

du llacon qui est au-dessus du liquide doit rester remplie

de gaz apres que le courant a cessd.

On ajoute alors du carbonate de baryte en exces et on
laisse le tout au repos pendant douze a dix-lmit heures en
agitant frequemmeut; le peroxyde de cobalt precipite et

I’exces de carbonate de baryte sent soigneusement laves a

I'eau froide et dissous dans I’acide chlorhydrique chaud.
Apres la separation de la baryte par I’acide sulfurique, le

cobalt est precipite par I’hydi'ate de potasse, et, apres avoir

ete lave et seche est reduit par I’hydrogene.

Le liquide qui a ete par filtration de I’oxyde de cobalt est

de pure couleui’ verte, il est fibre de toute trace de cobalt.

•\pres la separation de la baryte par I’acide sulfurique,

I’oxyde de nickel est precipite par la potasse caustique.

Pour avoir des resultats exacts il est absolument necessaire

. d’attendre longtemps, douze ou meme dix-huit heures apres
I’addition du carbonate de baryte, parce que la precipitation

de I’oxyde de cobalt est fort lente.

(? Autre milhode. — Les deux oxydes sent couverts d’a-

cide cyanhydrique et de la potasse ajoutee jusqu’a ce
qu’une portion reste indissoute. La solution est tenue a
I’ebullition pendant un quart d’heure, on ajoute alors de
I'oxyde de mercure hydrate humide jusqu’a ce qu’uue por-
tion reste indissoute; un precipite vert apparait contenant
le nickel avec I’exces d’oxyde de mercure. Par calcination

. on a de I’oxyde do nickel pur. On ajoute de I’acide acdtique

au liquide filtre pour faciliter la reaction et on le precipite

avec le vitriol bleu. Le precipite bleu contient tout le cobalt;

.. il est sbche, calcine et redissous dans I’acide chlorhydrique.

On precipite de cette dissolution le cuivre par I’hydrogene

^
sulfure et du liquide filtre le cobalt par la potasse. La rae-

' thode est basee sur ce fait que le nickelocyanure de potas-

sium est decompose par I’oxyde de mercure tandis que le

cobaltocyanure de potassium n’eprouve aucuue alteration.

B. De I’oxyde de zinc. — L’oxyde de zinc pent etre sdpard
..de I’oxyde de cobalt par le precede Liebig avec le cyanure
de potassium.
Le cobalticyanure de zinc est dissous dans I’acide chlo-

rhydrique bouillant et on obtient une solution claire. On
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ajouto de la potasse caustiqiie et Ton fait Ijouillir, le cobalt
etle zinc sont retenus en dissolution, le premier a I’etat de
cobalticyanure de potassium et le second k I’etat d’oxyde.
On precite le zinc de la solution par I’hydrogene suU'ure
(Brunner). Les metliodes de Berzelius et Ullgren pour la

separation de I’oxyde de nickel d’avec I’oxyde de zinc peu-
vent de meme etre employees pour la separation de I’oxyde
de cobalt.

C. De Voxyde de chrome. — Elle est effectuee dela meme
maniere que la separation de I’oxyde de nickel d’avec
I’oxyde de chrome.

MINERAIS DE CUIVRE

Syn. anglais, Copper.
— alleinand, Kupl'er.

A. Minerals oxydes, comprenant Voxyde, le sous-oxyde,
la malachite et le idiosphate de cuivre (Mohr).

Selon la richesse du mineral a essayer, on chauffe avec
un melange d’acide sulfurique et d’acide nitiique faible de
5 a lo grammes dn mineral reduit en poudre impalpable;
on fait bouillir le melange, on evapore a siccite, puis on le

chauffe jusqu’a ce qu’il cesse de donner des vapeurs. Le
cuivre se transl'orme en sulfate non decomposable par tine

chaleur moderee et tres soluble dans I’acide sulfurique, au
contraire, le fer se trouve converti en sous-sulfate ferrique

legerement soluble et le plomb en sulfate insoluble. L’elain

et Vanlimome sont transformes par I’acide nitrique en
oxydes qui resistent a Taction du dissolvant. Lorsque la

capsule est refroidie on ajoute de Teau distillee, on fait

bo.uillir la solution et on filtre. La liqueur filtrde contieiit

tout le cuivre et de petites quantites de sulfate ferrique.

En traitant cette solution par du zinc, le sel de fer est reduit

et le cuivre precipite par Tebullition a Tdtat metallique.

Pour etre certain de la precipitation complete du metal, il

suffit d’ajouter une petite quantite d’une solution d’hydro-

gene suifure a une goutte du liquide surnageant. Pour
debarrasser le cuivre de Texces de zinc on traite la poudre
par Tacide chlorhydrique jusqu’a ce qu’il cesse de se degager
des billies d’hydrogene. On lave avec de Teau distillee

bouillante le metal debarrasse du zinc
;
on doit eviter Tac-

tion de Tair lorsque la solution est acide, car une certaine

quantite de cuivre se dissoudrait
;
on evite cet inconvenient

en faisant rapidement le lavage. Le cuivre reduit est des-

sechd a Tetuve jusqu’a ce qu’il cesse de perdre de son

poids.
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La pi'eseuce dans le mineral du zinc, du manuam'^^P ri„
fcr, du cobalt et du nickel iiQ nuit pas iila precision de I’ana
lyse, car aucuu de cesmetaux n’est precipite par le zinc

B. Minerals sulfures. - On doit repeter a diverses reprises
le trai ement par l acide siilfurique et I’acide nitrique endessechant et en calcmant le metal apres cliaque traiternenta 1 acide Cette methode d’apres I’auteiir a ravantage dS

'

applicable a tons les minerals quelque soitlenr composition
et dene pas necessiter une analyse qualitative preliminaire'En second lieu le cuivre est separe des metaux nloirl'^tam, antimoine, dont on le debarrasse avec difficulte oarlesmethodes brdinaires, tandisque quatre meC .bm Urcobalt, nickel n out aucune influence sur I’exactitude diidosage et peuvent etre negliges.

au

Mithode de Lovel pour doser le cuivre. — C’est imp mnH;
fication de la methode proposee par pom plZi
quant,tative du to (voir Fel). On introZt irsolu^ Sprique dans un flacon boueliant a I'emeri, on aioute deamniomaque jusqu’a ce que le liquide prenne une cou-le,^ bleue ti'anspai'ente, eton I’eniplitle flacon avec de IVanprivee d'a.r pa,- dbullition, on iuU-iduit une la,ue de ci^to-L'tres p'-opre etsoigneuseraent pesee dansle flacon qu’on refeime immbdiatement

;
quand la liqueur est devenue nar-faitement incolore on retire la lame, on la seclie et on lapese, la diminution eii poids qu’elle a subie indimm h

quantite de cuivre qui se trouvait priniitivement dans lasolution
;
le resultat qui est tres exact lorsque I’operationest bien conduite. repose sur I’abstraction d’unSvS
H chaque equivalent d’oxyde du cuivre

n??dp”np^^“^
^ solution, pour former un equivalent de sous-oxjde de cuivre qui donne avec I’ammoniaque une soliiHnnincolore. Ce precede demande un temps considerable et de

p US' n es pas applicable en presence des nietaux ItSn^ssusceptibles d etre precipites par le cuivre
Methode de Cassaseca. — Elle consiste a dissoudre Ipmineral de cuivre dans un acide; a ajouter un exces d’am-

cPtfp‘^*'*T
^ comparer la teinte que donnecette solution avec celle donnee par un poids conni? ripcuivre pur dans les memes conditions.

^

METHODES VOLU.VIETIUQUES DE DOSAGE DU CUIVRE

A. Milhodc dc Pelouze (Compte rendu 10 fpvn'pp « r\Ce precede d’analyse fut suffc'ere h I’antpm- .-v

^8i6).

tude et la raniriite .^vor I'exacti-tuclc ct la ,-apiditc a te le ,,to1S
>''«“«

•nalyscs pa,- le pi-ocefle cUictuvert fi v*r L-
,u blit p,„- pl„sie,„-s ,„oycns diffib-tnts, t'ots basis p,-i,S
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lament sm' le flnSeSJ'^ar
tion simultaiiee. voici

' eertaine quantite

lui : on di.sout dans ^ Sgeant une lame de
de cuivre tres pur (quon

• on dilue avec

I'er dans une solution de ‘

,
d’ammoniaque, on obtient

de I’eau, et on ajoute ^uTautre c0t6, on dis-

ainsi une
de^sodium et on verse la solution

sout dans leau du sul '
.

^ dixiemes de centimetres

cubes; on cliautte a^^^ ce quelle

et on ajoute la
d’ajouter de temps en temps

soit decoloiee, en ayant soi
j qu, a

un peu d’ammomaque dilue P
. Jans I’intensite de

disparu par dvaporat.01 . U
eat plus ou

la teinte
1 est necessairede n'ajouter

moms proche et le oi
portions de la solution de

que goutte a goutte les ^ on lit le nombre
sulfure. Quand on suppose

gt on compare
de divisions eniploy^es pou

,iAgolorer un poids egal de

avec le nombre necessai i

liqueur ammoniacale de

cuivre pur. On ™ ne re“ e pas lougtemps
laquelle le cmvre a e^ I 1 transformadou

i'oxygene. Ce precede, dapre| iau.cm
^^^ ^ ^ niiHifemes ;

cuivre avec une eneui
* precision, en compldtant

on obtient encore une plus
g^ fei„l‘e, pret

la decoloratonavw^ p,r Go;/-p«s«;
ciseraent de la

fVaraent par des soluliony

dans son Analyse des
“ le ccuiminm, I?;

Mr6es de sel po”"”™";
.. et le Usmuth ne nuisent

plomb, iv.nto«0«, e ^
'
y«“ car le suimre

eiiaucune faron au succes u« i

de sodium ne
ggt wai que Pauteur a trouve

trace de cuivre a pi e cipite , _
, cadmium, d’etain, do

quelorsque ces trouvent en contact

plomb, de bismuth et
sulfate de cuivre,. ils la

avec une solution ammoniacale d
^ gg qui

decolorent hudques-uns
, ue peuvent pas exister

prouve tres bien que ces ^u m es nejoe

excepte peut-etre poui’ un msto
, ^ ^’a aucuiie

cuivre. Leur formation apres ?'i!r que I’aua-

influence sur le resultat de
^ ^ ^ decolord sans teiiir

lyse est achevee lorsque le f on y fait

compte du precipite qui

attention c’est seulement cto^^^^^^ gi uii

nature des metaux qui accompat,ue
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tilliilpG Gst loi niG cl© cuivi 0, d© plornb, d 6t3in ©t d© zinc on
reconnait facilement la presenc© du zinc an precipite bhn©
qui succede an precipite noir de sulfur© de cuivre • 1© plomb
et retain eUuit precipites au debut par I’ammoniaqiie. Le
cadmium est precipite comm© 1© zinc, immddiatement apres
le cuivre. Au moment precis ou I’on observe qu© 1© liquid© ©st
decolore, il s© forme, si on continue I’addition du sulfur© uii
precipite d un beau jaun© d© sulfur© de cadmium. Si I’alliae'e
coiitieiit d© 1 argent, c© metal ©st prealablement prdcipite de
la solution mtrique par I’acide chlorliydrique.
Dans c© procede de dosage du cuivre, rammoniaqu© pos-

seci© 1 important© propriety, outre cell© d© rendre la colo-
ration plus intense, d’empecher les sels d© cuivre d’etre

hyposumtes, ©t sans laquelle
1 ^urait ete probablement impossible de doser c© cuivre aumo} ©n d une solution d© sulfur© alcalin, puisqu© ces sels serencontrent presque toujours dans le sulfur© alcalin et
c|u ils se produisent par le simple contact du sulfur© avec
1 air. in© solution de sulfur© de sodium s’amiiblit au contactde laii, mais 1 alteration est tres lenteet il n’est pas neces-sau e d© changer la solution qui pent toujours servir Laseule precaution a prendre (precaution qui s’applique atoutes les solutions titrees) consist© a determiner avantchaque ©ssai la force actuelle de la solution sulfur©© av©c

5^®
,c'^i^vre ])m‘. Pelouze conclut que cette

.l/ef/iode de G Mohr {Liebhfs Arinalen, XCU, p. qj).Cette method© ©st base© sur ce fait que les sels de pro-to\>de de cuivre sont precipites par 1© fer metalliqu© c©

S'ho f
en protoxyde. La quantite deV’oto-

potasse^^'
ensiiit© determine© par le permanganate de

“iti’oduit dans uu flacon la solution de sel de cuivreec quelques gouttes d acide chlorliydrique et environ unquart de son poids de chlorure de sodium pu^T m-pu^^^^^alors une certaine quantite de fil de fer recuiL Onlerme le flacon, la reduction commence immediatement eton la facilite en cliauffant de a Sy-. Tout le cuivrfesl^paie a i etot m^tallique au bout d’une heure ou deux* onen assure a 1 aide d une solution d’liydrosene sulfunt On
do.t prendre les precautions suivante5; iSution ne dSpas etre trop acide, car dans oe cas, tn excine fer se

appliquee ne doit pas etre trop elevee«ir il y aurait separation d'un protose de fer Sue soniorme d un precipite lloconneux qui n'a aucune acta Z*le permanganate de polasse. Lorsque la reducta est com
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])leto, ce qu’on reconnait a la limpidite du liquide, uii

protosel de fer s’est substitue au protosel de cuivj’e. Ou di-

lue le liquide conteiiant le cuivre pulverulent qui .s’est separe
et on traite par le i)ernmnganate de potasse une certaine

quantity mesur6e ii I’aide d’une pipette (voyez Fcr).

C. Melhodedc Schwartz (An^mL dcr Chcmie und Fharm.,Bi\).
— Elle est basee sur ce fait (pie le sous-oxyde de cuivre

ramene le sesciuicblorure de fer a I’litat de protochlorure.

On ajoute a une solution de niinerai dans I’acide nitrique

contenue dans une capsule de porcelaine une solution de
tartrate neutre de potasse ou de soude; la liqueur bleue
obtenue est chauiTee au bain-marie avec une solution de
glucose ou de sucre de lait; on laisse prolonger Taction jus-

qu’ii ce que la liqueur bleue devienne bruue; on laisse !

reposer le precipite forme par du sous-^oxyde de cuivre, puis !

on filtre et on lave jusqu’a ce que Teau de lavage passe
j

incolore.

On introduit dans la capsule le filtre avec son contenu et
j

on ajoute un leger exces de sesquichlorure de fer pur avec t

un pen d’acide clilorhydrique
;
on chauffe mod(3rement et !

lorsque le sous-chlorure de cuivre qui s’est forme tout d’a-

bord est redissous, on filtre la
,
solution dans un grand flacon

et on lave soigneusement ce qui reste sur le filtre
;
on laisse

i'

refroidir jusqu’a 70° et on dose la quantite de protochlorure
de fer avec: une solution titree de. permanganate de potasse.

28 de fer trouve aTetat de,protochlorure indiquent 5 1,70 de
cuivre.

0. Mdihode de Fleitmcmn {Liebig’s Annalen, avril 1806,

p. — Quand la solution de, cuivre estexempte d’acide

nitrique ou de metaux nuisiblesi corarae Tantimoine et Tar-

senic, on precipite le cuivre avec du zinc metallique pur et

on se debarrasse de Texcesi de ce metal par une digestion

dans Taoide sulfurique pur
;
on lave Iq precipitd et on le

dissoui dans une.solution.acide.de perchlorure de fer pur.

La dissolution du cuivre a lieu presque instautanement et

donne le double de son equivalent de protoxyde de fer,

qu’on determine par le permanganate de potasse; quand
Tacide nitrique est present, on ajoute de Tammoniaque; en

exces et on effectue la precipitation du cuivre dans la solu-

tion filtree par de la grenaille de zinc pur.
E: M(ithodede Terreil{Gomptesrondus, fev. i858). — On

dissout le mineral de cuivTe dans . Tacide nitrique que' Ton

chasse compl^tement par Tacide sulfurique concentre les

nitrates se trouvent convertis en sulfates; on ajoute. de

Tammoniaque en exces et on filtre le liquide
;
on le fait

ensuite bouillir avec du sulfite d’amrnoniaque jusqu’ii ce

qu’il devienne incolore et on chasse Texces d’acide sulfu-
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reux par ebullition avec de I’acide chlorhydrique
;
on dilue

alors la solution aveo de I’eau et on la dose avec une solu-

tion titrt^e de i)ennauganate de potasse,

K. Meihode par le cyanure de potassium {Parker et Mohr).

On dissout la substance dans un acide et on ajoute de
I’anirnoniaque en exces, on ajoute ensuite a I’aide d’une

burette gradu^e une solution normale de cyanure de potas-

sium jusqu’a ce que la coloration bleue disparaisse
;
deux

Equivalents de cyanogene sent necessaires pour decolorer

un Equivalent de cuivre dans I’ainmoniaque. Field, qui a sou-

mis a un examen critique les divers pr(>cedes de dosage du
cuivre \Chem. News, vol. 1

, p. 2/j, (h, 75), remarque que
dans cette methode des precautions minutieuses et une
grande pratique sent indispensables pour determiner la

quantitE nEcessaire de cyanure iiajouter, car vers la fin de
I’opEration, la dEcoloration n’est pas tres distincte, la solu-

tion prenant une lEgere teinte violette qui s’affaiblit graduel-

lement laissant enfin le liquide incolore; il est plus sur de
laisser une tres lEgEre teintcy car elle disparait an bout de
vingt-quatre heures. Si le fer est present, il est prefErable

de ne pas sEparer par filtration le peroxyde precipite par
I’ammoniaque, car il est excessivement difficile d’en retirer

le cuivre par des lavages; d'ailleurs le dosage de cuivre
‘ peut etre parfaitementeffectuE dans la solution en presence
du peroxyde de fer. M. Field reconunande la solution de
cyanure fade avec 84 grammes du sel dissous dans 2,250 d’eau

' pour ennron 5Br,2o de minerai
;
cette mEthode est bonne

pour des alliages du cuivre, avec I’Etain, I’antimoine, ou
. I’arsenic; mais elle n’est pas applicable a, I'analyse’ des

alliages de cui\Te et de zinc ou de cuivre et d’argent; la

prEsence du nickel et du cobalt nuisent Egalement ^ son
' exactitude. Fleck {Polytech, centralblatt, i 85 i, p. loio) re-
f-' commande de dissoudre le minerai de cuivre dans du car-

bonaie d’ammoniaque au lieu d’ammoniaque et d'ajouter: une
goutte de ferrocyanure de potassium a la liqueur bleue; Au

' moment oii le compose cupro-aramoniacal est detruit, le
• " liquide devient rouge.

' Quand a ce qui concerne la prEcipitation du cuivre par
‘ le fer ou le zinc, jPta/d- remarque que quoique le dosage
ne soit jamais parfaitement exact, des traces de zinc et de
cuivTe se trouvant avec le cuivre precipite quelles que
soient les prEcautions prises pendant TopEration^ cependant
au point de vue commercial il s’approche suffisamment de
la vEritE; mais le cuivre prEcipitE doit Etre lavE avec de
I’eau chaude a laquelle on a ajoutE i ou 2 p. roo d’acide
chlorhydrique; si on employait une eau plus.acide,.on ris-

' querait de dissoudre un peu de cuivre.
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MM. Plessy et Moreau out fond6 une methode de dosage
dll cuivre siir la reaction suivante :

Cu Cl + Cu = Cu2 Cl.

On neutralise autant que possible la solution de protoclilo-

rure par I’addition d’ammoniaque et on ajoute de I’acide

chlorhydrique avec precaution pour rendre verte la liqueur

;

on fait bouillir une lame de cuivre dans cette solution jus-

qu’k, ce qu'elle devienne incolore
;
la perte du poids de la

lame indique la proportion du metal dans le clilorure.

E.-O. Brown{Quart. Journ. Ghem.. Soc., vol. X, p.G5) dissout

le mineral de cuivre dans I’acide nitrique, ajoute du carbo-
nate de sonde, puis un exces d’aeide acetique. 11 ajoute
alors un poids d’iodure de potassium egal au moins a six

fois le poids de cuivre. A I’aide d’une burette on verse dans
le flacon une solution titree d’liyposulfite de sonde jusqu’a
ce que la coloration brune disparaisse presque complete-
ment. On y introduit alors une solution claire d’amidon,
puis line nouvelle quantite d’hyposulfite jusqu’a ce que la

coloration bleue soit detruite. La presence du peroxyde de
fer rend cette m6thode impraticable non seulement a

cause de la couleur foncee du peracetate de fer, mais sur-

tout parce que le peroxyde est desoxyde partiellement par
riiyposulfite, et nuit ainsi a la reaction.

Comme conclusion de cet examen critique des diverses

mettiodes de dosage du cuivre, Field fait la remarque que
les connaissances et I’experience du chimiste influent beau-
coup sur le resultat de I’essai. Dans un melange de plomb,
(Farsenic et de cuivre, la methode par le cyanure de potas-

sium pent etre avantageusement suivie, tandis que la me-
thode par precipitation ne donnerait aucun resultat, car

tons les metanx seraient reduits. D’un autre cOte le man-
gancse et le zinc ne nuisent pas a la precipitation du cuivre

sur le fer, mais rendent sans valeur la methode par le

cyanure.
Kunsel a propose recemment les modifications suivantes

,

de la methode volumetrique de Pelouze pour le dosage du
;

cuivre.
,

On emploie le sidfure de zinc pour indiquer que la preci- -

pitation du cuivre est complete, car ce produit est instau-

tanement decomposd dans une solution ammoniacale chaude

de cuivre. La solution de sulfure de sodium est faite dans

des proportions telles que i centimeti’e cube precipite
;

I centigramme de cuivre. On prepare le sulfure de zinc en.

dissolvant le metal dans Lacide chlorhydrique, sursaturaut

par I’ammoniaque, puis en faisant bouillir la solution avec
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im pen cle sulfure cle zinc pour 61iminer le plomb qui se

trouv6 toiijours cltins 1g zinc cln coniinGi C6.

On filti’G la solution ammoniacalG do zinc Gt on la dccoin-

posG par iG sulfurG do sodium tout Gn ayant soin dG laissGr

dans la solution uug potitG quantitG do zinc
;
on GtGiid sur

du papiGr filtro plusiGurs couchGS dG la bouilliG formeo par

le suU'iire de zinc
;
lorsque ce papier en a absorbe le plus

possible, la coiiche humide de sulfure de zinc est prdte a

employer.
D ’a pres Field la metliode la plus rapide pour convertir les

protosels de cuivre en sous-sels au moyen de sulfites alca-

lins, consiste a melanger des quantites a peu pres egales de

sulfite et de carbonate de soude et d’en faire une solution

concentree a froid. Ce liquide verse dans un protosel de

cuivre le decompose immediatement. Apres une ebullition

de quelques minutes tout le protosel est convert! en sous-

oxyde qui se dissout dans I’acide chlorydrique ou I’ammo-

niaque sans aucime coloration.

RECHERCHE ET DOSAGE DE PETITES QUANTITES d’ANTIMOINP,

D’aRSENIC, de bismuth et de plomb dans LE CUIVRE IMK-

TALLIQUE.

Analyse dii cuivre du commerce {Abel and Field, Quart.

Journ. Chem. Soc., janvier 1862).

A. Antimoine et arsenic. — On dissout dans I’acide nitifi-

que 10 grammes du metal, on y ajoute une quantite daine
solution de nitrate de plomb telle qu’elle ' contienne en-

viron 5 decigrammes du sel, puis un exefes d’ammonia-
que et de carbonate d’ammoniaque. II se forme un pre-

cipite qui pent etre forme d'oxyde et de carbonate de
plomb, d’ao'smiiate et d’untimoniate de plomb et d’oxyde de
bismuth, tandis que tout le cuivre reste en solution. On
separe le precipite par filtration, on le lave avec soin et

on le fait digerer dans une solution concentree d’acide

oxalique qui dissout Yantimoine et Varsenic. On ajoute a
la liqueur filtree du sulfhydrate d’ammoniaque ou, ce qui
est preferable, on la rend alcaline par I’ammoniaque, puis
on fait passer de I’hydrqgfene sulfurd jusqu’ii refus. Des
traces de sulfure de cuivre coramuniquent gendralement
une teinte verdatre au liquide et se deposent au bout de
quelque temps, car il est presque impossible de separer par
lavage les dernieres traces de ce mdtal du prdcipitd de
nitrate de plomb. On filtre et on ajoute a la liqueur. filtrde

un linger exces d’acide chlorhydrique qu’on dilue de manidre
5, amener son volume ^ 260 centimetres cubes environ. S’il
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y a line quantity consid6i’able d’antimoine on d’arsenic,
on aura immddiatement un pi-ecipitd. S’il n’en existe que
de faibles quantites (de 5 a 5 milligrammes par exemple),
on place le flacon sur un bain de sable pendant quelques
heures et on le maiiitient a une temperature de 6o« k ()5'^

;

si ces mdtaux y sont presents, ils apparaitront k I’etat de
sulfure. Si le precipite est orange ou rouge orange, on pent
etre certain de la presence de I’antimoine, tandis que si la

coloration est jaune serin, on pent conclure a son abfience';

le^;sulfures precipites sont oxydds an moyen d’un mdlange
d’acide nitrique et d’acide chlorhydrique concentre, et on
melange, la solution claire avec du chlorhydrate d’ammo-
niaque et un exces d’ammoniaque. L’arsenic se s6pare sous
forme d’arseniate-ammoniaco-magnesien

;
on filtre, on aci-

difie legerement la liqueur filtree avec de I’acide chlorhy'-

drique dilue et on prdcipite I’antimoine par I’acide chlorhy-
drique. ,

Si on ,avait prealablement reconnir la -presence de I’anti-

moine.et de Farsenic dans la liqueur filfree, il serait natu-
r.ellqment inutile dans; I’aualyse quantitative de precipiter

ces deux
,

corps, k I’etat de sulfures de leur solution dans
I’acide oxalique; on precipiterait immediatement Farsenic

en y ajoutant du sulfate de’ magnesie et un exces d’ammo-
niaque, puis on cherclierait Fantimoine dans la liqueur

filtree. ... . : 1
‘

B. Plomb et bismuth. — On dissout 10 grammes de cuivfe

dans Facide nitrique et on melange la solution avec ime
petite quantite.d’une solution de phosphate de soude, puis

on ajoute un exc^s d’ammoniaquejion recueille le precipite

qui se forme et on le debarrasse du cuivre par des lava^s
avec, de Feau ammoniacale. On dissout aid's le precipite

dans, Facide c)ilorhydrique,
,
on rend sa solution alcaline par

Fammoniaque et on y fait passer un -courant d’hydrogene
suifure. On lave, avec-soin les precipites de sulfurfes dd

plomb et de bismuth et on-les dissout dans de Facide nitri-

que. dilue,, On neutralise, presque oorapletement la solution

avec ale I’ammoniaque, et on la met digdrer avec un'peu

d’oxyde hydrate, ou. de, nitrate- basique de cuivne qui prdci-

pite Foxyde- de bismuth tandis que le plomb reste en solu-

tion. :On lavc. aveci soil! le precipite, ou le- dissout dans

Facide,, nitrique' dilue et on separe-le- bismuth du cuivre en

y ajoutant un , exces d’ammoniaque. On purifie par lavage

i’oxyde., de bismuth ainsi obtenu et on en determine le

poids par le precede ordinaire.

On- melange, une . solution de carbonate de soude k la solu-

tion contenant les. nitrates, de plomb et de cuivre; on ajoute'

un ex,cq^ d’acide acetique. et une
,
petite quantitd de bichro-
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mate de potiisse
;
on recueille le clironuite de i)lomb pro-

duit. Si le ciiivre contient du fer, on obtiendra ce metal

sous forme d’oxyde avec le bismuth. Quand cela a lieu, ce

qu’on reconnait facilement a la coloration brunatre commu-
niquee a I’oxyde de cuivre, on doit les separer.

Field a fait connaitre le premier ime methode extrfime-

ment delicate pour reconnaitre le bismuth, et qui estfondee

sur line reaction curieuse de I’iodure de potassium en pre-

sence du plomb et du bismuth. On dissout environ 5 grammes
de cuivre a essayer dans I’acide nitrique et on ajoute

•i5 centigrammes de nitrate de plomb en solution, puis de
I’ammoniaque et du carbonate d’ammoniaque. On lave le

precipite avec de I’eau ammoniacale pour le d6barrasser du
cuivre et on le dissout ii chaud dans I’acide acetique. On
ajoute a la solution un grand exces d’iodure de potassium et

on chauffe le liquide jusqu’a ce que le precipite disparaisse.

Par le refroidissement, il se forme des lamelles cristallisees

qui, par leur coloration, indiquent la presence ou I’absence

du bismuth. Si ce metal est absent, les lamelles sont d’une
couleur jaune d’or brillant, mais s’il y en a la plus legere
trace elles prennent une teinte orange ou ecarlate d'autant

plus, foncee que la proportion de bismuth qui s’y trouve est

plus considerable. Si on veut rechercher I’arsenic dans le

cuivre, on fait digdrer le precipite d’oxalate de jjlomb avec
de I’acide acetique qui dissout I’arsenic mais laisse a I’etat

insoluble les oxalates de plomb et de bismuth.
Essai des pyrites de cuivre {Pearson). — On introduit

dans une capsule de porcelaine une quantite pesee du
mineral pulverise avec du chlorate de potasse (5 gram-
mes d’une pyrite contenant environ i8 p. loo de cuivre
suffisent pour I’analyse, et on ajoute au mineral une pe-
tite cuilleree a cafe de chlorate de potasse). On renverse
sur la capsule au-dessus des pyrites un petit entonnoir de
verre dont la douille est recourbee et on verse sur ces
pyrites de I’acide nitrique concentre ordinaire en quantite
un pen plus que suffisante pour recouvrir completement la

matiere pulverisee. On chauffe la capsule au bain-marie et

on y projette de temps en temps des petites quantites de
chlorate de potasse

;
on doit repeter I’addition de chlorate

a de frequents intervalles jusqida ce qu’on ne voie plus de
soufre de libre dans la capsule. S’il est ndcessaire, on
ajoute de temps en temps de I’acide nitrique pour remplacer
celui qui s’evapore.

Comme regie generale il est plus sur et plus commode de
chauffer le melange au bain-marie qu’au bain de sable,
quoiqiie roxydation du soufre s’effectue plus facilement et
plus rapidement quand le mdlange d’acide nitrique et de

17.
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chlorate est chaulfe k I’^bullition qu’a la temperature
obtenue au bain-marie. Quand les dernieres parcelled du
soulre ont disparu, on decouvre la capsule en enlevant
I’entonnoir, on lave ce dernier avec de I’eau et on recueille
les eaux de lavages. On laisse refroidir la liqueur dans la

capsule et on y verse un peu plus d’acide chlorhydrique
concentre ordinaire qu’on n’a employe d’acide nitrique tout
d’abord; on dvapore le melange a siccite et on chaulfe
le rdsidu sec pour rendre la silice insoluble dans, le cas on
il, s’en trouverait.

On verse de I’eau sur le residu froid et on introduit la

liqueur non filtree avec le contenu de la capsule dans le

vase contenantles eaux de lavage del’entonnoir. On chaulfe
le liquide presqu’a rebullition

;
on y ajoute environ a5 cen-

timetres cubes d’une solution concentree aqueuse de proto-
sulfate de fer legerement acidulee par I’acide chlorhydrique,
et on maintient le melange . a line temperature voisinede
I’ebullition pendant quatre ou cinq minutes afin de detruire
la petite quantite d'acide nitrique qui aurait echappe a la

decomposition.
Le protosulfate de fer n’agit que rarement ou jamais

instantanement; mais la reduction s’opere rapidement et

d’une maniere tres satisfaisante lorsqu’elle a commence.
Lorsqu'on a ajoute.assez de sel de fer, on filtre la solution

dans un large vase, on precipite le cuivre a I’etat metallique

sur line lame de fer, et on chaulfe le cuivre dans un creuset
de porcelaine a ti’avers lequel on fait passer un courant
d'hydrogene, on pese ensuite.

(Four les precedes de dosage du cuivre dans les minerais

de Mansfeld etles methodes d’essai de Steinbeck et Luckow,
NO\Y Crookes’s Select Methods in chemical analyses, p. 187. et

suivantes.)

MINIUM

Syn. anglais, Red lead.

— allemand, Mennig.

Le minium est un compose de protoxyde et de bioxyde

de plomb ou oxyde puce. C’est une poudre lourde, insipide,

rouge orange, qui devient foncee lorsqu’on la chaulfe,

mais repreud sa couleur primitive par le refroidissement;

Chaulfe sur un charbon au chalumeau, il fond et se reduit

en globules metalliques.

L’acide nitrique chaud et dilue ou I’acide acetique ne le

dissolvent qu’en partie laissant un residu brun qui se dissout

par I’addition d’acide oxalique.
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Le 16ger trouble qui reste est dfi I’acide silicique qui

sonille en general plus ou nioins I’oxyde de plomb.

Le minium est quelquefois falsifie avec des substances

terreuses,de la brique pMe, de Vocre rouge ou du colcothar.

II est facile de separer ces impuretes et d’en determiner

la proportion en faisant bouillir, pendant quelque temps,

un poids connude minium avec du sucre et de I’eau,

et en ajoutant une petite quantity d’acide nitrique. Le bio-

xyde de plomb se trouve ainsi convert! en protoxyde qui se

dissout dans I’acide, tandis que toutes les impuretes restent

insolubles et peuvent 6tre sdparees par filtration. On les

lave alors, on les sfeclie et on les pese.

Comme le minium est retire de la litharge, il peut conte-

nir toutes les impuretes de cette derniere, a savoir le cuivre

et Vargent. La presence de ces substances dans certains cas

est tres nuisible, surtout dans la fabrication du cristal auquel

ces oxydes donnent une coloration. Le cuivre et I’argent

peuvent Atre recherches et doses exactement de la maniere
indiquee a I’article Litharge.

MUSC
Syn. auglais, Musk.
— allemaiids, Moschus, Bisam.

Le musc est une substance d’une odeur particuliere et

bien connue. II est forme par le chevrotin porte-musc
{Moschus moschiferus) Moschidds de I’ordre des ruminants.
Get animal habite les steppes montagneuses de 1’Atlas, les

bords de hlrtiscli, et les contrees s’dtendant a Test jusqu’^i

la riviere Jenesi et le lac Baikal. II se trouve aussi en
Mongolie, au Thibet jusqu’au Tonkin et, generalement, dans
les montagnes de TAsie orientale.

La poche qui renferme le musc se trouve sous le ventre
du chevrotin mMe

;
elle est situd en avant de la verge et

tapissde a I’intdrieur par une muqueuse couverte de plis.

d’anfractuositds, de renflements. La poche entiere se trouve
entre les tdguraents externes et les muscles abdominaux.
Les chasseurs ddtachent cette poche aussitdt apres avoir
tiid I’animal.

. Le musc, a I’dtat frais, est demi-fauve, demi-brunatre,
LorsqiTil arrive en Europe, c’est une substance solide,
onctueuse, granuleuse, d’un brun jaune terne, dTine
saveur acre, et d’une odeur forte extreniement diffusible.

Dans le commerce, on connait deux especes distinctes de
musc, que nous distinguerons sous le nom de musc A, ou
oriental, comprenant le musc de la Chine, du Tonkin, du
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Thibet, et le muse li, ou muse russe, comprenant le muse
tie Sib6rie et le muse Kabavdin. Ces vai-ieti'^s different
materiellement par I’appai’enee exterieure de la poche et la

couleur du poll qui la reeouvre.

,

M. Guibourt, dans son TIisloire abrdrfie ties droijues sim-
ples (t. IT. p. 7/1/1) a doiine I’analyse qualitative sui-

vaute du muse chinois, faite par lui et M. iilondeau. Eau,
ammoniaque, matiere grasse solide (stearine),matiere grasse
liquide (Blaine), eholesterine, acide huileux eombine a de
Tammoniaque, buile volatile, chlorure d’ammonium,depotas-
sjum et de ealcium; un acide indetermine en partie sature
pai’ les bases pr^eddentes, gelatine, albumine, fibrine,

matiere eharbohneuse soluble dans I’eau, sel calcaire,

carhonate de ehaux, polls et sable.

La quantity d’eau varie n6eessairement avee I’etat de
sdeheresse du niusc; eelui examine par MM. Guibourt et

Blondeau en contetiait o,/i6. La quantity d’aramoniaquelibre^

ou eelle qui est Si faibldment' eombin^e qu’elle se degage
par la dessieation varie de la meme maniere. Le muse dont
nous avons donne I’anMyse plus haut en eontenait, Ojoooaf).

La matidre grasse, liquide et solide, est identique eelle

du mouton et des autres ruminants; la eholesterine parait 6tre

analogue a delle des ealculs biliaires humains. Du muse d’ex-

eellente qiialite est niaintenant importd des Etats-Unis; il

est completement exempt de earbonate de ehaux.
Vdici les earacteres du bon muse: il est forme en grande

partie de, grains ovaleS artondis, legdrement aplatis et irregu-

liers, doht la dimension varie de la grosseur cLune t6te

d’dpingle a celle d’un pois; ils sont agglutines ensemble^ et

legdrement.oiietueux. Quand on les frotte entre les doigts,

.:s s’derasent sans donner la sensation de gravier.

La principale falsifieatiori dii muse eonsiste k le melauger
avee unp portion du sang de ranimai

;
on le reeonnait a la

jplus grande dimension deS grains qui paraissent, ee qu'ils

soht en rdalite, ties caillots de sang, bien que les Chinois

roulent le sang dessechd en petites boulettes qui imitent

heaucoup les grains du veritable muse.' Si on ehauffe^ ces

grains, il se ddgage une odeur letide, ee qui n'a pas lieu

avee le veritable muse. '

L’asphalte et une terre noire, friable, sont frdquemment
employes pour falsifier le muse. On y trouve aussi parfois

du sable, de petits moreeaux • de plomh, de Veau, du mare

de cafi. On reeonnait la prdsenee de I’asphalte en piquant
'

sur la pointe d’un eouteau un grain du muse suspect et en

le plongeant dans la flamme d’une bougie, le grain fondra

et s’enflammera, tandis que le veritable ne fond ni ne s’en-

flamme.
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I,es matieres terreuses, lo sable et les autres impnretes

peuvent etre laeilemeiit separees, car le muse veritable est

soluble daus lether et dans I’eau bouillante tandis quo les

impnretes ci-dessus ne le sont pas. Le bon muse ne doit

laisser indissous que le quart de son poids.

Les falsifications de toute nature peuvent etre decou-

vertes, car toutes les poches qui auront ete falsifi6es

laisseront des traces de couture qui prouvent que les

poches ont ete ouvertos pour I’introdnction de la substance

frauduleuse.

Les poches de muse chinois, cependant, qui ont ete inva-

riablement ouvertes dans ce but, sont refermees de nouveau
non en cousant les bords, mais en les collant ensemble.

Dans ce cas, la fraude est beaucoup plus difficile a recon-
naitre a premiere vue.

Une poche de muse authentique presente deux petites

ouvertures, quelquefois si contractees et si dtroites qu’on a

de la peine a les decouvrir mais chaque fois que ces ouver-

tures n’existent pas, la poche est toujours fausso^

Une poche varie de a a 6 centimetres de diam^tre
;
elle

est plus oil moins ronde. Elle est recouverte par des polls

rudes, jaunes ou brunatres, convergeant vers le centre.

Dans les poches provenant de vieux animaux, les poils sont

moins abondants et paraissent arraches; ils sont aussi plus

fonces. G’est un signe de quelque importance parce que la

qualite et la valeur du veritable muse dependent en grande
partie de ce qu’il a ete retire d’animaux adultes

;
celui pro-

venant d’animaux trop jeunes ou trop vieux est de qualite

inferieure. La presence d’une grande quantite de petits

gi*ains ronds a I’interieur de la poche est aussi un indice

certain de la bonne qualite du muse, et quand on examine
le muse au microscope, on ne doit pas apercevoir de parti-

cules fibreuses.

Comme nous I’avons dit plus haut, le muse de Russie ou
de Siberie est toujours pur, et quelquefois si recent qu’en
le coupant on en fait sortir du liquide et la masse a I’inte-

rieur est molle et pulpeuse.
Les reactions chimiques propres a constater la purete du

muse sont les suivantes : 11 doit se dissoudre dans Lean
bouillante et ne laisser qu’un quart de son poids a I’etat

insoluble; la solution bouillante doit etre precipitee par les

acides, plus particulierement par I’acide nitrique, de maniere
a devenir presque iucolore. Une solution d’acetate de plomb
ou de noix de galle doit egalement la precipiter, tandis
qu’une solution de sublime corrosif ne doit pas produire le

plus leger trouble ou precipit6.

Les cendres du muse, apres incineration, ne doivent pas
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6tre rouges ou jaunes, mais grises; elles ne doivent pas
ddpasser 5 (j p. loo. Le sang en fournirait 8,5 p. loo. Les
cendres sont formdes de carbonate et sulfate de potasse,
chlorure de potassium et phosphate de chaux avec des
traces de magndsie et de peroxyde de fer.

MYROBALANS
Syn. anglais, Myrobalans.
— allemand, Myrobalanil.

Les mirobalans sont les fruits d’un arbre qui croit dans
les hides orientales; ils arrivent parfois al’etat sec. Le fruit

sec est ride comme les pruneaux; il a la forme et la couleur
d’une olive, une saveur d6sagreable, a la fois astringente et
douceatre. Les myrobalans sont employes dans les Indes et

quelquefois en Europe, seuls ou melanges a des noix de
gallOj pour la fabrication de I’encre.

II y a quelques annees, un extrait aqueux de ce fruit fut

apporte a Londres
;

il resta plusieurs annees comme rebut
dans un magasin des docks, refuse par tous ceux a qui on
I’offrait et considere comme une drogue parfaitement inu-

tile. Il fut enfin mis entre les mains du D"' iVorjmmcZy, par
I’importateur, dans le but d’en determiner quel emploi on
pourrait en faire; le D*" Normandy reconnut qu’on pouvait,

avec ce produit, obtenir une couleur et une encre noire,

surpassant en intensite et en fixite cedes fabriquees avec
les meilleures noix de galle. Il trouva aussi qu’on pouvait

donner au coton une belle teinte noire, veloutee et .solide.

L’encre faite avec ce produit etait meilleure au point de
vue de la couleur, ou tout au moins egale cede fabriquee

avec les meilleures gades, et ede resistait incomparablement
mieux a Taction des reactifs chimiques. Avec Talun, Textrait

donnait une couleur vert olive tres durable, ainsi qu’une

tres belle couleur brune sur des tissus convenablemeut •

appretes. On en a fait aussi des essais pour Temployer au

tannage des cuirs et les rdsultats obtenus ont ete trds satis-

faisants. Mais le cuir ainsi tanne conserve une couleur vert

olive fence. Cette substance, dontl’emploi est presque nul,

pent 6tre substituee avantageusement a la. noix de galle,

dans la plupart des Gas, et son prix est bien inferieur.

On pent' determiner la valeur de Textrait au moyen de la

gelatine, exactement comme pour le cachou.
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MYRRHE
Syn. anglais, Myrrh.
— alleinand, Myrrhen.

La myrrhe est une gomme r6sine qui decoule d’un arbre

de la famille des TiHhenthacees, le Balsamodendron Ehrenber-

gianum, qui croit eu Arabie et en Abyssinie.

On la trouve dans le commerce en morceaux irreguliers

on en larmes de volume tres variable, rouge^tres, converts

d'une poussiereblanch^tre, fragile et grasse au toucher.

La meilleure myrrhe est transparente, d’une couleur
brun rougeatre, facile briser

;
sa cassure prdsente des

lignes ondulees d’une couleur plus claire que le reste de
la masse. Elle possede une odeur forte, particuliere et une
saveur amere, acre et aromatique. La myrrhe qui vient

d’Abyssinie est quelquefois si molle qu’on peut la couper
comme du suif.

llighini donne le precede suivant pour s’assurer de la

qualite de cette substance. On pulverise la myrrhe, 4 gram-
mes environ, et on la laisse pendant un quart d’hem’e me-
langee a son poids de sel ammoniac egalement pulverise. On
y ajoute ensuite quinze fois son poids d’eau. Si le melange
se dissent completement et rapidement, la myrrhe est
pure.

L’incineration de la bonne myrrhe ne doit pas laisser plus
de 5, 6 a 5, 8 de cendres, composdes de sulfate, phosphate
et carbonate de chaux avec un peu de carbonate et de sulfate

de potasse, ainsi que des traces de chlorure de potas-
sium.

NITRATE DE SOUDE , .

Syn. anglais, Nitrate of sodium.
,— allemand, Salpetersaures natron.

' Le salpetre du Chili ou des mers du Sud est le horn com-
mercial du nitrate de sonde. On Tappelle aussi frequemment
nitre de soude, nitre cubique, nitre quadrangulaire. Pur, il

cristallise en rhomboedres transparents, d’une saveur acre et
fraiche en m6me temps. On le trouve a I’etat natif, en depots
considerables sous unetnince couche d’argile, siir les cOtes
frontieres entre le Perou et le Chili.

Le nitrate de soude etant hygroscopique ne peut pas etre
employe dans la fabrication de la poudre a canon

;
mais il

sert quelquefois k fabriquer le nitrate de potasse dans des
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])ays ou la potassc est a has pi-ix, ct cola on traitant le ni-

trate de soude par le carbonate depotas.se onle chlorure de
potassium. On fait d’abord dissoudre sdpareinent dans I’eaii

bouillante le nitrate de soude et lo chlorure de potassium,
puis on les m61ange exactement dans les i)roportions conve-
nables

;
le chlorure de sodium etant le sel le moins .soluble

se depose le premier, et le nitrate de pota.sse reste dans la

liqueur dont il se separe par le refroidis.sement.

Le principale usage du nitrate de soude est la fabrication

de I’acide nitrique, qu’on produit en decomposant le nitrate

de soude par I’acide sulfurique
;

il est aussi employe comme
source d’acide nitrique dans la fabrication de I’acide sulfuri-

que. On I’emploie aussi.comme engrais.

Le nitrate de soude du commerce se rencontre sous
forme d’une masse liumide, sale et brunatre, contenant en
general, quand il n’est pas falsifie, plus de p5 p. loo de .son

poids de sel et souveut une faible proportion de chlorure de
sodium ou d’autres impuretes.

NOIX DE GALLE
' Syn. anglais, Galls.

— allemand, Gallaepfel.

Les noix de galle sont des excroissances produites par
la piqiire. ..d’un petit insecte sur les. bourgeons etles feuilles

de ceiHains arbres et dans lesquelles ils deposent leurs

ceufs.

Le,s
.

meilleurs, galles sont celles qu’on trouve sur une
variete de, ' .chenes {Quercns infectoria) dans l’.\sie Mineure,

la Per^e et aqtres pays; les plus estimees sont celles d’Alep,

qui ont la forme ,de tubercules a surface tres heriss6e.

Leur diinen.sipn, varie de la grosseur d’un poids a cede
d’une .aveljne, Celles qu’qn prefere sont petites, lourdes,

dures, passantes et d’une couleur foncde
;
on les appellC'

galks noir(]s.,
,

,

•

'

Eps ^gcilles vertes, de meme que les noires, contiennelit

enporp l’in.secte et sont prpsque aussi estimdes que ces der-

nitu’pp
;
ces dqux. especes ont une valeur presque double do.

celle dbs,"(/nZ/es blanches, qui sont des galles , recueillie^

apres q^iie I’insepte les a pprforees.pour en sortir.

Les guiles blanches sqni.d’mie couleur jaiinatre, perforees, '

legeres et beaucoup moins estimees.

La ,seule fraude a laquellp cet important article est siijot :

consiste a. teindre les guiles blanches, de fapon a imiter la i

couleur des galles noires, les faire passer pour telles et

par suite a les, .vendre a, un plus haut prix.

Cette falsification cependant pent Atre facilement reconnue
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a simple vue, puisque toutes les galles blanches sent perfo-

rmes et beaucoup plus legeres qiie les galles lioires ou

vGi‘tes. On les brise aussi bien plus facileinent et on Voit

qu'elles sont creuses et remplies a I’intferieur d’une poudre

seche et blanche, an lieu d’etre dures et compactes, ce qui

a lieu avec les veritables g-alles noires et vertes.

Selon sir H. Davy, 5oo parties de gctlles contienneht:

tannin i5o, acide galiiqiie 5 r ,
mucilage la. Le re^te est con-

stitue par un tissu ligneuX;
' '

’

/

Les principes actifs des galleS' sont solubles dans Feau ejt

I’alcnol.
. :

OPlOM

Svn. anglais, Opiiini.
, , .

alleinands, ]\l6linsart, jyicjconiuui

i-vi

p

L’opium est le sue epaissi' 6ii lateX eixtralt par inc'isiDlj,

des capsules du pavot blarid;' albUin,'

de la fanhlle des Papaveracees. Ce siicest 'defes'6cli6 k'l’air

libre.
, ,

Sur le marche europ^en;'ohdlfetidghe trois sortes d’opium :

Topium de Smyrne, ropiimi de Constantinople et I’opium

d’Egypte on d’Alexandrie..
,

,, .

Opium de Smyrne. — Cette sorte nous vient sous forme
de nmreeaux inous^ d’un poids variable, n^'ais toujQttfs faible

(foo a i5o grammes). La surface de' des ptiins' est redoliveii^'

de feuilles et de nombreuses ' semence's de' rumex
;

il^ spnt

d'une couleur fauve a Finterieur, mais lorsqu’op expose'

a

Fair line surface brisee on 'Coupde, elle devieht y’iipideriieht

noire. L’opium 'de*' Smyrne ' ac-'un^' odeiir 'fdrtd' 'et

line saveur amCre et acreFCettb* sorte' d'dpihm .’e.s'f|da’

m

leure, elle contient it» a ra p. *'ibo de mdrpliiiid:
'

Opium de Gmsiemtinopie'. ^ Cette soFte libiisyalunve Sur'‘

le marche em paiiiSiou gfiteaUl piatS
,
e't u’e^uhetsV Fec^

vertS'd’une feuille de pavOt. IPest'pl'iii'sbb qhe' Fonium 'db;

Smyrne, et meme souvent il est cassant. II se raiVipIlit daifs
'

la main et donne une pate iegerement''Col6r'ee '(jiii bFunit^^^^^

Fair. II possede Fodeur de Fopiimi dp/Smyhie', ;a un' degrd*’
un pen moins marqu6; 11 conti'enty h' 8 p'

J
bob'de morplniip.'

"

Ofdum d’Egypte otc d’Alexandrie. C’est la 'sorte infb-

rieure d’opium. II vient sur le marche eh paihs; p^its, trUb''

secs et tres plats, exces.SivCment
'

pFopreS t\ la siirfade et ,

retenant a peine une trace des feuilles' daps' Id,s^uell6S ,il''

avait ete primitivement enveloppe. Sa courp'liF' est brtln
fence, sa. cassure'est nette dt brillkhte, son odeur.'eSt'ti’ds'

faible, et il ne contient qud 5 ou h p. rob de morphine''
" ' ‘

h ces trois principaleeisortes, noU^pduVo'hsajoutet F’opiui(i’
'
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de I’Inde, qui, d’aprds le D'^ Thomson est trois fois moins
riche que ropiiim de Smyrne. II ne vient pas en Europe
et se trouve consommd en Chine et en Malaisie.
Les principes suivants, k I’exception de I’opianine ont Hh

trouves dans la plupart des opiums {Miller).

Acide m^conique. ... de 0 a 8 p. loo

i" Morphine de 6 a r?. —
9° Codeine moins.. . . de i —
5° Thebaine » ;>

4° Papaverine » »

5“ Opianime (dans I’opium d’Egypte)
6» Narcotine de 0 <\ 8 p. _mh.

7 ° Narcdine
Meconine

;

Matiere resineuse

;

Caoutchouc
;

Huile essentielle. ... de 4 i'l '> p. loo
Mucilage ou gorame

;

Albumine.

L’opium est I’objet de falsifications considerables : les

echantillons d’opmm j)arfailement authentiques sent en realite

tres rares.

L’opium du commerce contient de I’eaii et souveiit de
Vargile, du sable, du gravier, du sulfate de chaiiw, des
excnbnents de mouton et de bmuf, des extraits de reglisse, de
belladone, de chanvre, de cMlidoine, de laitue, de glaueium
hdeum, des raisins piUs debarrasses de leurs pepius, quel-

quefois ausd le r6sidu de I’opium, apres extraction de la

morphine.
On pent determiner la proportion d’eau dans I’opium en

le dessdchant a ioo» dans une etuve et en notant la perte

de poids. On reconnait les falsifications minerales en inci-

nerant un poids connu d’opium
;
en pesant et en essayant

le rdsidu. Mais le meilleur mode d’essai consiste k doser la

morphine.
Les- precedes sent nombreux ; voici les plus connus ; -

1 ° Proc6d(^ Robiqueti — On fait un extrait aqueiix de la

maniere 'suivante : on coupe I’opium en tranches minces et

on les. fait macerer pendant douze heures dans six fois lenr

poids d’eau distillee, de maniere k les ramollir. On triture

bien le tout et on laisse reposer pendant douze heures. On
passe a travers un linge, on presse le residu sur un filtre,

puis on le retire du filtre et on le soumet au meme traite-

ment avec une nouvelle quantite d’eau. On mele ensemble

les liqueurs filtrees de la premiere et de la seconde op6ra-
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tion, et on 6vapore en consistance d’extrait. On redissout

cet extrait dans I’ean et on concentre la solution a laquelle

on ajoiite une petite quantite de inagnesie (environ o,i5

centigrammes par kilog. d’opium) et on fait bouillir le tout

pendant un quart d'heure. II se forme un depot assez con-
siderable d’une couleur griScUre, forme par de la raagnesie

libre, du meconate basique de magnOsie, de morphine, de
narcotine et la matiere colorante. On filtre et on lave le

precipite dans de I’alcool faible, mais sans faire hoiiillir, car

la morphine est soluble a chaud dans I’alcool. Ce traitement

enleve une grande proportion de matiere colorante, ainsi

que I’acide narcotique avec une tres faible quantite de
morphine. On filtre de nouveau la liqueur, on lave le depot
avec un peu d’alcool froid, puis on le presse, on le seche et

finalement on le fait bouillir plusieurs fois avec de nouvelles

portions d’alcool absolu jusqu’a ce que ce menstrue ne dis-

solve plus rieu . On fait evaporer les liqueurs et, par le refroi-

dissement, la morphine se depose en cristaux presque inco-

lores. Par une nouvelle cristallisation on pent I’obtenir tout

ii fait incolore. La morphine obtenue par ce precede est

loin d’etre pure, elle retient une portion considerable de
narcotine.

3“ Frocedi Thiboumiry. — On prepare un extrait d’opium,
comme il a ete dit plus haut, et on le dissout dans I’eau

distillee
;
on ajoute un grand exces d’ammoniaque ala liqueur

bouillante et lorsqu’elle est froide, on filtre. On recueille le

precipite sur un filtre
;
on le lave ensuite soigneusement

avec de I’eau froide et on le seche.
On fait ensuite bouillir le precipite sec avec de I’alcool de

densite 0,84, puis on y ajoute graduellement de I’acide

acetique, goutte a goutte, jusqu’a ce qu’on commence a
obtenir une teinte rouge. On filtre, et la liqueur qui contient
alors la morphine et la narcotine est precipitee par I’ammo-
niaque; le precipite est de la morphine.

50 Autre "procidi. — On prend 26 grammes d’opium qu’on
coupe en tranches tres minces et on fait macerer dans
i5o grammes d’eau distiliee pendant vingt-quatre heures. On
triture alors dans un mortier et on jette sur un filtre les por-
tions divisdes que le liquide tient en suspension

;
on reprend

par I’eau le rdsidu, on triture eton verse le tout sur le mdme
filtre. On lave avec de I’eau distiliee jusqu’a ce que le liquide
passe incolore

;
on ajoute a la liqueur filtree un exces de

chaux bien hydratbe et on fait bouillir pendant cinq minutes
environ. On filtre et on acidifie la solution filtree par I’acide
chlorhydrique qui sature la chaux et se combine a la mor-
phine; on precipite cette derniere par I’ammoniaque dont
on chasse I’exces par I’ebullition. On recueille la morphine



3 o 8

Rur im filtre, on lavo avec de I’alcool dilud, puis on dissont
dans Palcool' rectifie bonillant; cdle cristallise par refroidis-
soment. Four separor Ja uarcotine, on opere un lavage a
I’t^ther. On seche alors la morphine et on la pese. Le bon
opium doit donner io,p. loo de morphine (voir Agar MMi-
ehnil Substances).,

(\'^ VrocicU GuilliQrmond. — On prend i 5 grammes d’opium
qu’on delaie dans 6o grammes d’alpool 11.70“ et on ))asse a
travel’s itn linge; on-exprime et on reprend par 5o gram-
mes d’alcool a 70“. On introduit d’autre part .4 grammes
•d’a'mmoniaque idans nn llacon ii large, ouverture, puis on

y verse les deux solutions alcooliques : on laisse.au repos
quarante-hnit heures; au bout de pe temps, oil trouve ia

morphine et la narootine oristallispes. On laye. les cristaux
avec un pen d’eau, puis on . sqpare

.

par leyigation la nar-
cotine qiui est beaucoup plus, leg,erp que la,morphine.
D’apres Mi , Alia Ihe^ i\ vautanieux separer la

,

morphine en
lavant les cristaux avec de Tether, la narcotine seule s’y

dissout, et la morphine .qui reste est sechee et pesee.
' boVroc&U deM. dfi Via/. -^. Qip bait un.e .solution alcooli-

‘qile d’opium; on fait bouillir le:precipite avec une solution

etendue de sulfate de cuivre. Ge, i^el est decompose par la

' morphine- seulement ; il se .forme,du sulfate de morphine qui

•reste en :solution et du ,
sulfate tribasique de puivre qui pre-

’cipite. On filtre, on separe Texce,s de .puivre par Thydro-
gi'me sUlfure, et on precipite: la morphiuerpar Tammoniaque.
On seche et puis . on pese. -

’ 0“ ProcedA: SchnqidcK. — On, epuise, ,1.0 gramnies' d'opium
pulverise, etisec pai’ un ,

melange de . i 5o grammes d'eaii et

e.o grammes id’acide chlorhydrique; pur pe.s^nt 1,12 ;
lb re-

sidu, apresi epuisemeut, lave et seche, ne, doit, pas depasser

/|8‘’;rv. -On ajoute:a ladiqueur.acid,e,2o granimes. de. 'chlorure
' 'dd' sodium-, et,>apres .am, repos, i.de vingt-quatre

.

heures, on

filtre et on lave le, depOtiaveemPP, isolutipn de sel marin.

On ajonte,alors, un , legei^,exGeS;,d’animpniaque ,a la liqueur

filtree et on laisse reposer le tout pendant vingt-quatre heu-
' resj 'On recueille le- -depot eristallin,', on j'e. pedissout dans

Tackle aoetique Otendu, et op le reprecipite. par Tammonia-
que. -On recueille le precipite ,sur up filtre, .mouille et tare,

on lave avec -un pen ;d’eau froide ,et ,oii le seche a une

temperature n’excedant pas 8o“, puis. on. le pese
;
son poids

ne doit pas etre; inferi,eur, a i gramme, , ce qui correspond a

10 p. 100 de morphine.
'

7“ Prpcfide licgnaiUd. — C’est le plus exact et le plus

avantageiix. Le vbici decrit textuellement empruntb au

Train de pharmaoU de, Sp'ubeiran.
;

(( On preleve 5o grammes environ d’opium en petits frag-
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« inonts SUP les divers pains doiit I’ensemble constitue la

<( inatiere a essayer. Get opium est divisd an moyen du

« conteau 011 du ciseau, aussi finernent qiie le permet sa

« coiisistance. On pose exactement 5o gi'ammos do produit

« melange ;
et on les introdiiit dans un vase a precipitd

« avec ifvo grammes d’alcool a 70° centesimaiiXi

« Le vase est convert par iin obturateur de verre perce

« d'un trou dans lequel s’en^age im tube de verre plein, il

« est plac6, durant douze heures environ (*)i dans uiie

« 6tuye dont la temperature est comprise entre 55“ ct 4o“,

« et Ton a sdin dag-iter de' temps en temps le. melange jus-

u qu'a ce que Topium soit parfaitementdesagrege et delaye

« dans Talcodl. '

’

(( Le liquide
,

refroidi est Separd par decantation- de da

,<( partie insoluble dt verse siir Un filtre
;
dans le vase qui a

« servi a la maceration,' on introduit:5o grammes d’alcool a

<( 70“, on y divise parfaitement le rdsidu d^opiura et apres

« quelques minutes de contact; on jette le tbut 'sur le. mCme
« filtre.

’

:

« On laisse le marc s’egoutter parfaitement et, lorsqu’il

« ne s’ecoule plus de 'soliition alcobliquei on lAve en deux
fois le Vase preci bite an moyen de’ 100 grammes d’al-

<' cool a 70**. Les liqumirs'’de lavage sbnt yersees par,.frac-

« tions sur Id filtre, de 'faron a lessiver icompletem^intiile

« marc d’ppium qu’il contient, lequel est soumis aame com-
<( ])ression modCree, au moyen d'un: poids impose sni? ie

(( filtre dans rehtonrioir m6me; des' que le- liquide, dont il

o,pst imbibe, cesse de couler spontanement.! -.i -i!'

« On prend dans un vase a pre'cipitby'un" tierS de la

I’Kiueur alcoolique cliargee des^ alcaloides -de -I’opiunui.et,

« a I’aide d’line' burette graduee, on y versdgoutt© a gou-l te

« de ramnioriiaque, en ayant soin d’ag'iter pendant f.’effusion

<< ju.squ'a ce' que la' solution -en renferine *un i tres leger

« exCeS appbeciabte a Tedorat.' On y r6unit -alors! le.s^ deux
« autres tiers de la liqueur, dans lesquCls oiii verse iiraine-

« diatemeilt le’ ’ double ' du volume- d’ammoniaq ue euiploye
« dansda pre’miere paiit.iei ; ’ '

‘
1

-n.;

«, ApreS avoir agite'ViveUient le melange avec un -tube xle

(( veri’e, pendant q’Ueiquesuninutes;' puis a plusieurs reprises

« pendant ' deux lieurefe, on abandonne- ' le . vase an repos
« durant doiize a quinz'e heures/ La reaction a-u bout de,ce

,

<( temps est terminee,' bt aii fond du vase se trouve un de-
« pOt cristallin, peu coherent et ^ peine colore,

-

qui. .'est

i*} Ln durre (le qeltq aiaceratiqn varie non sculenicn't siuvant Ictat
d'liydralion dc ropiuin, iiiaiycncore, d’aprcs 'ecrtaincs conditions d’a^rc-

gation diffiireiitcs chez. dcs opfmtia cldill la' rtioIlCsSb 'CSt la fnenicV '

'
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« constitue par la morphine et la narcotine, que I’ammoniaque
« a pr6cipitees de leiirs combinaisons solubles.

« Le depot mixte de morpliine et de narcotine est re-
ef cueilli et Ogoute sur un petit filtre do Berzdim, puis lave
« avec de I’alcool tres laible (4o") q<ie Ton instille goutte a
(( goutte jusqu’a ce qu’il passe incolore. Le filtre est seche
« a -|- ioo“, et le precipite d’alcaloides est dctache avec
« grand soil! et introduit dans un petit mortier de verre.
« Afin de separer la narcotine de la morpliine, on broie le

« depot dans le mortier une premiere I'ois avec 25 gram-
« mes de chloroforme, que Ton verse sur un petit filtre

« Berzelius sec ettare; puis on renouvelle le meme traite-

(( ment aii moyend’une dose egale de- chloroforme. On fait

« tomber le depot de morphine humecte de chloroforme
« sur le meme filtre, et on lave le mortier avec de petites

« quantites de ce meme vehicule, afin d’eviter toute perte
« et de completer la sOparation des dernieres traces de
« narcotine qui peuvent rester sur le filtre.

<( Le filtre charge de morphine est seche a -f- ioo“, et
(( lorsque la pesee ne varie plus, la difference entre son
(( poids et celui du filtre, donne la quantite de morphine
« contenue dans 5o grammes d’opium.

« Si Ton veut connaitre^ la proportion de narcotine reli-

ef fermee dans ce meme opium, il suffit de souniettre le

ff chloroforme a I’evaporation
;
ce liquide laisse la narco-

ff tine sensiblement pure comme residu. »

Caracteres distinctifs de la morphine. — Get alcaloide cris-

tallise en petits prisraes brillants, transparents et incolores;

on le rencontre le plus souvent sous, forme d’une poudre
blanche cristalline. Chauffes dans un tube aessai sec, les

cristaux perdent leur transparence et leur eau ;
ils fondent

sous forme d’une masse jaune qui, par refroidissement,

devient blanche et cristalline. Chaulfee sur une lame de
platine, la morphine se consume en laissant un residu
cliarbonneux qui disparait completementau rouge.

L’aeide sulfurique concentri dissout la morphine sans se

colorer, la solution devient verte par I’addition d’une goutte

de bichromate de potasse, et pourpre par une goutte d'acide

nitrique.

L’acide nitrique concentre, etendu de sou volume d’eau,

dissout la morphine en se- colorant en jaune. La solution

chauffee devient pourpre.
Le perchlorure de fer prend avec la morphine une colora-

tion bleu fence. Une solution etendue de morphine dans

de I’eau acidulee u’est pas precipitee par un exces de po-

tasse ou de soude, ce qui distingue la morphine de la nar-

eotine, ni par le bicarbonate de potasse, ce qui la distingue
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cles alcaloides d\\ quinquina. Les solutions de morphine de-

coinposent Viodale de potasse eii mettant eii liberte I’iode

qu’on pent recueillir en agitant la solution avec nn pen de

cliloroforme on de sulfure de carbone, qni, par le repos,

pi-eiid line coloration violette.

La solnbilite de la morpliine dans la potasse on la sonde
canstiqne, et son action reductive sur I’acide iodiqne et le

permanganate de potasse, la distinguent de tons les antres

alcaloides vegdtaux. La presence de la narcotine est indi-

quee par un residu blanc cristallin que laisse par evaporation

sur un verre de montre un pen d’ether pur, agite avec i

on 2 decigrammes de morphine.

OH
Syn. anglais, Gold.

— alleniancl, Gold.

Analyse des alliages d’or. — On emploie plnsieurs metho-
des

:

Tout d’abord on fait uhe recherche approximative des
proportions relatives des parties constituantes de I’alliage

aumoyen de la pierre de touche et des touchaux. La pierre

de touche est un bloc de basalte noir et poll. Une pierre
noire on de la poterie de la mfime couleur rempliraient le

meme but. Les touchaux sont de petites lames d’or alliees

avec des quantites differentes et connues d’argent et de
cuivre. On fait des touchaux avec de I’or pur, d’autres avec
23 carats et demi d’or pur et i demi carat d’argent

;
2.3 carats

d’or et I d’argent
;
22 carats et demi^ d’or et r demi d’argent

et a,insi de suite jusqu’ii ce que la proportion de I’argent
atteigne 4 carats : apres quoi on procede par carats entiers.
On pent preparer de la meme maniere d’autres touchaux en
remplacant i’argent par le cuivre, on bien parties egales de
cuivre et d’argent ou m6me dans differentes proportions/
selon les alliages que Ton a a essayer. Lorsqu’on a un objet
d’or dont il s’agit de determiner le d'egr6 de purete. On
frotte I’olijet sur la pierre de touche de maniere k faire un
trait dont ia couleur laissee sur la pierre est com paree avec
celle des traits produits par les touchaux frottes successi-
vement. Lorsqu’on a trouve le touchau dont la marque se
rapprochele plus de celle laissee par I’objetit essayer, on en
conclut que leur composition est presque identique, et
comme la composition du touchau est connue, I’operateur,
pent juger de ia quantite d’argent qu’il est necessaire d’y
ajouter pour proceder k Vinquartation. On reduit ensuite
1 alliage en plaques minces et on le fond dans une coupelle
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(\oiv Argent) avec troisfois autaiit d’argeut qu’il contient d’oi-,

et trois ou quatre fois son poids de plomb. Lorsque I’opera-
tion est teipinee, Tor et I’argent restent, I’oxyde de cuivre
est absorbe par la coupelle avec I’oxyde de plomb. Ce pro-
c6de est appele inquarlalion parce que Tor forme le quart
de Talliage apres la coupcllation ;

cette ])roportion permet
d’enlever ensuite completementrargent par I’acide nitrique.

On reduit ensuite I’alliage d’or et d’argent en feuilles minces,
on le pese et on le chauffe doucement avec de I’acide nitri-

que dilue, tout a fait exempt de vapeurs nitreuses etd’acide
clilorhydriqne : I’argent se dissout tandis que Tor reste
intact. Lorsque I’acide est sature on ajoute de I’acide plus
concentre et on porte graduellement la solution al’ebullition.

L’argent est completement dissous tandis que I’or conserve
encore la forme primitive de la feuille. On lave cette der-
niere avec de I’eau distillee jusqu’a ce qu’on ne recon-
naisse plus de traces d’argent par le chlorure de sodium

;

on la chauffe an rouge puis on la pese. La perte de poids
eprouve par la masse pendant la coupellation indique la

quantite de cuivre contenue dans I’alliage, et on connait la

proportion de. I’argent par la perte de poids que subit la

feuille par le traitement a I’acide nitrique.

On ne doit pas oublier que si I’acide nitrique n’est pas
completement exempt de vapeurs nitreuses et surtout d’acide

clilorhydriqne, il pent se dissoudre de For en quantite assez

grande pour alterer serieusement le resultat de I’essai.

Dosage de I’or par des solutions titrdes (Henry, Journal de

pharmacie, janvier 18/17).

Ce precede employe par I’auteur en raison de la difficulte

([u’il eprouvait a apprecier de tres petites quantites d’or par

la balance ou par la coupellation dans certaines recherches
relatives au precede de dorure et d’argenture d’Elkington

et Ruoltz, est fonde sur ce principe que dans un melange
de perchlorure d’or, d’un sel basique, et de cuivre, uue cer-

taine quantite de ce dernier metal, proportionnelle a celle

de For, est dissous. Quand la quantite d’or contenue dansuu
objet dore ou dans un bain qui a ete ou sera employe a la

dorure a etedeterminee, on pent suivre le precede suivant.

On laisse digerer les objets peses avec soin dans de Facide

nitrique pur et chaud, des quele cuivre formant la base est

dissous, ou dilue la solution avec de Feau distillee, et on yoit

bientOt For se deposer au fond du vase en petites ecailles

brillantes. On les recueille, on les lave, et on les dissout

dans Feau regale
;
on evapore la solution avec beaucoup de

precaution presque a siccite de maniere a obtenir un produit

rouge rubis soluble dans Feau : c’est du chlorure d’or avec

un pen d’acide. On dissout ce produit dans Feau distillee et
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on le melange avec cinq ou six fois son poids de bicarbo-

nate de potasse on de sonde pur dissous dans de I’eau distillee :

on cliauffe le melange, on rintroduit dans un flacon bouchant

a I’emeri et on y ajoiite une assez grande quantite de cuivre

finement divise qui a ete prealablernent chauffe dans un
courantd’hydrogene : on agite de temps en temps le melange

et on essaie le liquide au bout d’une heure. On verse une
trfes petite quantite de liquide sur un verre de montre et on

traite par du sulfate ferreux
;

si le liquide ne donne pas un
precipite noir ou gris, cela indique qu’il ne contient pas d’or

en solution
;

si le contraire a lieu, on ajoute davantage de

cuivre et on agite le liquide de nouveau. Quand tout Tor a

ete precipite sur le cuivre, on sature avec prdcaution

le liquide par de I’acide sulfurique pur, de maniere a ce
qu’il presente une legere reaction acide. Toutle cuivre ainsi

precipite a I’etat de carbonate est dissous tandis que For ou
le cuivre metallique reste intact. On filtre et on ajoute avec
precaution a Faide d’une burette graduee une solution de
fcrrocyanure de potassium pur d’un titre connu, jusqu’a ce
que le precipite cesse de se produire

;
on note le nombre de

divisions employees pour precipiter le cuivre, on connait ainsi

la quantite du metal dissous dans le liquide.

Quand c’est une solution qui a ete ou sera employee a la

dorure, Fauteur conseille de precipiter la solution acide diluee

par un courant d’hydrogeue sulfure,derecueillirle precipite

et de le calciner fortement apres Favoir lav6. Le sull'ure

d’or etant reduit a Fetat metallique, on dissout le residu
calcine dans Facide nitrique, on dissout dans Feau regale
For qui est reste metallique, puis on le traite comme il est

dit ci-dessus. L’emploi du ferrocyanure de potassium pour de-
terminer la proportion du cuivre qui represente For dans un
compose est base sur ce que ce reactif est encore tres sensi-

ble quand le sulfure de sodium n’a plusd’action appreciable.

Les conditions necessaires pour le succes de Foperation
sent 1 ° d’avoir soin que le cuivre employe soit parfaite-

ment exempt d’oxyde
;

d’etre certain qu’apres le contact
avec ce cuivre il ne reste plus d’or en solution

;
3° de saturer

exactement le melange avec Facide sulfurique pur apres la

reaction
;

!\° de mdlanger aussi rapidement que possible a
une douce clialeur le cuivre et le bicarbonate avec la solu-
tion de chlorure d’or; 5° d’ajouter la liqueur d’epreuve
faite peu de temps avant Femploi avec precaution et seule-
ment goutte a goutte tant qu’il se produit un leger preci-
pite marron ou rouge fonce.
M . Henry cite un certain nombre d’essais dont les resul-

tats prouvent I’exactitude du precede, ainsi que la facilite

et la rapidite avec laquelle Fessai pent etre fait.

IS
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PAIN
Syn. anglais, Bread.
— allemand, Bred.

L’excellent article suivant sur le pain et ses adulteration.?
est tire de The Sanitarian, journal mensuel americain publie
par A. S. Barnes et C° New-York {juillet 1875). L’experience
a partout ddmontre que le pain fabrique avec les cereales
contient plus de principes nutritifs que n’importe quel autre
aliment. Aux cereales on pent ajouter le sarrazin qui,
quoique appartenant k une autre famille de plantes, est
neanmoins par sa composition analogue aux cereales.’ Les
principaux avantages de la farine de froment, comme article
d’alimentation, consistent dans la grande variete de ses
parties constituantes.

La fabrication du pain se fait habituellement par une des
deux methodes suivantes. 1° On melange la farine avec de
I’eau cliaude, on y ajoute du levain et on la petrit pour la
transformer en pate

;
une fermentation se produit, il y a I

degagement d’acide carbonique, qui se trouve en partie
!

retenu par I’elasticite du gluten. Par suite la pate se trouve
distendue et devient spongieuse. Une partie de I’amidon est
converti en dextrine et en sucre; il se forme aussi de
I’acide carbonique et de Talcool; ce dernier est presque
completement chasse par la cuisson. Il se produit une

j

petite quantite d’acide lactique, d’acide butyrique et de
j

matieres extractives. Si ces transformations sont necessaires i

a la conversion de la farine en pain, il importe aussi j-

d’empecher qu’elles ne soient poussees trop loin et c’est en
cela que consiste I’habilete du boulanger. On y ajoute quel-

'

quefois de Palun, soi-disant pour arreter le developpement
de la fermentation. On y ajoute aussi du sel marin, parce
qu’il possede la propriety d’introduire dans la pate un exces
d’eau et d’augmenter le poids du pain. — Pour fabriquer le

pain par cette methode on pent employer les proportions
\

suivantes : dix kilogrammes de farine, 4 a 6 kilogrammes
d’eau chaude, 120 grammes de levain, un peu de pomme de
terre ecrasee et de 4° a 5o grammes de sel, 6 ks,5oo de
pate donneut 6 kilogrammes de pain.

2° On produit aussi un degagement d’acide carbonique,
en melangeant a la pate du carbonate de sonde et de la

creme de tartre, ou en se servant de poudres appelees
baking -powders qui sont des poudres composees avec S

des sels de soude et d’ammoniaque et des acides tartrique
|

et citrique. Le pain fabriqud ainsi est souvent appele pain
^

chimique. h.
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Pain aM. — On fabrique ce pain en forcant du gaz

acide carbonique a pen6ter dans la pc\te an moyen d’une

pressiou suffisante.
^

Ce precede presente 1 avantage d empecher que la

conversion de I’amidon en dextrine et en sucre ne soit trop

complete, et de mettre obstacle a ime production excessive

d’acide lactique. „
Le bon pain contient environ 5a p. loo d eau. II y a exces

chaque fois que cette proportion est depassee. Plus le pain

est leger et spongieux, plus la digestion en est facile. Le

sel ordinaire durcit la pate et donne an pain de la blanclieur

et de la saveur.

Void la composition de la farine de froment d’apres

quatorze analyses par PilTgot et d’autres cliimistes, citees

par le O'" Parkes dans son livre intituld Pratical Hygiene.

Farine de froment et de ble.

DANS 100 PARTIES

Farine. Son.

Eau i4,o 10,5

Matieres grasses 1,2 2,82
— azot6es (gluten). . 12,8 10,84
— albumineuses. . . . 1,8 1,64

Dextrine et sucre 7>7 5,80

45,98Cellulose i>7

.\midon • 5o ,7 22,62

Sels mineraux 1,6 2,52

Toutes choses egales d’ailleurs, plus la proportion du
gluten est grande, plus la farine a de valeur, parce qu’elle

est d’autant plus nutritive, et, du reste, le principal carac-

tere de la farine de froment c’est de contenir plus de gluten

que toute autre.

La blanclieur de la farine n’est pas une preuve de sa bonne
qualite ; car le son ou partie corticale coloree du grain de
froment contient une plus grande proportion de gluten que
la partie centrale du grain, et, en outre, la totalite des
matieres grasses et la plupart des sels. Par consequent le

pain fabrique avec de la farine qui n’a pas ete separee du
son est, pour des personnes en bonne sante, un aliment
plus nutritif et plus complet; mais pour les personnes
malades et surtout pour les personnes affectees de douleurs
d’estomac, le pain de son ou la farine melangee de son est
quelquefois nuisible.

La proportion de gluten depend aussi un peu du climat
dans lequel le froment a 6te r6colte. Celui des climats chauds
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est le plus riche et c/est a cette qualite f|u’est due la supe-
riorite de la farine de I’Europe meridionale poui‘ la fabrica-
tion dll macaroni, du vermicelle et des pates alimentaires,
qui sont constituees par du gluten presque pur. 11 est done
d"une importance capitale, pour estimer la valeur d’une
farine, de determiner la proportion de gluten qu’elle con-
tient.

Dosage de Veau. — Four ddterminer la proportion du
gluten, on doit d’abord rechercher la quantite dean con-
tenue dans I’^chantillon, car Faddition de cette eau est non
seulement une des fraudes les plus communes du pain, mais
encore de la farine. Comme on I’a d6ja vu, la proportion de
I’eau contenue naturellement dans la bonne farine est
d’environ i4 p. loo. Si la farine, avant d’etre expediee,
est expose a une atmosphere humide, elle absorbera tres
rapidement de I’eau, meme a un degre desastreux, d’autant
plus qu’elle s’echauflfera, fermentera et s’agglomerera

;

une telle farine aura augmente de 12 ii iT) p. 100 en
poids.

L’humidite excessive de la farine a pour elfet de detruire
la propri6te adhesive du gluten et de la rendre impropre ii

la fabrication dn pain
;
de plus elle favorise aussi le develop-

pement des moisissures, qui rendent le pain veneneux.
On pent determiner la quantite d’eaii contenue dans la

farine en chauflfant celle-ci. On en prend une quantite

determinee quelconque, par exemple lou grammes, on la

r6pand sur une assiette et on la seche soigneusement sur
Un poele, un fourneau, ou dans une etuve pendant une
heure, en ayant soin que la temperature ne d6pas.se

pas luo'', pour eviter que la farine ne soit briilee, ce qu’on
verrait au changement de couleur. Si cela arrivait, on jette-

rait la farine et on recommencerait I’essai. On pese la farine
'

aussitOt qu’elle est froide et la perte de poids repr6seutera
|

la proportion centesimale de I’eau.
:]

Dosage du gluten. — Apres s’etre assure que la farine ne [i

contient pas un exces d’eau, on en pese une certaine quan-
j

tite et on la reduit en pate epaisse. On I’agite aved une 1

baguette de verre pendant une demi-heure
;
on la depose

|

alors dans un tamis serr6 et on la place sous un mince filet
I

d’eau limpide, iiisqn’k ce qu’il cesse de lui communiquer ^

une apparence laiteuse. 11 restera sur le tamis une masse
gris sale, de structure fibreuse, tres adhesive, ductile et

j;

extrdmement elastique. C’est du gluten brut, ne compre-
nant, selon Hassall, pas moins de quatre substances distinctes, 1

a savoir du gluten, de la fibrine vdgelale, une petite quantity

de mucine ou caserne et d’huile dans les proportions sui-

vantes ;
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Gluten p.o,o

Fibrine vegetale 72,0
Miicine (Cas6ine) 4,0
Aniidon (accidentellement) une petite qiiaiitite.

Huile 0,7

99,7

La quantite de gluten brut dans la bonne farine, quand
elle est seche, est d’environ if\ p. 100, mais dans les meil-

lenres farines du Midi, elle s’61eve quelquefois k 22 p. 100.

On obtient du gluten piir en faisant bouillir le gluten brut
dans I’alcool et en faisant dvaporer la solution filtree a

sicciie
;
par sa composition il ressemble beaucoup a la fibre

musculaire. La farine qui en donne moins de 8 p. 100 doit

etre rejetee.

AdiiU&ralions

.

— La qualite du gluten est alteree et sa quan-
tite diminue par les adulterations suivantes de la farine.

1° Eau, deja decrite.
2° Farine deseigle. — Quand ily en a, le gluten est d’une

couleur fonc6e, brillante et facile a separer.
5“ Farine d’orge. — Elle donne au gluten une couleur

rouge sale, elle se separe facilement en masse, mais pent
s’elever en filaments qui, rapidement seches, se tordent.

4° Farine d’avoine. — Le gluten est colore en noir

jaunatre et la surface presente un assez grand nombre de
petites taches blanches.

5° Farine de pois. — L’addition de cette farine a la farine

de fromentrend Fobtention du gluten beaucoup plus facile,

mais ce gluten est d’une couleur grisatre et il presente
I’odeur caracteristique du pois.

Farine de haricots. — Elle possede nn caractere a peu
pres analogue a celui de la farine de pois, en ce qu’elle
degage I’odeur particuliere aux haricots, mais elle rend le

gluten difficile a obtenir et en altere beaucoup les pro-
prietes. 11 glisse entre les doigts an lieu d’y adherer et il a
une couleur legerement jaunatre.

7“ F^cide et farine de riz. — Ces substances diluent
•seulement le gluten sans en modifier les proprietes, car elles

sont constituees principalement par de I’amidon. C’est cette
substance qu’on doit rechercher. Dans ce but, on prend
une petite quantite de la farine a essayer et on y ajoute
une petite quantite de sable fin. En triturant ce melange
dans nn mortier, on brise les granules d’amidon

;
on ajoute

alors de I’eau, peu a la fois, jusqu’^ ce qu’on ait une pate
homogene. On abandonne le melange au repos pendant
tres peu de temps et on filtre. Au liquide filtre on ajoute
.‘^on volume d’une solution aqueuse d’iode; si la farine est

18.
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pure, le liquide prend une teinte ros6e, tirant sur le rouge,
mais la couleur disparait promptement; s’il y a de I’amidon,
la solution est colore en violet et cette teinte disparait
lentement.

8® Chaux. — Apres avoir laiss6 reposer assez longtemps
le liquide laiteux obtenu par le lavage du gluten, on decante
Teau Claire, on retourne avec soin le gateau qui s’est

amassd au fond et on le seche. La partie superieure de ce
depot, qui se trouvait la ])lus rapprochOe du fond,contieut
habituellement les substances qu’on y a ajoutees pour
donner du poids. On y trouve quelquefois du sable blanc.
On prend une partie de ce depot, on I’incinere et on ajoute
aux cendres de I’acide nitrique. S’il y a de la chaux, il y
aura probablement effervescence. On neutralise la solution
acide par I’ammoniaque et on ajoute de I’acide oxalique,
s’il y a un precipite, cela indiquera la presence de la chaux.

9° Alun. — C’est une des adulterations les plus com-
munes

;
on I’ajoute a la farine pour donner de la blancheur

au pain et pour faciliter I’incorporation de I’eau. Pour
mettre sa presence en evidence, on carbonise (ne pas inci-

nerer) 65 grammes de croutes de pain dans un creuset de
platine convert. On pulverise la masse carbonisee dans un
mortier de fer propre et on place la poudre dans un iDallon

de verre a col etroit. On ajoute 8 grammes d’acide chlorhy-
drique, a grammes d’acide nitrique et 8 grammes d’eau.

On evapore doucement a siccite sur un bain de sable.

Quand la matiere est seche, on fait bouillir quelques minutes
avec i5 grammes d’eau et un exces de soude caustique

pure, obtenue par I’oxydation directe du metal, o 65

environ sufliront. On filtre et on fait bouillir de nonveau la

masse carbonisee avec 8 grammes d’eau, on filtre sur le

meme papier et on ajoute cette solution filtree a la pre-

miere. On neutralise exactement la liqueur filtree par I’acide

chlorhydrique, puis on ajoute oS‘‘,35 de phosphate de

soude, puis un leger exc^s d’ammoniaque. II se forme un
precipite de phosphate d’alumine qu’on pese; loo parties

de ce sel reprdsentent 384 parties d’alun cristallise.

Le D*" C. Meymott Tidy, ii qui Ton doit les details

precedents, resume ainsi les details principaux de I’operatiou.

I® Carboniser seulement le pain. Si on incinerait, I’opera-

tion serait manquee
;
I’alumine deviendrait insoluble et une

certaine quantite echapperait a I’analyse.

2“ Conserver la solution sous un volume aussi faible

que possible.

3° S’assurer que le precipite est compose exclusive-

ment’de phosphate.
io° Magnisie. — L’effet de cette substance sur la farine
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est analogue h, celui de I’alun. On trouve la magn6sie et les

sels de la manifere suivante :

On trade les cendres de rechantillon suspect pour d6cou-

vrir la chaux, puis on filtre la liquide restant et on y ajoute

le double de sou volume de chlorliydrate d’ammoniaque et

uu peu d’ammoniaque.
On ajoute ensuite du phosphate de soude et on agite bien.

On laisse deposer le precipite, on le recueille sur un filtre

et on lave avec de I’ammoniaque dilute; on seche et on pese,

le residu calcind est du phosphate de magnesie conte-

nant 36 p. loo d’oxyde de magnesium.
11 ° Sulfate de cuivre. — Ce sel est vendneux. On en

reconnait la presence en traitant les cendres de la farine

ou du pain par de I’acide nitrique, on evapore a siccite, on
fait bouillir le residu avec de I’eau distillee et on filtre. On
ajoute au liquide filtre une solution d’ammoniaque et un
peu de carbonate d’ammoniaque. Par le refroidissement il

se forme un abundant precipite, on filtre et on fait bouillir

pom* chasser I’exces d’ammoniaque
;
puis on ajoute quel-

ques gouttes d’acide nitrique, on divise le liquide eir deux
portions

;
a I’une on ajoute du ferrocyanure de potassium et

a I’autre du sulfhydrate d’ammoniaque. S’il y a la moindre
trace de cuivre, on aura un precipite brun rougeatre avec
le premier reactif et avec le second un precipite brun foncd.

Pour decouvrir les dilferents melanges de farine, d’ami-

don, etc., iln’y a pas de moyen aussi simple ni aussi exact
que le microscope pour celui qui est familiarise avec cet
instrument. Sous le champ du microscope, les dimensions
et les formes variees des grains de differentes substances
sont vues avec un grossissement qui permet de les distinguer
facilement et avec certitude les uns des autres.

PHOSPHATE DE SOUDE
Syn. anglais. Phosphate of sodium.
— allemand, Phosphorsaures natron.

On trouve le phospliate de soude en cristaux rhombiques
oblongs qui s’effleurissent rapidement k Pair; ils ont uue
saveur Idgerement saline, mais non am^re. Le phosphate
de soude verdit le sirop de violette. 11 est soluble dans
trois parties d’eau froide et deux parties d’eau bouillante,
insoluble dans I’alcool. La solution est pr6cipitee par les
sels barytiques etle prdcipiteest completement soluble sans
effervescence dans I’acide nitrique.

Les sels qui souillent g6n6ralement le phosphate de soude
soDt : le sulfate ou le carbonate de soude, le chlorure de sodium
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et qiielciuofois im pen d’arsenic ou d’acide ars6nicux. Pour
reconnaitre la presence clu sulfate de soude, on dissout une
certaine quantite de sel dans I’ean distillde eton acidifie par
I’acide nitrique ou I’acide chlorhydrique. Si on ajoute une
solution de chlorure de baryum ou de nitrate de baryte et
qu’il se produise un pr6cipit6 blanc, insoluble dans Veau et

les acides, c’est du sulfate de baryte. On fait bouillir un peu
la liqueur contenantle precipite pour le rassembler et, lors-

qu’il s’est depose, on le recueille sur un filtre, on le lave,

on le seche et on le calcine : 117 de sulfate de baryte reprd-
sentent 4 o d’acide sulfurique anhydre et par consequent ija
de sulfate de soude sec

;
ou bien chaque gramme de sulfate

de baryte represente oS'',3/|3G8 d’acide sulfurique.

On reconnait la presence du carbonate de soude ou de
tout autre carbonate en liumectant le sel avec un peu d’eau
et en versant dessus un acide qui produira un degagement
d’acide carbonique dont on pent facilement evaluer la quan-
tite I’aide de i’appareil des D"'® Frisenius et Will (voyez
Alcalimttrie)

.

On pent aussi connaitre la quantite de carbonate de soude
qui se trouve dans le phosphate de soude en precipitant soi-

gneusement la solution par du nitrate de baryte, et en recueil-

lant le precipite qu’on lave, qu’on seche et qu’on pese. On
le traite alors par de Tacide nitrique faible qui redissoudra
le carbonate et le phosphate de baryte et laissera les sulfates

indissous
;
la liqueur filtree est alors saturee par de I’ammo-

niaque, le phosphate de baryte seul sera precipite
;
on le

separe alors par filtration, et la baryte laissee en solution est

precipitee a I’ebullition avec du carbonate d’ammoniaque.
Chaque gramme de carbonate de baryte ainsi precipite cor-

respond a oS'',545 de carbonate de soude. Quand on ajoute

une solution de carbonate de soude a une solution de
phosphate de soude, si celle-ci se trouble, c’est un indice de
la presence d’une base terreuse.

On reconnait la presence du chlorure de sodium en dissol-

vant dans de I’eau une certaine quantite du phosphate de
soude a essayer. On acidifie la solution avec de I’acide

nitrique et on I’essaye avec une solution de nitrate d’argent,

qui donnera un precipite de chlorure d’argent, insoluble*

dans les acides dilues, mais immbdiatement soluble dans

I’ammoniaque.
La presence de Varsenic et de I’acide arsinieux qu’on

trouve quelquefois dans le phosphate de soude est mise en

Evidence en dissolvant le phosphate de soude, en ajoutant

de Tacide chlorhydrique ala solution,, et en y faisant passer

un courant d’hydrogene sulfure. Use forme, surtout ii I'aidfi

de la chaleur, un pr^cipitb jaune de sulfure d’arsenic. Si on
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laisse an repos pendant doiize lieures environ et dans un lieu

chaud la solution ainsi saturee par le gaz sulfliydrique, tout

Tarsenic sera precipit6.

PIERRE A CHAUX

ANALYSE DU CARBONATE DE CHAUX, CRAIE CALCAIRE

Syn. anglais, Limestones.
— allemand, Kalkstein.

L’importance de ces substances min6rales dans I’agricul-

ture et I’industrie rend frequente la determination de leur

composition gen^rale. Voici la methode a suivre :

On prend 5 grammes de rechantillon
;

il doit etre clioisi

avec soin dans les differentes parties du calcaire de maniere
a representer la composition moyenne de ce dernier, et on
dissout dans de I’acide chlorhydrique 6tendu, puis on fait

evaporer la solution h siccite au bain de sable. On humecte
le residu avec de I’acide chlorhydrique et on laisse reposer.

On ajoute ensuite de I’eau distillbe bouillante et on passe a

travers un filtre qui a 6te prealablement desseche a ioo° a

I’etuve et tare. On lave le filtre jusqu’a ce que I’eau de
lavage ne possede plus aucune saveur et on le place avec
son contenu dans I’etuve a eau

;
on le seche jusqu’a ce qu’il

ne perde plus de son poids. On pese alors et le resultat,

deduction faite du poids du filtre, represente Vacide siliciqiic,

le sable, Vargile insoluble et peut-etre aussi des maticres

organiques. II est rare qu’il soit necessaire de faire plus que
de determiner la quantitb totale d’acide silicique contenu
dans ce residu insoluble. Pour arrivera ce dernier resultat,

on fond le residu dans un creuset de platine avec quatre
fois son poids d’un melange de carbonate de potasse et de
carbonate de sonde, et on bvapore avec precaution, a siccite,

la masse fondue et additionnhe d’un exces d’acide chlorhy-
drique. Lorsque la masse est completement dessechhe, on
la laisse refroidir, on I’humecte avec de I’acide chlorhy-
drique concentre, puis on fait bouillir avec de I’eau et on
filtre. Le residu qui reste sur le filtre est forme par de
Vacide silicique pur

;
on le lave soigneusement avec de I’eau

distiliee bouillante, on le seche et on le calcine dans un
creuset. On tare le creuset avec son couvercle, car I’acide

silicique pourrait absorber de I’eau provenant de I’atmos-
phere.
Dans la plupart des cas, il suffit de determiner seulement

le poids du re.sfdu calcine, insoluble dans I’acide chlorhy-
drique, d’un calcaire sans le soumettre i\l’analyse. La liqueur
separ6e par filtration du r6sidu insoluble, ainsi que les eaux
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de lavage, sent divis6es soigneusement en trois parties
dgales, chaque partie represeatant un tiers des 5 grammes
du calcaire. On melange dans un flacon une des portions
avec une petite quantity d’acide nitrique concentre ou
d’eau chloree pour peroxyder le fer qui pourrait s’y trou-
ver

;
et on chaulfe pendant quelque temps a une tempera-

ture voisine de I’dbullition et on laisse relroidir. On introduit

alors le liquide dans un verre ou dans un autre vase conve-
nable, pouvant 6tre ferme avec une plaque de veri’e, et on
ajoute un Ibger exces d’ammoniaque. Le precipite produit
est forme d’alumine (avec un peu d’acide silicique) et peut-
etre de sesquioxyde de fer et Voxyde de manr/andse. On le

recueille sur un filtre, on le lave, on le seche, on le calcine

et on le pese. Except^ dans le cas ou Ton opere dans un
but scientifique (geologie), il est rarement necessaire de
souraettre ce precipitb kl’analyse. Dans le reste de la liqueur

filtree, on dose la chaux et la magnisie par la methode
ordinaire.

Pour determiner la proportion totale d’acide carbonique,
on pent suivre I’excellente methode proposee par Schaff-

gottsch. On chauflfe fort'ement dans un creuset de platine

un poids connu de calcaire avec quatre fois son poids de
borax, recemment fondu. La perte de poids, lorsque le tout

est completement refroidi, indique la quantite d’acide carbo-

nique, plus I’eau, que le calcaire pouvait contenir. On dose
cette derniere avec une exactitude suffisante pour la pra-

tique en maintenant 5 grammes du calcaire dans une 6tuve
a air chauffee a i 5 o°, jusqu’a ce que le poids demeure par-

faitement constant. On pent encore doser Pacide carbonique
dans une quantite dbterminee de calcaire finement pulverise

par le precede de Frdsenius et Will (voir Alcalimitrie).

On pent aussi employer avec
avantage le petit appareil suivant

{fg. 37). II consiste en un petit

flacon a fond mince et d’une con-

tenance environ de 120 centi-

metres cubes. II est ferme par
un bouchon a travers lequel passe

un tube recourbd adapte a un
autre large tube nontenant des

fragments de chlorure de cal-

cium sec
;
l’extremit6 de ce tube

est etiree de manibre a presen-
ter un orifice capillaire. Le pe-
tit tube qu’on voit a I’interieur du
flacon est destine a contenir I’acide

sulfurique ou chlorhydi’ique qui
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doit sei’vir a decomposer le carbonate
;
ce tube doit appuyer

contre la paroi du flacon et etre inclind de 45‘' par rapport

au fond du vase
,
de sorte qu’en inclinant I’appareil,

on puisse renverser la totalite de I’acide. On pese exac-

tement le carbonate a analyser et on le projette dans le

tlacon qui doit contenir environ 5o grammes d’eau. On
adapte alors avec soin le tube contenant le chlorure de

calcium, et on pese exactement tout Tappareil. On doit

prendre grand soin que I’acide du tube ne se trouve pas en
contact avec le carbonate avant que Toperation ne soit com-
mencee. Lorsque tout est pret, on laisse s’echapper une
portion de I’acide contenu dans le tube

;
il se produit imme-

diatement une effervescence, et I’acide carbonique s’echappe

par Torifice du tube a chlorure de calcium. Pendant son
passage a travers ce tube, il se desseche compldtement.
Des que I’effervescence cesse, on laisse s'ecouler du tube
une nouvelle quantity d’acide. On repete cette operation

jusqu'a ce qu’il ne se produise plus de ddgagement d’acide

carbonique.
On place alors le flacon dans un vase contenant de I’eau

bouillante et on I’y laisse pendant quelque temps pour chas-

ser tout I’acide carbonique qui se trouve dans le liquide

tandis que la vapeur d’eau est retenue a la partie supe-
rieure du flacon par le chlorure de calcium.

Par le refroidissement. Fair atmospherique rentre dans le

flacon qui se trouve ainsi dans les memes conditions qu’a-

vant I’experience. La perte du poids donne la quantite d’a-

cide carbonique climine.

11 est bien entendu que pour I’etude mineralogique on
doit soumettre a une analyse minutieuse le rdsidu insoluble

dans I’acide chlorhydrique et le precipite obtenu par I’am-

moniaque.
Si le calcaire doit etre employe comme flux (dans la me-

tallurgie du fer par exemple), il peut etre necessaire d’exa-
miner le residu insoluble dans I’acide chlorhydrique au
point de vue de la pyrite. Dans ce but on fond le calcaire

avec un melange de carbonate de soude et de nitrate de
potasse

;
on fait dig^rer la masse fondue avec de I’acide

chlorhydrique dilud, et on 6vapore completement a siccite.

Le residu sec est humectd avec quelques gouttes d’acide
clilorhydrique, puis dilue a,vec de I’eau distillee et filtree

;

on dose alors dans la liqueur filtree I’acide sulfurique a I’etat

de sulfate de baryte par I’addition de chlorure de baryum.
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PIMENT DE CAYENNE
Syn. anglais, Guinea iieppev, Red pepper, Cayenne jiepper.— allcniand, Spanischcr pepper.

Le veritable piment de Cayenne s’obtient en pulverisaut

les fruits du Capsicum friUescens (Solanees). II contient une
substance blanche, brillante, nacree, tres acre, alaquelle on
donne le nom de capsicine. C’est un alcaloide assez soluble
dans I’eau

;
il contient en outre une rnatiere colorante rouge,

un mucilage, du nitrate de potasse et d’autres sels.

Les principes actifs du piment de Cayenne sont solubles
dans Feau, Falcool et I’ether.

Le piment de Cayenne est souvent falsifie avec du sel

marin, de la hrique finement pulverisee et meme avec du
minium.

Ces fraudes peuveut etre facilement decelees en traitant

une portion de I’ecliantillon par de Feau pure; on filtre et

on essaye la solution filtree par une solution de nitrate

d’argent.

S’il y a formation d’un precipite blanc, caillebotte ou
seulement d’un trouble leger, completement soluble dans
Fammoniaque et reprecipite par un exces d’acide nitrique,

c’est du clilorure d’argent qui indique la presence du sel

marin. Le precipite de chlorure d’argent est lave, seche,
fondu et pese. i44 grammes de chlorure d’argent repre-
sentent Co grammes de sel marin.
La quantite de sel marin pent aussi etre determinee au

moyen d’une solution titree de nitrate d’argent. Ce precede
est decrit a Farticle Argent, auquel nous renvoyous le

lecteur.

La portion du piment de Cayenne qui est restee indissoute

apres le traitement par Feau doit etre ensuite traitee par
Facide acetique ou par Facide nitrique, puis on jette le tout

SLir un filtre. On fait alors passer un courant d’hydrogene
sulfure a travers la liqueur filtree, et, s’il se produit un
precipite noir, c’est du sulfure de plomb

;
ce qui indique la

presence du minium. Au lieu d’un courant d’hydrogene
sulfure, on pent verser dans la liqueur un exces d’acide

sulfurique dilue et melange d'alcool, qui produira un preci-

pite blanc de sulfate de plomb. On recueille ce precipite

sur un filtre, on le chauffe, jusqu’a ce que Fexces d’acide

soit chasse et on le pese. i44 de sulfate de plomb represeu-

tent io4 de plomb.
La presence de brique piUe, d’oerg, etc. pent etre mise

en evidence en ineinerant la portion qui n’apu etredissoute
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par l acicie. Les inipuretes inorganiques ci-dessus resteroiU.

Le piment de Cayenne doit etre brCile sous la hotte d’unc

eheminee on a I’air libre : car la fumee de la resine huileuse

et acre qu’il contient est excessivement irritante et occa-
*

sionne une toux violente.

PLATINE

Syii. anglais, Plaiiumn.
— allemand, Platina.

Analyse lies mmerais de platine. MM. Deville et H. Debray
{Annales de chimic et de physique). — Les minerals de ce

metal precieux contiennent les substances suivantes :

1° sable, 2® osmiure d’iridium. S'* platine, iridium, rhodium
et palladium (probablement un alliage), 4° cuivre et fer. S'* or

et un peu Aargent.

I® Dosage du sable. — On y arrive en chauffant un poids

connu (environ 2 grammes), du mineral avec cinq ou six

fois son poids d’argent pur en grenaille dans un creu-

set dont les parois ont ete recouvertes de borax fondu;

au-dessus des metaux on place 10 grammes de borax fondu
et un ou deux morceaux de charbon de bois, puis on eleve

la temperature un peu au-dessous du point de fusion de
I'argent et on la maintient quelque temps. Les matieres

vitreuses sont dissoutes par le borax et tons les metaux
sont conteuus dans le bouton d’argent qu’on trouve au fond
du creuset apres refroidissement. On le chauffe au rouge
naissant et on pese; le poids soustrait de la'somme des
poids du mineral et de I’argent employ^ donne la quantite

de sable.

2“ Dosage de I’osmium et de Viridium. — On traite 2 gram-
mes du mineral par I’eau regale jusqu’a ce que tout le pla-

tine soit dissous, ce qu’on reconnait a ce que la solution

n’est plus coloree.

Le residu insoluble est sous forme de paillettes et I’os-

niiure d’iridium est melange au sable. On le lave par decan-
tation, on seclie et on pese, en deduisant le poids du sable

obtenu dans la premiere operation, on a le poids de Fos-

miure d’iridium.
0° Dosage du platine et de Viridium. — La solution obte-

nue dans I’operation ci-dessus, est 6vaporee asiccite au bain-
marie

;
le produit est redissous dans un peu d’eau, on y ajoute

de I’alcool puis un grand exces de cristaux de sel ammo-
niac. Apres un repos de vingt-quatre heures, on jette sur
un filtre le precipite jaune orange ou brun rougeatre

;
et on

le lave avec de I’alcool. Ce precipit6 est form6 des preci-

19
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pit6s doubles d’ammoniaque et de platine auisi que de celui

d’ii’idiura ;
mais il en reste encore une portion en

Les chlorures doubles des deux metaux apres de^siccat on

^nnt chaulTes au rouse sombre dans un creuset de platine

iroaSTe fliu-“iria temp6.-atu.-e la plus basse poss.ble.

fair favoi-iser la i-6duction de I'u-idium et la d.spa.-.t.on des

dernieres traces d’osmium, on introduit dans le ci euset un

morceau de papier impregne de terebenthine. On eleve

alors graduellement la temperature jusqu au rouge Wane et

on acheve la reduction du metal dans un courant d hjidi o-

°
Lie. On pese les resultats des deux reductions et on les

fait dis6rer a environ 5o° avec des quantites repetees d eau

i4gale dilude avec cinq au six fois son volume d eau jusqu a

re^oue le liquide ne soit plus colore : tout le platine est

dissous laissant comme residu I’iridium a I’dtat de purete.

4° Dosage du palladium, du fer el du cuivre. — ^es me-

t-mx restent dans la liqueur dont on a separe le platme et

I’iridium. On chasse par evaporation I’alcool et le

drate d’amraoniaque. On facilite I’elimination de ce derm®^

plr I’addition d’acide nitrique qui le transforme en azote et

acide chlorhydrique. On pousse I’evaporation presque jus-

nu’t siccite • on introduit le residu dans un creuset de por-

cSe tard’ e^ on I’liumecte avec du sul-

flSate d'ammoniaque et on le recouvre grossierement

avec 2 on 3 grammes de soufre pur.

On couvre le creuset, ou le place daus un plus grand

creuset d’argile et on I’entoure de morceaux de cliarbou

de bois. On -recouvre alors le creuset dargile et on rdauff

ipntpment iusQu’au rouge vif. II faut allumer le feu pai le

haut d^oiraeau, afl.i d eviter toute p.-ojection de matie.-e

Sebors du creuset, ce qui poui-rait arriver s. on chauM
tropraoidement. Lorsqu'il est retroid. le ci-euset .ntei.eui

contS le b’etat metallique avec les sulfures

Kr et de cuim, ainsi que lor et \e rhodium. On fait

diedrer longtemps le melange a 48' avec-de lac.de nitr.que

Sentrd qui dissout le palladium, le fer et le cuivre en les

cmve?Sit en niti-ates. On dissout ces deriners da. s

I’eau et on lave bien le i-esidu. On fait eyaporer a siccite 1

^ 0+ 1p« paiix de lavage, ou les calcine fortemeut au

?ou-e Le pcdladium estreduit; et le et le /-er

Ssformds^n oxydes qn'on separe

nar I’acide chlorhydrique concentre. Le palladium est aio

fortemeiL clmiffe et pese. Les. chlorures de cuivre et de

fer^Lut trades par la methode ordinaire de dosage de cha-

Ce metal est contenu dans le residu (4)

insoluble dans I’acide nitrique ;
on le pese puis on le t c
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par I’eau regale diluee qiii dissout I’or et quelquefois, mais

rarenient, une trace de platine. Dans ce cas la presence en

estdecelee parle chlorhydrate d’ammoniaque. La difference

eutre le poids du creuset avant et apres le traitement par

lean regale donne le poids de Tor.

6® Le residu qui reste dans le creuset est le rhodiuin

qu’on reduit par un courant d’liydrogene et qu’on pese.

,MM. Deville et Debroy conseillent aux experimentateurs de
prendre garde i I’action dangereuse de I’osmium, qui atta-

que particulierement les yeux et d’6viter aussi de respirer

les vapeurs de Lean regale.

Berzelius donne I’analyse suivante des minerais de platine.

tLEMENTS.

NICHNE-TAGUSK,
en Siberie

GORO

Blagodat
r SUD.

Non
magneti-

que.

Magneli-
quc.

en

Siberie.

Platine 78,94 73,58 86,50 84,30*86,16 84, .34

Iridium 4,97 2,35 » 1,46 1,09 2,58
Rhodium 0,86 1,15 1,15 3,46 2,16 3,13
Osmium )> » » 1,03 0,97 0,19
Palladium 0, 28 0,30 1,10 1,06 0,35 1,66
Per . 11,04 12, 98 8,32 5,31 8,03 7,52
Cuivre
Allia^e d’osmiun et d’iri-.

0, 70 5,20 0,74 0,40 »

dium, et matieres
etrangferes

1,96 2,30 1,40 0,72 2,01 1,87

POIVRE

Syn. antrlais, Pepper.
— alleniand, Pfeifer.

Le poivre est le fruit recolte un pen avant sa maturite du
Piper nigrum, de la famille des Piperacees, cultive princi-
palement dans I’lnde, a Java, Borneo, Sumatra et Cayenne.
On rencontre dans le commerce le poivre noir et le poivre
blanc. Ce dernier est tout simplement le poivre noir, decor-
tique mecaniquement apr^s immersion dans I’eau.

Poivre noir. — Le bon poivre noir doit avoir une saveur
tres chaude et piquante, et une forte odeur aromatique ; les
grains doivent 6tre durs, et ne pas presenter trop de rides

;

celui qui se pr6seute en petits grains rides est de qualite
inf^rieure; les grains ne doivent pas s’6craser facilement
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sous la pressioii cles doigts, Le poivre noir de Malabar est
le plus estime.
On a fabriqud de toutes pieces du poivre en grains avec

une pate form^e avec du son, de la farine, des debris de
toutes sortes agglutinds qu’on moulait ensuite pour donner
a ce melange I’apparence du poivre veritable.

Mais c’est surtout vendus en poudre que le poivre noir
et le poivre blanc sont tres souvent falsifies, et quelquefois
dans des proportions extraordinaires, avec des tourteaux de
chenevis, de colza, de faine, des fecules, des farines, des
cereales, de la craie, de I’argile et meme des balayures de
magasin. L’examen microscopique permet de devoiler toutes
ces fraudes, mais le meilleur moyen d’eviter les falsifica-

tions est, comme pour lecafe, d’acheter le poivre en grains
et d’examiner s’il presente I’apparence decrite plus haut.
MM. Bussy et Boutron-Charlard {Traite des moyens de

rcconnaitre les falsifications des drogues simples et eompo-
sees) decrivent une falsification des grains de poivre

;
on les

fabrique avec du poivre de Cayenne, de la moutarde et

diverses poudres acres et piquantes reduites en pates
avec un mucilage, et granulees de fa^on a avoir une
grande ressemblance avec le veritable poivre, et diffici-

lement reconnaissables quand il est melange en propor-
tions convenables avec ce dernier. Ils disent que le fa-

bricant, pour imiter encore mieux le veritable poivre,

introduisait dans Tinterieur des faux grains une semence
de moutarde, comme noyau dans la pate ci-dessus, de
sorte qu’en brisant le grain artificiel, la graine de mou-
tarde qui a diminue de volume par la dessiccation tombe
et simule exactement la petite cavite qu’on voit generale-

ment au centre des veritables grains. Le meilleur moyen
pour decouvrir cette fraude consiste a jeter une certaine

quantite de poivre suspect dans de I’eau tiede, le veritable

poivre reste solide et conserve sa forme spherique, tandis

que les grains falsifies se gonflent, deviennent mous et

gluants, et par I’agitation, se desagrbgent et tombent en

poudre.
Pour reconnaitre si le poivre moulu est veritable et de

bonne qualite, on pent y doser la piperine. On y paryient

en traitant 5o grammes par exemple de poivre pulverise par

de I’alcool a 90“, jusqu’a ce qu’ils soient epuises. On distille

alors la solution jusqu’en consistance d’extrait; I’extrait

ainsi obtenu est alors melange avec une solution de potasse

caustique qui dissout la resine et laisse une poudre verte

qui doit d’abord etre bien lave avec de I’eau, puis dissoute

dans Palcool a 90°. Par evaporation spontanee, la solution

donne des cristaux de piperine quadrilateres transparents, a
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troncatiires obliques. Ces cristaux sont inodores et sans

saveur, insolubles dans I’eau froide, faiblement solubles

dans I’eau bouillante dont ils se separent par refroidisse-

inent ; solubles dans I’alcool, surtout a chaud. La solution

alcoolique est precipitee par I’eaii, Le bon poivre donne
environ i,5o p. 100 de piperine

;
bien entendu, si le poivre

etait falsilie, la proportion r6duite de piperine obtenue ser-

virait a indiquer la qualitd du poivre on Timportance de la

fraude.

POTASSE

Syn. anglais, Potash.
— allemands, Kaliunioxyd, Kali.

La substance connue dans le commerce sous ce nom est

le carbonate de potasse impur obtenu en lixiviant les cen-

dres de v6getaux et en evaporant la lessive a siccite. On
obtient ainsi le carbonate de potasse impur souille, en pro-

portion variable, de sulfate de potasse, de clilorure de
potassium, de silice, d’alumine, d’oxydes de fer, de manga-
nese, etc.

La potasse du commerce est en morceaux d’une couleur
brune, rouge brique al’interieur, tres durs, deliquescents et

d’une saveur tres alcaline, amere et caustique. La coloration

brune est due a la presence de matieres organiques. Quand
on met dans un fourneau a reverbere et qu’on calcine la

potasse obtenue comme il est dit ci-dessus, les matieres
veg^tales sont detruites et la potasse prend une couleur
blanc bleuatre

;
on I’appelle alors potasse perlasse.

La potasse brute et la potasse perlasse sont principalement
fabriquees en Russie, en Pologne, en Amerique, dont les

immenses forets fournissent en abondance du combustible
et par suite des cendres. La potasse brute etla potasse per-
lasse sont d’une grande importance dans plusieurs fabrica-

tions. Les precedes qui servent a en determiner la valeur
commerciale ou leur richessse alcaline ont et6 decrits avec
detail a Particle Alealimetrie.

Le CARBONATE DE POTASSE PUR {scl de tartre, sous-earbonate
de potasse, alcali didcifi6) est un sel anhydre, blanc, deli-

quescent, inodore et insoluble dans Palcool. II se dissout
tres facilement dans Peau et il y cristallise en prenant
2 Equivalents d’eau. Il fond an rouge sans se decomposer,
verdit le sirop de violette et rougit le curcuma.

Il peut contenir des quantites plus ou moins fortes de
chlorure, de sulfate de chaux ou de metaux etrangers. Pour
Pessayer, on le dissout dans Peau distillEe acidulEe par Pacide
nitrique : il ne doit se faire aucun prEcipitE par les nitrates
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d’argent et de baryte, par I’oxalate d’aramoniaque et par le

sulfhydrate d’ammoniaque.
POTASSE CAUSTIQUE, HYDRATE DE POTASSE.— La pOtaSSe pure

ou caustique est retiree de la potasse du commerce (car-
bonate de potasse) en dissolvant i partie de cette derniere
substance dans environ lo a 12 parties d’eau; on fait bouillir

la solution dans un vase de fer bien propre et on ajoute de
la cliaux eteinte delayee dans I’eau, par petites quantites a
la fois, a la solution bouillante jusqu’k ce qu’en en filtrant

une certaine quantity, et en en recevant quelques gouttes
dans de I’acide chlorhydrique, on ne puisse plus observer
la moindre effervescence. Habituellement, i partie environ
de chaux vive, prealablement eteinte, est suffisante poui‘

2 parties de potasse du commerce. On laisse alors depo-
ser la solution, on decante la liqueur claire et on l’6vapore
dans un vase de fer poli, ou mieux encore dans une bassine
d’argent pur, jusqu'a ce qu’elle prenne I’apparence d’une
masse sirupeuse, qui se solidifie par refroidissement.
On designe sous le nom de potasse a Valcool un produit

plus pur, que Ton obtient en traitant par I’alcool a 90° et a
plusieurs reprises differentes la potasse ^ la chaux. On reu-
nit les solutions alcooliqiies, on les decante et on cliasse

I’alcool par distillation. Le residu, evapor6 dans une bassine
d’argent, constitue la potasse a I’alcool. Cette derniere n’est

pas encore chimiquement pure.
La potasse caustique est ordinairement en fragments plats,

irr6guliers et gras au toucher, d’une teinte blanc grisatre et

quelquefois rougeatre. Quand elle est pure, elle doit etre

parfaitement blanche
;
sa saveur est excessivement caustique

et elle possede une legere odeur de lessive de potasse.

Comme elle est extremement deliquescente et absorbe
rapidement I’acide carbonique par son exposition k I’air, on
doit la conserver dans des flacons bien bouches.
La potasse pure ou caustique est gen6ralement souillee

par de la silice et de Valumine : la presence de ces impuretes
est facilement mise en evidence en dissolvant une certaine

quantite de potasse a essayer dans I’eau et en sursaturant

I’alcali par I’acide chlorhydrique
;
on fait evaporer a siccite,

on humecte le residu sec avec de I’acide chlorhydrique

dilud, puis, au bout d’un instant, on verse dessus une quan-

tite d’eau suffisante. La silice restera insoluble, on larecueille

sur un filtre, on la lave, on la seche, on la calcine et on la

pese.
La liqueur separee par filtration de la silice, traitee par

du carbonate d’ammoniaque, produira un prdcipitd blanc

floconneux d’alumine, si cette base terreuse est presente.

Ce pr6cipit6, qui est volumineux, doit etre lav6 avec de
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I’eau chaude, seclie compl^tement, calcin6 puis pes6.

Si la potasse contieiit du lieroxtjde de fer elle a une cou-

leur brime ou rougeiitre, et en la dissolvant dans I’eau

bouillante, le peroxyde de fer reste al’etat insoluble
;
on en

pent determiner la quautite. Pour cela on le recueille sur

un filtre, on le lave completement avec de I’eau chaude, on

le seche parfaitement, on le calcine et on le pese.

S’il s’y trouve un chlorure {chlorurc de potassium), on le

reconnait en dissolvant un poids donne de potasse dans

I’eau, en sursaturant la solution par I’acide nitrique et en y
ajoutant une solution de nitrate d’argent qui produira un
precipite blanc de chlorure d’argent. On chauffe la liqueur

qui le renferme, puis on recueille le chlorure d’argent sur

un filtre; ensuite il est lave, s6che, fondu dans un creuset

ou une capsule de porcelaine, et peso. i45,5 de chlorure

d’argent representent 74,5 de chlorure de potassium ou
I equivalent de tout autre chlorure.

Ou bien on pent essayer la solution sursaturee par I’acide

nitrique, avec une solution normale de nitrate d’argent

comme pour I'essai de I’argent (voir Argent). Le chlorure de
potassium se rencontre presque toujours dans la potasse.

Si la solution, separee par filtration du chlorure d’argeut

dans I’operation ci-dessus et essayee par du chlorure de
baiyum, donne un precipite blanc, insoluble dans I’eau et

les acides, c’est un indice de la presence d’un sulfate.

Le sulfate de baryte precipite est recueilli sur un filtre,

lave, seche, calcine et pese. 116, 5 de sulfate de baryte
representent !\o d’acide sulfurique et par consequent
I equivalent d’un sulfate.

Si la potasse renferme un carbonate {carbonate de potasse),.

I’addition d’un acide .produira une effervescence. On deter-

mine la quantite de carbonate present soit au moyen de
I’appareil des Fr^senius et Will' {voir Alcalim6trie), soit en
ajoutant a un poids donne de la solution diluee avec de
I’eau, une solution de baryum qui donnera lieu a un preci-
pite de carbonate de baryte. Quand le precipite s’est com-
pletement depose, ce qui demande plusieurs heures, on
verse le hquide sur un filtre et on ajoute de I’eau chaude au
precipite

;
on agite fortement et on laisse deposer de nou-

veau. Apres avoir repete cette operation plusieurs fois,

on recueille le precipite sur un filtre.

On doit recouvrir I’entonnoir pour eviter le contact de
I’air pendant la filtration, afin d’empecher que I’acide car-
bonique de I’air n’augmente la quantite du carbonate terreux
produit. On lave alors le precipite jusqu’a ce que I’eau de
lavage cesse de donner un precipite avec une solution de
nitrate d’argent acidulee par un peu d’acide nitrique. Le
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carbonate de baryte qui est siir le filtre est alor.s seche,
calcin6 et pes6 (il ne pent perdre son acide carbonique que
par line temperature tres elev6e). Chaque gramme de car-
bonate de baryte contient oK'',22/(i 4 d’acide carbonique, ce
qui represente par consequent o,fi5 iG6 de carbonate de
potasse.

S’il se trouve en meme temps un sulfate et un carbonate,
et qu’on emploie une solution de chlorure de baryum, le

precipite serait forme de sulfate et de carbonate de baryte,
Le precipite collectif serait lave, seche et pese, aprds quoi
on le traiterait par I’acide chlorhydrique qui dissoudrait seii-

lement le carbonate et laisserait le sulfate retat insoluble.
Le poids de ce dernier donnerait la proportion relative de
ces deux substances, la perte du poids total indiquant la

proportion de carbonate.
S’il se trouve des traces de chaux dans la potasse, I'acide

oxalique donnera un precipite d’oxalate de chaux.
Sulfate nedtre de potasse [sei de Buohus). — Ce sel

cristallise en prismes courts a six pans termines par des
pyramides hexaedres. Les cristaux sent anhydres, durs,
blancs, inaltdrables a I’air. Leur saveur est legerement
amere

;
ils deerdpitent vivement par la chaleur. Chauffes

fortement, ils fondent, mais ne se decomposent pas. Leur
densite est 2,4073.

Selon Gay-Lussac :

100 parties d’eau a 16“ dissolvent 10,5 de sulfate de potasse.

100 — 39“ — 16,9 — —
100 — 101“,6 — 26,3 — —

Le sulfate de potasse est completement insoluble dans
I’alcool.

Le sulfate de potasse du commerce contient souvent des

sulfates de zinc, de fer, de cuivre, de magnisie, de chaux, et

quelquefois du bisulfate de potasse qui est im corrosif

violent.

On y reconnait la presence du sulfate de zinc en.dissol-

vant le sulfate de potasse dans I’eau, en acidifiant avec
I’acide nitrique et en sursaturant par I’ammoniaque. S’il ya
du fer, il se pr6cipitera des flocons bruns rougeatres de

peroxyde de fer qu’on separe par filtration.

S’il y a du cuivre, la solution prend une teinte bleue. En
admettant, cependant, que le sel a essayer ne contienne pas

d’autres impuretes que des sulfates de zinc, la solution res-

tera parfaitement claire apres I’addition de I’ammoniaque,
e’est-a-dire que I’ammoniaque peut d’abord determiner un
precipite blanc qui se redissoudra imm^diatement dans un
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exces de reactif. Si le precipit6 n’est pas redissous, c’est

line preuve qu’il y a ime autre base. Dans ce cas on filtre la

liqueur, on ajoute du sulfhydrate d’ammoniaque a la liqueur

Claire, incolore et fortement amrnoniacale; s’il se produit

un precipite blanc ou des flocoiis de nieme couleur, inso-

lubles dans un exces de sulfhydrate d’ammoniaque, on a

certainement du sulfure de zinc. Si le sulfure de zinc ainsi

produit est en quantity suffisante, on le recueille sur un
filtre, on le redissout dans I'acide chlorhydrique et on le

fait bouillir jusqu’ii ce que toute odeur d’hydrogene sulfure

ait disparu, puis on le filtre et on le reprecipite a I’etat de
carbonate de zinc par du carbonate de potasse ou de soude,

avec les precautions qui sont indiquees a I’article Zinc et

Minerals de zinc.

Si la solution contient la plus faible trace de fer, le pre-

cipit6 de sulfure de zinc produit par le sulfhydrate d’ammo-
niaque, ail lieu d’etre blanc, pent etre gris ou noiratre, par-

seme de flocons noirs, ou completement noir, selon la

quautite de fer present. S’il y a du fer il aura ete precipite

de la solution par I’ammoniaque puis recueilli sur un filtre,

lave, seche, calcine et pese. S’il y a du fer, et du zinc en
meme temps, on les s6parera au moyen d’une solution de
succinate neutre d’ammoniaque, ou par le carbonate de
baryte, exactement comme il dit a I’article Zinc et Minerals
de zinc.

S’il y a du cuivre, la liqueur aura pris une teinte bleue par
I’ammoniaque, ou s’il s’y trouve en trop petite quantite pour
etre mis ainsi en evidence, on pent essayer la solution

aqueuse, non amrnoniacale, par le ferrocyanure de potas-
sium qui produira un precipite brim rougeatre avec une
teinte cramoisie. Si Ton obtenait ainsi uii precipite ou une
coloration bleue, cela serait du a la presence du fer.

Generalement une simple trace de ces impuretes est indi-

quee par les reactifs ci-dessus.

Si la magnesie seule est presente, une partie de la solu-
tion du sel non additiunnee d’ammoniaque et traitee par la

potasse caustique donnera un precipite blanc d’hydrate de
maguesie, ou bien encore la solution du sel melangee avec
un exces d’uue solution de sel ammoniac, puis essayee avec
une solution de phosphate de soude et d’ammoniaque, pro-
duira immediatement un precipite blanc de phosphate
ammoniaco-magnesien

.

S’il y a de la chaux, la solution du sel, essayee par une
solution de bioxalate de potasse ou d'oxalate d’ammoniaque,
donnera un prdcipite blanc ou un trouble.

La presence du hisidfale de potasse est bien facile amettre
en evidence. En eflet, ce .sel, au lieu d’etre neutre au papier

19 .
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r6actif, roiigit le papier bleu de tournesol. Le sel, avant
I’essai, doit etre humect,e d’eau.
En supposant, ce qui est assez rare, que toutes ces inipu-

retds se trouvent ensemble dans le sulfate de potasse, on
les reconnait de la maniere suivante : 1 ° On dissout le sel

dans I’eau, on acidule la solution avec de I’acide chlorhy-
drique et on y fait passer un courant d’hydrogene sulfure

jusqu’a ce qu’on sente fortement ce gaz
;

s’il y a formation
d’un pr6cipite noir ou brim fonce, c’est du sulfure de
ciiivre. Pour s’en assurer, on recueille le precipite noir sur
un filtre, on le redissout dans de I’acide nUrique et on sur-
sature la solution nitrique par I’ammoniaque

;
en presence

du cuivre, 11 se produit une coloration bleue caracteristique

(bleu celeste); 2^ A la liqueur separee par filtration du sul-

fure de cuivre, on ajoute un exces de sel ammoniac,
puis de I’ammoniaque, et qu’il se produise ou non un preci-

pite, on ajoute un exces de sulfhydrate d’ammoniaque.
S’il s’est produit seulement un precipite blanc, c’est du

sulfure de zinc
;

si le precipite est gris ou noir, il pent y
avoir du zinc et du fer. On recueille le precipite sur un
filtre, on conserve la liqueur pour un essai ulterieur.

On lave le precipite, on le redissout dans I’acide nitrique

et on sursature la solution par I’ammoniaque. S’il se produit

un precipite brun rougeatre, insoluble dans un exces d’am-
moniaque, c’est du peroxyde de fer. On s’en assure en le

redissolvant dans une petite quantite d’acide chlorhydrique,

de maniere a ce que la solution soit aussi neutre que pos-

sible. On en traite une partie avec une solution de ferrocya-

nure de potassium
;
il se forme un precipite bleu de Prusse

;

on essaye I’autre partie avec de la teinture de noix de galle

;

il se produit une coloration noire. Ces deux reactions met-
tent hors de doute la presence du fer.

Si on revient a la liqueur separde par filtration du preci-

pite du peroxyde de fer produit par I’ammoniaque, et qui

est fortement ammoniacale, claire et incolore, si on la traite

par le sulfhydrate d’ammoniaque et qu’on obtienne un pre-

cipite blanc, c’est du sulfure de zinc. Le precipite blanc,

produit par le sulfhydrate d’ammoniaque dans une solution

claire, incolore et fortement ammoniacale ou alcaline, ne
pent guere etre autre chose que du sulfure de zinc.

3° La solution separee par filtration du precipite produit

par I’ammoniaque et le sulfhydrate d’ammoniaque et qui a

ete conservee pour un essai ulterieur est mise a bouillir

avec de I’acide chlorhydrique jusqu’a ce que toute odeu
d’hydrogene sulfure ait disparu. On filtre, s’il est necessaire,

et on fait bouillir la liqueur filtr6e avec un exces de carbo-

nate d’ammoniaque additionnd d’ammoniaque. S’il se pro-
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cluit un pi’6cipit6, c’est du carbonate de chaux. On recueille

le prdcipite sur un filtre, on le redissout dans une petite

quMtite d’acide clilorhydrique, on neutralise par I’amino-

niaque et on essaye par I’oxalate d’ammoniaque. S’il y a de

la chaux, il se produit un prdcipitd blanc.

Si a la liqueur sdparee par filtration du precipitd produit

a I’ebullition par le carbonate d’ammoniaque on ajoute

une solution de phosphate de soude, et qu’il se produise un
precipite blanc, c’est du phosphate ammoniaco-magnbsien,
indiquant la presence de la magnisie.

POUDRE A CANON
Syn. anglais, Gunpowder.
— alleinand, Schicsspulver.

La poudre a canon est essentielleinent un melange meca-
nique, mais tres intime, de trois substances qui sont : le

salpetre, le charbon et le soufre. Ces trois substances se

trouvent en proportions variables, selon I’usage auquel est

destinee la poudre et le pays ou elle est fabriqube.

Le tableau suivant indique la composition de la poudre
dans plusieurs contrees.

•Vngleterre

.

France..

Amerique.
Erusse..
Russie..
Autriche..
Espagne..
Hollande.
Suede. .

Suisse.

.

Chine. .

Baviere.
Bade.. .

Poudre ordinaire. . . .

Waltham Abbey Mills.

Poudre de chasse.. . .

f Poudre de guerre.
’ — chasse.

' — mines.
Poudre ordinaire.

75,0
75
78
76
75
78
62
75
75
73, 78
76
76, 47
70
75
76
75

75

CHAHBON

.

SOUFRE.

12, 50 12, 50
15 10
12 10
15 9

12,50 12,50
12 10
18 20
12,50 12,50
12, 50 12,50
13,59 12,63
11,50 12,50
10,78 12, 75
14 10
9 16
14 10
14,40 9,60

12,25 12,50

Sous I’influence d’une chaleur suffisante, ces trois parties
constituantes de la poudre ^ canon reagissent violemment
I’une sur I’autre et degagent presque instantanement une
enorme quantity de gaz duquel dbpend I’effet dynamique
de la poudre.
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yi la chalour est coniinuniqueo a la poudre par one (Hin-
celle, le charbon ^ireiid I'ou d’abord, puis lo soufre at fina-
lemejit le salpetre est d(^-compos6 en potasse, azote et oxy-
gene; une petite propoi-tion de potasse est decomposee par
le charbon en potassium, eau et oxygene; I’oxygene se
combinant avec le soufre produit de I’acide sulfureux dont
line partie s’ecliappe, tandis que le reste se combine avec
une partie de la potasse pour former du sulfite du potasse
qui reste comme rdsidu. Une portion du soufre non brCilee

reste aussi comme rdsidu, tandis qu’une autre portion se
combine avec le potassium pour former un residu de sulfure
de potassium. Le carbone prorluit les gaz oxyde de carbone
et acide carbonique, tandis qu’une autre portion de ce car-
bone reste comme rdsidu. Une portion de I’acide carbo-
nique se combine avec la potasse et donne un rdsidu de
carbonate de potasse

;
la chaleur excessive produite par la

combustion de la poudre decompose I’acide nitrique en
azote et oxygene et convertit I’eau en vapeur. L’explosion
chasse une portion de residu sous forme de fumee. Les
autres composes qui prennent naissance dans la reaction
sont I’hydrogene sulfurd, carbures d’hydrogene, sulfure de
carbone, sulfate de potasse et cyanure de potassium.
La vapeur d’eau qu’on trouve parmi les produits gazeux

est toujours en tres petite quantite; sa presence est due a
la proprietd que possede le charbon d’absorber I’humidite

;

ce qui fait que la poiidrd, meme de premier choix et con-
servee dans des magasins tres secs, n’est jamais complete-
ment privde d’humidite.

L’humidite pdnetrant les grains de poudi’e nuit aux effets

dynamiques ou balistiques, amene I’efflorescence du salpetre

a la surface des grains, detruit I’homogeneite du melange
et le desagrege. La poudre a gros grains absorbe moins
I’humidite que la poudre a petits grains.

Dans les magasins, la poudre ordinaire contient o,5 a

0,6 p. loo d’eau; mais si elle reste exposee dans des lieux

humides, elle en absorbe des quantites beaucoup plus con-
siderables.

La poudre a gros grains et celle qui est humide laissent

dans le canon une couche epaisse qui augmente apres cha-

que coup. Ce qui fait qu’on ne pent se servir de nouveau
de I’arme qu’apres I’avoir nettoyee. La temperature produite

par la combustion de la poudre est tres elevee, et suffisante

pour fondre For et le cuivre rouge. Les gaz produits par la

combustion subissent par consequent une enorme dilata-

tion. Selon Gay-Lussac, i volume de poudre produit euvi-_

ron 2 ooo volumes de gaz. Mais, pour obtenir tout I’effet
;

dynamique, la combustion doit avoir lieu tres rapidement:
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c’ost pmirqiioi la puissance balistique cle la poiidre depend

non senlenient des proportions des substances employees,

niais encore de lenr melange intime et de I’etat de la pondre

apres sa fcibrication.

La pondre doit etre assez dure pour ne pas se pulvdriser

facilement par le frottement, car cette poussiere met obsta-

cle a la rapidity de I’inllammation. La bonne pondre doit

resister a la pression des doigts et, lorsqu’on la repand sur

le dos de la main, elle ne doit pas laisser de taclie. Les

grains doivent avoir nne apparence brillante on lustree, et

avoir nne grossenr proportionnee a rusage auquel on des-

tine la pondre.
Les grains de pondre a canon doivent etre anguleux, durs

et secs; ils doivent ponvoir resister a nne pression mod6ree
des doigts et ne pas donner de poussiere qnand on les met
dans la main.
Les grains de pondre de cliasse doivent etre anguleux.

dnrs, de dimensions uniformes et lustres.

La pondre de mine est semblable a la pondre a canon.

La Ijonne pondre a canon etalee snr nne feuille de papier

et enflammee doit brider rapidement, ne pas laisser de
residn appreciable snr le papier et ne doit pas le brnler.

^

La pondre possede generalement nne couleur foncee;

brnnitre on grisatre
;
nne couleur tres noire indiqne que le

charbon employe etait en trop grande quantite on qu’il etait

trop dur. Si les grains laissent voir ca et la des points blancs
brillants, ils sont dns a nne efflorescence du salpetre, et on
les observe generalement sur la pondre qui, apres avoir 6te

accidentellement mouillee, a etd sechee de nouveau.
Qnand la pondre ne contient pas plus de 7 p. 100 d’eau

on pent lui rendre sa qualite premiere par la dessiccation

;

mais qnand elle en contient 8,10 on i4 p. roo, comme cela
arrive quelquefois, on est oblige de la soumettre a nne
nouvelle fabrication. Comme la pondre qui etait liumide
pent avoir perdu nne partie de son salpetre, il est ii6ces-

saire de I’analyser pour determiner la quantity perdue et

la remplacer s’il est necessaire. Qnand elle a ete avarice
par Lean de la mer, elle ne pent plus servir, mais on pent
en retirer le salpetre.

ANALYSE DE LA POUDRE

ProcM6 Uchatius. — Pour determiner la proportion de
salpetre, on prend 20 grammes de la pondre qu’on introdnit
dans un flacon avec environ 3 grammes de plomb de chasse,
puis on y ajoutekPaide d’une pipette graduee 200 grammes
d’ean de puits; on bouche soignensement le flacon et on
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I’agite pendant hint minutes; au bout de ce temps le sal-

petre est completement dissous. On filtre la solution et on
prdleve, a I’aide d’une pipette gradude, 172 grammes de la

liqueur filtrde que Ton place dans un vase dtroit; on amene
le tout a la temperature normale et on y introduit une
bulle de verre. Cette bulle est fabriqude de telle sorte que
lorsque la poudre contient 75 p. roo de nitrate de potasse
(dans le cas prdsent i 5 grammes) elle vient a, la surface,
tandis que I’addition de 3 ou f\ gouttes d’eau la fait descen-
dre au fond. Au moyen d’une burette graduee on ajoute
des quantites determindes d’une ou de deux solutions, de
facon produire une augmentation ou une diminution dans
la quantite de nitrate de potasse contenue dans la liqueur,

egale a un ou plusieurs dixiemes pour cent, jusqu’a ce que
la bulle atteigne la surface du liquide. La proportion p. 100
de nitre dans la poudre est ensuite ddtei’minee en ajoutaut
ou en ddduisant de 76 la quantite qui a servi k augmenter
ou a diminuer la force de la solution et qu’on a effectiiee

en ajoutant la liqueur titrante.

On pent aussi doser la poudre en la traitant par I’eau

distillee qui dissout le salpetre
;
on filtre, on lave le residii

et on dvapore la liqueur filtree; le residu indique la quan-
tite de salpetre qui se trouvait dans la poudre. On traite

ensuite le depot quj se trouve sur le filtre par le sulfure de
Carbone qui dissout le soufre

;
on evapore au bain-marie a

siccitd et on pese; on obtient ainsi le poids du soufre. 11

ne reste plus que le charbon qu’ou desseche et qu’on pese.

QUININE (SULFATE DE)

Syn. anglais, Sulfate of quinine.
’— alleniand, Schwefelsaures chinin.

On prepare le sulfate de quinine, surtout avec le quin-

quina jaune ou calysaya '(voir Quinquina), par Taction de
Tacide sulfurique sur la quinine.

On connait deux combinaisons de Tacide sulfurique avec
le quinine. 1° le sulfate neutre, nomine communeinent bi-

sulfate. On Tobtient en combinant i equivalent de sulfate

basique et r Equivalent d’acide sulfurique etendu d’eau,

il est soluble dans 1 1 parties d’eau froide et presente une
rEaction acide.

2° Le sulfate basique de quinine est en petites touffes

ou aiguilles, soyeuses et flexibles, rassemblant ii Tasbeste,

et douE dTme saveur excessivement amere
;

il est faible-

ment soluble dans Teau froide ( i dans 740 d’eau), il se dis-

sout dans 3o parties d’eau bouillante et 60 parties d’alcool
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froid. Co sel s’effleiirit a Fair; chauff6, il fond comme de

la Giro et, a ime temperature de ioo», il devient pnospho-
rescent, surtout par friction.

C’est le sulfate de quinine officinal en France. La solution

de sulfate de quinine (quand elle n’est pas trop diluee) est

pr^cipitee par la potasse, .la soude et I’ammoniaque, sous

forme d’un pr6cipite blanc, floconneux, qui est un hydrate

de quinine tres pen soluble dans un exces de reactif.

Cependant un exces d’ammoniaque redissout partiellement

le precipite.

Les acides tartrique, oxalique et gallique, et les seis

solubles de ces acides, ainsi que I’infusion de galle, produi-
sent dans la solution de sulfate de quinine, im pr6cipite qui

est soluble dans un exces d’acide.

Le bicarbonate de soude, d’apres Frdsenius precipite

immediatement une solution concentree de sulfate de qui-

nine, et le precipite, dans la solution diluee, se produit par
ce reactif dans I’espace dnm quart d’heure, surtout par une
vive agitation.

Cette substance tres importante est quelquefois falsifiee

par des additions de gomme, sucre, amidon, craie, sulfate de
baryte, acide borique, sUarine, sidfate de cinchonine, salicine,

maunite, gypse on sulfate de chaux, et on reconuait la fraude
de la maniere suivante.

Si le sulfate de quinine a essayer contient des matieres
terreuses, comme de la craie, du sulfate de chaux, etc., on
reconnait la presence de ces dernieres substances en ince-
nerant une portion de I’echantillon qui laissera ces subs-
tances a I’etat de cendres fixes, dont le poids pent 6tre
determine directement. Le sulfate de quinine pur, ne doit

pas laisser une trace de residu; ou bien, comme le sulfate

de quinine est soluble dans I’alcool, on traite une portion
de rechantillon par ce dissolvant qui dissoudra le sulfate
de quinine (et celui de cinchonine ainsi que la salicine s’il y
en a), mais laissera indissoutes toutes les impuretes terreu-
ses, la stearine, la gomme et I’amidon

;
on s6pare ces impu-

retes par filtration et on pese.
Si Ton recherche la stearine ou I’acide stearique melan-

ges au sulfate de quinine, on traite une portion de I'echan-
tillon avec de I’eau acidifiee par I’acide sulfurique. Le
sulfate de quinine se dissoudra, et la stearine restera indis-
soute et flottera a la surface du liquide; en chaulfant, la
stearine s’agglomerera en petites gouttes transparentes qui
deviendront solides et opaques par le refroidissement.
On reconnait la presence du sucre par I’odeur de cara-

mel qui se d6gage en bridant une portion du produit suspect
sur une lame de platine, Une m6thode plus exacte cepen-
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dant, consisle a dissoudi’e iin poids donnd de sulfate de
quinine dans I’eau eta y ajouter de la baryte qui precipitera
I’acide sullurique et la quinine. On filtre alors la liqueur ou
on fait passer un courant d’acide carbonique dans la liqueui'
filtree. pour prdcipiter I’exces de la baryte dans la liqueur.
Le precipite forme est separe par filtration, le sucre seul
reste en solution dans la liqueur, ou on pent facilement le

reconnaitre asa saveur douce, surtout si Ton a concentre
la liqueur filtree, et a son action sur la lumiere polarisee.

On pent aussi reconnaitre la presence du sucre et de la

gorame en dissolvant un poids donne de rechantillon dans
I’eau, et en y ajoutant dii carbonate de potasse qui pr6ci-
pite la quinine (et la cinchonine) : le precipite est recueilli

sur un filtre, sdche et pese. Le sucre et la gomme restent
en solution avec le sulfate de potasse resultant de la decom-
position du carbonate de potasse employe, et avec la salicine

qui peut s’y trouver. En evaporant la solution, on recon-
naitra le sucre a sa saveur douce particuliere

;
si la solution

est amere, c'est un indice de la presence de la salicine, qu’on
peut caracteriser de la maniere indiquee plus loin. On fait

alors evaporer la solution a siccite a I’aide d’une douce
chaleur, et on trade le residu par I’alcool, le sucre se dissou-

dra tandis que la gomme et le sulfate de potasse ne se dissou-

dront pas. On filtre pour separer le sucre et on verse de
I’eau chaude sur le residu insoluble qui se redissoudra

;
on

essaye cette solution aqueuse par le perchlorure de fer;

la gomme, s’il y en a, sera imm6diatement precipitee sous
forme d’une masse jaune gelatineuse.

On reconnait Yamidon, en faisant bouillir une portion de
I’echantillon avec de I’eau et en laissant refroidir complete-
ment le tout. On essaye la decoction froide avec une solution

aqueuse d’iode; s’il y a de I’amidon, il se produit une couleur

bleue ou presque noire tres caracteristique.

Toutes les substances organiqiies {amidon, gomme, sica-

rine, etc.) melangees au sulfate de quinine sont rapidement
decelees en versant quelques goutte d’aide sulfurique con-

centre sur lo a i5 centigrammes du sulfate suspect, preala-

blement place dans une petite capsule de porcelaine.

Le sulfate de quinine pur est immediatement dissous,

mais I’amidon, la gomme ou le sucre sont carbonises et la

stdarine laissee a I’etat insoluble. La stearine sous I’actioii

de la chaleur se carbonise elle-meme, tandis que le sul-

fate de quinine n’est pas alt^re par ce traitement qui le

convertit en bisulfate de quinine.
Si le sulfate de quinine contient de la salicine, I’additioa

d’acide sulfm’ique concentre produira une couleur rouge

sang foncee. Cette proprlete de se colorer en rouge par
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I'acide sulfurique est coninmne aussi a d’autres principes

amers, et de plus nous rernarquerons que cette reaction n’a

lieu que quand la proportion de salicine est quelque peu
considerable, car au-dessous de lo p. loo, il ne se produit

qirune coloration brune comme pour une matiere organi-

que ordinaire. M. Pelletier cbnseille de dissoudre Techan-

tillon suspect dans six fois son poids d’acide sulfurique

concentre, puis de diluer le tout dans 12 parties d’eau

;

on precipitera ainsi la salicine a I’etat incolore; et on pent
alors la caracteriser par la couleur rouge produite par

I’acide sulfurique concentre, comme il a ete dit ci-dessus.

On bien, on pent dissoudre dans I’eau une portion de I’e-

chantillon, et filtrer s’il est necessaire
;
on ajoute alors de

I’acide chlorhydrique et on fait bouillir le melange pendant
quelque temps. S’il se produit un prdcipite, c’est de la

salicine
;
on la recueille sur un filtre et on s’en assure en

la traitant par I’acide sulfurique concentre.
La presence du sel ammoniac ou d’autres sels ammoni-

caitx est mise en evidence dans le sulfate de quinine, par
I’odeur d’ammoniaque qui se degage quand on triture une
portion de I’echantillon avec de la potasse caustique.

Recherche des autres alcaloides du quinquina {cinchonine,

cinchonidine et quinidine). — On agite de sulfate de
quinine dans un tube a essai dtroit avec un melange de

d’dther pur et 10 gouttes d’ammoniaque concentre,
puis on laisse le tout au repos. Le liquide, au bout d’un
certain temps, formera deux couches separees, incolores
et transparentes, sans aucune matiere blanche ou cristalline

flottant a la ligne de contact des deux couches. Le rdsultat

contraire indiquerait la presence des alcaloides prdcites.
Dans ce tube a essai, on dissout osr^f)5 de sulfate de qui-

nine dans 36%5 d’eau distillee et 8 ou xo gouttes d’acide
sulfurique dilue, puis on ajoute 8 grammes d’ether, 3 gouttes
d'alcool et 40 gouttes d’une solution de i partie de po-
tasse caustique dans 12 parties d’eau; on ferme le tube a
essai, on agite et on laisse reposer pendant douze heures.
Lorsque le sulfate de quinine est pur, les deux couches
liquides et leur ligne de contact seront claires et transpa-
rentes, mais s’il y a seulement des traces de cinchonine
et de cinchonidine, on les verra Hotter comme un nuage
blanc a la ligne de separation entre les deux couches.
Quand rimpurete est formee de cinchonidine, on verra a
la ligne de conhict comme une couche huileuse qui, vue
au microscope, parait coustituee de petites particules amor-
phes, tandis que la cinchonine apparait cristalline.
Fn resume, le sulfate de quinine incinerd ne doit laisser

aticun rdsidu, s'il ne contient pas de sels mineraux.



QUINQUINAS342

II doit se dissondre compl^tement dans I’eau acidulee
par I’acidesulfurique et dans I’alcool a 60“ bouillant.

II ne doit pas se colorer par I’acide sulfurique concentre.

QUINQUINAS

Syn. anglnis, Peruvian barct.
— allemand, Chinarinde.

Les quinquinas sent les ecorces de differentes especes du
genre cinclioux de la famille des Rubiacees. Ces vegetaux
croissent dans I’Amerique du Sud, mais leur consommation
toujours croissante a conduit a des essais d’acclimatation a
Java et dans les Indes orientales, essais qui ont pleinement
reussi.

Le principe actif est represente par plusieurs alcaloides

que renferment ces ecorces; parmi ces alcaloides, dont
nous donnerons plus loin I’enuni^ration, le plus important
est la quinine decouverte, par Pellelinr et Caventon en 1820.

Les sortes de quinquinas employees sent tres nombreuses,
nous emprunterons a M. Planchon les caracteres micros-
copiques et organoleptiques des principales, puis nous
donnerons les precedes de dosage d’alcaloides les plus
employes. Car e’est en ayant recours aux essais chimiques
que Ton pent acqu6rir les indications les plus certaines sur
la valeur des quinquinas.
Les sortes de quinquinas officinales sent au nombre de

trois. Le quinquina jaune, donne par le Cinchona calisaya,

le quinquina gris huanuco, donne par le Cinchona micrantha,

le quinquina rouge, fourni par le Cmcho 7ia succurubra.

1° QUINQUINA JAUNE

Le quinquina jaune donne par le Cinchona calisaya qui

croit surtout en Bolivie.

II se presente sous forme d’ecorce jaune fauve, de 10

a i5 millimetres d’epaisseur, sans periderme; la surface

externe est marquee de nombreux sillons longitudinaux

rappelant I’empreinte laisse par le doigt, d'ou le nom de

sillons digitaux.

L’examen microscopique montre de Uexterieur a l’int6-

rieur

:

1° Une portion subereuse form6e de plusieurs rangees

de cellules aplaties de dehors en dedans

;

2" Une ecorce moyenne form6e d’une pareuchyme de

cellules dtenduestangentiellement, remplies de chloropliydle.

ou de grains d’amidon ou de cristaux. Au milieu de ces
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cellules sent quelquefois des cellules pierreuses; vers la

partie interne de cette couche sent des vaisseaux laticiferes

;

^ 5“ Le liber forme au milieu d’un parenchyrae analogue

a celui de la zone precedente, de cellules fibreuses, cette

zone est parcourue par des rayons medullaires.

Le;i fibres liberieniies sont fines, peu adherentes, se deta-

client en une sorte de poussiere ou de fines aiguilles qui

penetrent dans la peau en produisant un prurit desagreable.

Ces fibres fines sont caracterisques des bonnes especes;

dans les especes inf6rieures, au contraire, bn trouve dans le

liber de grosses cellules adherentes entre elles, donnant
une structure plus grossiere et pas de poussiere pruriente.

Generalement dans le Cinchona calisaya des exfoliations

peridermiques ont supprime les couches exterieures au
liber.

Le quinquina calisaya donne par kilogramme a!S a

00 grammes de sulfate de quinine et 6 a 8 grammes de sul-

fate de cinchonine,
Parmi les quinquinas jaunes, on pent encore ranger les

quinquinas de la Nouvelle-Grenade, comprenant le quinquina
lancifolia et le quinquina Pitayo; le quinqidna mxiracaibo

constitue une sorte inferieure.

2° QUINQUINA GRIS

Le quinquina gris officinal est le quinquina huanuco donne
par les Cinchona nitida, micrantha et piruciana.

Ces ecorces se presentent en tubes plus gros que ceux
de Loxa, a diametre pouvant atteindre 2 centimetres. La
surface externe estlisse, ocracee, la cassure fibreuse.

Le C. micrantha donne par kilogramme, 2 grammes de
sulfate de quinine et 8 a 10 grammes de sulfate de cincho-
nine.

Le quinquina Loxa est donne par le C. officinalis, il vient
des environs de Loxa (Equateur), et se presente sous forme
de tubes cylindriques reguliers, de dimension peu consi-
derable. La surface extbrieure est recouverte de lichens
gris blanchatres, elle offre des stries regulierement espacees.
La face interne est brim rougeAtre

;
au-dessous du peri-

derme est un cercle rbsineux tres apparent.
La quantite d’alcaloides donnee par cc quinquina varie

suivant les especes : certaines donnent 5 a 10 p. 100 de
cinchonidine et de quinidine, d’autres en donnent jus-
qu’A 25 et 5o.
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Le quinquina rouge vrai est donn6 par le Cinchona succi-
rubra, qui croit dans la province de Quito et que Ton cultive
aussi dans les plantations des hides anglaises.
Ce quinquina olfre les caracteres suivants : morceaux

plats, de couleur rouge, epais de 5 a la millimetres, ii

periderme epais, fendille, quelquefois verruqueux. Au-
dessous du periderme est un cercle resineux tres epais et

tres marque. La texture du liber est finement fibreuse et

donne a la cassure ime poussiere de fibres prurientes.

Au microscope on voit, de dehors en dedans, des cellules

tubdreuses a parois fortement colorees, au-dessous, une
zone parenchymateuse de cellules a parois minces remplies
de matiere color^nte rouge. Le liber presente de larges
rayons medullaires a cellules developpdes

;
les fibres libe-

riennes sent bien developpees.
La saveur du quinquina rouge est amere; il contient

beaucoup de rouge cinclionique et est tres riche en
alcaloides. On y trouve 20 a 00 grammes de sulfate de
quinine et 10 a 12 grammes de sulfate de cinchonine par
kilogramme d’ecorce.

FAUX QUINQUINAS

On comprend sous ce nom plusieurs ecorces n’appartenant
pas aux cinchona et ne contenant pas les alcaloides auxquels
ces derniers doivent leurs proprietes. Parmi ces ecorces

on pent citer :

a. Le quinquina nova, ecorce du Cascarilla magnifolia,
qu’on a substitee au quinquina rouge; elle ne contient. pas

d’alcaloides. Les caracteres distinctifs consistent en ce que
les cellules fibreuses des cascarilla sont moins developpees,

ont des parois moins epaisses que dans les cinchona; de

plus la tunique cellulaire est impr^gnee d’une substance

gommo-resineuse plus tenace que dans la couche analogue

de I’ecorce des cinchona; la presence de ces sues lui

donne une duret6 caracteristique.

b. Le quinquina Piton, fourni \:)avVExostemma floribundum,

morceaux minces, gris interieurement, 5, texture fibreuse.

saveur amere, nauseeuse et non tranche comme celle des

quinquinas.

c. Quinquina caraibe, ecorce de VExostenima cnribeum,

saveur mucilagineuse et sucree, devenant amere et d^sa-

greable, colore la salive en jaune verdatre.

Pour plus d’indications sur les caracteres des decrees de

quinquinas, on pourra consulter la these de .M. Planchon

{Ec. de pharmacie, r8n/|).
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Les pi-iiicipaux alcaloides conteniis dans les quinquinas

sont :

La quinine, C'® Az- 0’^ et ses isomeres :

La quinidine et la quinicine.

La cinchonine, H-’’ Az^ 0- et ses isomeres :

La cinchonidine et la cinchonicine.

Ces alcaloides out principalement leur siege dans le tissu

cellulaire interpose aux fibres du liber pour la quinine et le

tissu constiluant I’enveloppe cellulaire proprement dite

pour la cinchonine
;
ajoutons que I’operation du moussage

augmente notablement la richesse des ecorces en alcaloides.

Dosage dcs alcaloides des quinqidnas.— Le precede suivant

est indique par Hoffmann dans Manual of chemic. anal.,

as applied to the examination of medicinal chemicals.

On r6duit en poudre une certaine quantite d’ecorce, et

I'on en preleve 10 grammes que Ton mele avec un egal

volume de verre concasse
;
on introduit le tout dans une

allonge dont la partie inferieure est garnie de coton. La
poudre est ensuite recouverte d’une couche de verre

concass6 et on verse doucement a sa partie, superieure de
I’eau acidulee avec environ i p. 100 d’acide sulfurique

concentre
;
cette addition est continuee jusqu’a ce que le

liquide ait p6netre toute la colonne et commence a passer.

On bouche alors I’orifice superieur et on laisse le tout au
repos pendant plusieurs heures. Apres ce temps on ajoute
de nouveau de I’eau acidulee jusqu’a ce qu’une petite quan-
tite du liquide qui passe, recu dans un verre de montre, cesse
d’avoir im goutamer etne precipite plus par I’ammoniaque.
Le liquide recueilli est alors place dans une capsule de
porcelaine et additionne de 3 grammes de marbre calcine,

puis on evapore a siccite au bain-marie. Le r6sidu sec est
triture, introduit dans un flacon et epuisd par I’alcool fort.

La solution alcoolique filtree est evaporee a une douce
chaleur dans un vase tare; lorsque le produit est sec on le

laisse pendant plusieurs heures a 80° centigrades, enfin on
pese, en deduisant la tare on obtient a peu pres le poids
des alcaloides contenus dans 10 grammes de I’ecorce.

D’apres F. Hoffmann, la methode la plus recommandable
pour estimer la valeur commerciale d’une ecorce de quin-
quina destine a la fabrication de sulfate de quinine est la

preparation du sulfate de quinine effectuee en petite quan-
tite d’apres le precede de U. S. pharmacopeia.

575 grammes d’ecorce en poudre possifere sont delayes
dans deux litres et demi d’eau additionn6e de i5 grammes
d’acide chlorhydrique de densite 1,16.

Le melange est laisse en contact pendant douze heures puis
sounds a Tebullition pendant une heure dans une capsule
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de porcelaine. On pjtisse alors a travel’s im linge et le rdsidu
est trade k dpx reprises differentes, a I’ebullition, par la
raoitie d’un melange forme de i,5oo grammes d’eau et 10
grammes d’acide chlorhydrique. On passe avec 16gere
expression, on ajoute siir le linge 200 grammes d'eau bouil-
lante et on presse de nouveau.

Les liquides obtenus sont reunis dans une capsule de por-
celaine et chauffes; on y ajoute alors en remuant continuel-
lementavec une baguette de verre un lait de chaux, forme
de 55 grammes de chaux vive, delayee dans e5o grammes
d’eau. L’addition dulaitde chaux estcontinude jusqu’a cessa-
tion du precipite d’alcaloi'des. Le precipite estrecueilli sur un
filtre et lave a I’eau distillee, jusqu’a ce que le liqnide qui
s’ecoule ne precipite plus par le nitrate d’argent acidule. Le
precipite est alors seche puis separe du filtre par des addi-
tions successives d’alcool bouillant que I’on decante

;
on

continue les affusions d’alcool, jusqu’a ce que le liquide

obtenu n’ait plus d’odeur amere. Les solutions alcooliques
obtenues sont melees, concentrees en consistance sirupeuse
par evaporation ou distillation. Le residu est mis dans un
rerre a precipite avec 075 grammes d’eau bouillante, on
chauffe a I’ebnllition et on ajoute une quantite d’acide
sulfnrique dilue suffisante pour dissoudre la quinine; on
ajoute alors 5o grammes de charbon animal commun, ou la

quantite necessaire pour donner une legere reaction acide

an tournesol.

Apres quelqnes minutes d’une legere agitation, la liqueur

est filtree chaude et le residu lave sur le filtre avec un peu
d’eau bouillante. Le liquide filtre est abandonne a la cris-

tallisation, les cristaux sont separes du liquide et egouttes.

On les seche dans une capsule de porcelaine couverte de
papier buvard a une temperature ne ddpassant pas 5o° cen-

tigrades, pour eviter I’efflorescence. Le liquide restant est

soumis a I’ebullition jusqu’a evaporation des deux tiers, puis

on le laisse cristalliser. Ces cristaux sont separes et s6ches
comme les autres.

L’eau mere pent donner une nouvelle quantity de sulfate

de - quinine par precipitation par I’ammoniaque, traitement

du precipite, comme plus haut avec des quantites proportiou-

nees d’eau distillee, d’acide sulfurique et de charbon ani-

mal.

La quantite totale de sulfate de quinine obtenu represente,

etant dessdchee, la quantity du sel doune par SyS grammes
d’ecorce.

La British 'pharmacopeia donne le proc6de suivant pour
doser la quinine dans les quinquinas.

On fait bouillir pendant un quart d’heure dans 00 grammes
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d’eau distillee acidulee 6sr,5o d’ecorce reduite en poudre

fine puis on laisse macerer vingt-quatre heures. On met le

tout dans une petite allonge et, lorsque le liquide a cesse de

cooler, on verse par intervalles environ 45 grammes d’eau

acidulee jusqu’ii ce que le liquide qui passe soit incolore.

On ajoute" alors a la solution recueillie une solution de sous-

acetate de plomb jusqu’a ce que toute la matiere coloraute

soit precipitee. On doit veiller a ce que le liquide reste^ acidc

pendant I’operation. On filtre et on lave a I’eau distillee. Le
liquide filtre est additionnee de 2S'’,5o d’hydrate de potasse

oil plus, jusqu’a ce que le precipite forme se redissolve
;
enfin

on ajoute 20 grammes d’etlier. On agite vivement et apres

avoir decante I’ether on repete I’operation avec ro grammes
d’ether jusqu’a ce qu’une goutte d’etlier employe ne laisse

plus de residu. Les solutions etherees reunies sont evapo-

rees dans une capsule, Le residu qui, sec, consiste en qui-

nine presque pure, doit representer 2 p. 100 du poids de
I’ecorce employee et doit etre facilement soluble dans I’a-

cide sulfurique dilue.

Void le precede indique par M. Carles (voir These, Ecole

de pharmacie, 1871).

« Un echantillon moyen d’ecorces est reduit en poudre
dcmi-fine et passe au tamis de crin

;
nous en prelevons

20 grammes et les melons intimement dans un mortier avec
() a 8 grammes de chaux eteinte, prealableraent delay ee dans

55 grammes d’eau. Le melange etendu sur une assiette est

rapidement sec en ete
;
mais on arrive a un aussi bon resul-

tat en hiitant la dessication a la chaleur du bain-marie. Des
que la poudre a perdu toute humidite apparente, on ecrase
les grumeaux au pilon, on la tasse assez fortement dans
une allonge de verre munie a la base d’une boule de cliai'-

pie et on y verse du cliloroforme par affusions repetees. On
bouche. Si Ton abien opere, i5o grammes environ de chlo-

roforme suffisent. Pour enlever celui qui adhere au marc,
on le deplace par Lean et Ton recoit la colature dans une
capsule. Lorsque tout le cliloroforme est ecoule (on observe
un temps d’arret avant I’arrivee de I’eau), on porte la cap-
sule au bain-marie. Le residu solide est compose des alca-

loides meles environ ii leur poids de matieres resinoides;
on separe les premiers en reprenant a plusieurs fois ce residu
par I’acide sulfurique, au dixieme (10 a 12 centimetres cubes
suffisent). Cette dissolution jetee sur un tres petit filtre mouille
passe incolore

;
on la porte a I’ebullition et au moyen d’une

pipette on y ajoute a ce moment assez d’ammoniaque, d’a-

bord concentree, puis 6tendue, pour lui conserver une reac-
tion a peine acide. Toute la quinine cristallise alors ii Petat
de sulfate et apres refroidissement forme un gateau solide.
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11 ne reste plus qu'a I’egouUer sur im jjetit liltre double,
sans plis, a ddplacer les eaux meres par quelques gouttes
d’eau, I’exprimer, le seclier entre deux papiers et le peser,
Les autres alcaloides restent dans les eaux meres d’ou on
les separera par precipitation, Tether indiquera leur identity.
Par suite d’une trop grande acidite laissee aux liqueurs, il

peut arriver quhnie portion de la quinine soit restee en dis-

solution. Dans ce cas nous ajoutons a ces eaux meres de
Tammoniaque en leger exces, et retraitons comme ci-dessus
les alcaloides ainsi precipites. »

On a reproche a ce precede quelques inconvenieuts. La
saturation par Tammoniaque constitue un point delicat, puis
il reste en dissolution dans le sulfate d’ammoniaque un peu
de sulfate de quinine

;
enfin il faut bien s’assurer que la

quantite de chloroforme a ete suffisante pour Tepuisemeut
complet, ce dont on peut se rendre compte en recueillant

((uelques gouttes du liquide qui passe et Tevaporant a sic-

cite.

MM. Glenard et Giiillerinond ont indique un precede qui

consiste a effectuer les operations suivantes :

1° Isoler la quinine en la degageant de ses combinaisons
au moyen d’une quantite convenable de chaux ajoutee au
quinquina pulverise

;

2° Trader par deplacement le melange de quinquina et

de chaux par un volume determine d’ether pur qui dissout

toute la quinine
;

5° Doser la quinine dissoute dans un volume connu de la

solution par une operation alcalimetrique.

Nous n’indiquerons pas le mode operatoire de ce precede
(jui necessite Temploi d’un appareil, le quinimetre. Nous
renvoyons pour plus d’indications au Journal de pharmacie
et de chimie (T. XXXVll, p. 5 et T. XLI, p. 4o> 5“ serie). Ce
precede donne des resultats un peu trop eleves.

Pour le dosage total et la separation des alcaloides du
quinquina, on pourra employer le precede de M. de Vry
{Moniteur scientifique, iSyS), precede qui donne des resul-

tats tres exacts.

M. Pascal present pour Tessai rapide une methode qui

consiste dans Tebullition de 20 grammes de poudi’e de quin-

quina dans 260 grammes d’eau acidulee d’acide chlo-

rhydrique.
On delaye dans la decoction 20 grammes de chaux deli-

tee en poudre. On evapore au bain-marie, on desseche.

Le residu est traite par Tdther pur a 65, par lixiviation.

L’ether evapore donne la teneur en quinine.

D’autres precedes ont et6 indiques, parmi lesquels nous

citerons :
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Le procedeHerbelin, dans lequel la dissolution de la Quininn
estoperee au moyen de la benzine.

luunut.

Lc proM Landnn avec I’liuile lourde de schiste
Le dosage des alcaloi'des indique non seulement si I’p

coree appartient ii une espece ayant de la valeur malsencore s. le qu.nqu.na n’a pas ete epuise, seche ’a™ td etre livre ail commerce. ‘tvani

On reconnait en outre ces quinquinas a leur saveursalee et non amere, aux cristaux de sel ammoniac on’Hs
offrent quelquefois, enfin aux acides qu’ils retSent etque 1 on pourra deceler apres maceration dans Lear

RESiiNE

(COLOPHANE.)

Syn. anglais, Resin. Colophoniuni— alleniand, Harz.

*’esidu quel’on obtient apres laJsti ation des differentes especes de terebenthLe^ Si ?
distillation estpoussee jusqu’a siccite, la resine est annclppresme brune ordinaire, dans le cas contraLe die est Si eprend le mm colophane. Cette derniere ou r?sL^ Seest plus molle et plus ductile

; propriete Qu’elle ’^npiit

reUent''oMfnt%T^^^
d’essence de terebenthine qdelli

unpeu plus eleve,'LTel?e'eTr™^^^^ Pue

JaS?e» a?
P®“dant quelque temps poTk

^-fdte

RHUBARBES
Syn. anglais, Rhubarb.— allemand, Rhabarber.

Tantot cest la racine ou une portion rhizOme StorC^esi

20
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la partie aerienne de I’axe, comme M. Baillon la montre

pour la rhubarbe officinale.
j co

La rhubarbe des pharmacie.? vient de la Lhine ei se

,

trouve ddsignee, d’apres la voie qu’elle a sifivie pour
;

en Europe, sous les noms de rhubarbe de Russie, de 1 erse,

.

de rhubarbe chinoise, hollandaise, etc. ... -

Elle est facile a distinguer des rhubarbes indigenes ou

Rhapontics qui se prdsentent sous la forme de morceaux

cylindriques dont la coupe est rdgulierement striee de

rayons medullaires allant directement du centre a la cir-

confdrence, en lignes a peu pres droites.

La rhubarbe d’Asie, seule employee par les pharmaciens,

se presente en general sous la forme de morceaux volu-

mineux, de dimensions variables, cylindriques ou anguleux,|

d’une couleur jaune, plus ou moins foii^ee, lepremen^

rougeatre. La surface, presque toujours pulverulente, esh

mai’Vee de stries blanchatres, losangiques et assez appa
,

^'^Chftrouve frequemment dans le commerce des produitj

qui presentent une assez belle apparence

par les marchands dans la poudre de ^diubarbe mais q^
sont noirs h I’interieur, par suite d une mauvmse dessication

j

Souvent aussi les morceaux importds en Europe s°nt M
proie des larves d’insectes. II suffit de les casser pou4

vpponnjiitrG CGS cilt6r3.tions. ^

La bonne rhubarbe doit etre tres aromatique,

compacte et lourde, les morceaux poreux sont mauvais oij

^ ^a^rhubarbe^Si m est moins sujette aux

Rons que la rhubarbe pulverisee. Celle-ci est souvent

lansee de gomme-gutte. On reconnait facilement cett4

iraSde en fafsant cligerer une certaine

dans I’ether et en versant quelques gouttes de la soiuuoi

S de Lean S’il y a de la gomme-gutte, on verra flottei

i la surface une pellicule djun janne

tion de potasse, se dissoudra avec une coloration roug,

“
oS'a ajoute aussi a la poudre de rhubarbe de J™®

dans ce cas, on obtient par incineration une cendre

“lu'onX^oTne la p-resence de

M. Howei conseille doperer amsi .
pl^eer P

^
poudre sur du papier k filtrer blanc et 1 hun

. partie^
peu de chloroforme. Dessdcher, puis mettre

j

plus coloree de la tacheformee
(3

une goutte d’acide chlorhydrique ;
sil y a du cm cum

obtient rapidement une couleur rouge brun.
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ROCOU

Syn. anglais, Anotto.
— allemand, Arnotta.

Le rocoii est line matiere colorante d’une consistance

pateuse, employee dans la teinture de la sole et de la laine,

dans la preparation de certains vernis, etc...

On le prepare en faisant macerer dans I’eau bouillante

les fruits du Bixa Orellana
\
on laisse la matiere se d6poser,

on decante I’eau et on fait s6clier ci I’ombre; la matiere
colorante est qiielquefois melde avec de I’liuile avant dessi-

cation. Le rocou se trouve en masses plates ou cylindriques.

Ces deux varietes sont distingu6es en Angleterre sous les

uoms de roll et de cake annotto.

Le cake annotto ou rocou en gateaux vient presque ex-
clusivement de Cayenne. II doit etre d’une couleur jaune
brillante, un peu ferme et doux a toucher.

Le roll annotto ou rocou en cylindres vient du Bresil. II est

dur et sec, brun a I’exterieur et rouge a I’interieur. C’ust cette

sorte qui est la plus employee en Angleterre pour colorer le fro-

mage dans la proportion de 5o grammes environ pour 5o kilo-

grammes de lait caille. Cette addition de rocou au fromage
n’est en aucune fa(^on prejudiciable a la sante, pourvu que
cette substance soit pure. Mais raalheureusement elle est

quelquefois falsifiee avec du minium, et de I’ocre rouge.
L’usage de ce rocou est tres nuisible et a deja occasionne ,

des accidents graves {yoyez Fromage).
Le meilleur moyen de decouvrir la presence du plomb

dans le rocou est d’en chauffer une certaine quantite sur
un charbon a la flamme de reduction du chalumeau

;
on

obtiendra ainsi un bouton de plomb metallique.
La proportion d’ocre pent etre determinee avec une

exactitude suffisante en incinerant un poids donne de
I’echantillon et en lavant le residu avec de I’eau ; on seclio
et on filtre.

La composition du rocou est :

Matiere colorante 28
Matiere colorante extractive. . . . 20
Gomme 2(1

Matiere ligneuse melangee a une
.substance acide et aromatique. . 20

Total. . . 94



352 SAFRAN

Les rocous du commerce contiennent en moyenne
68 p. loo d’eau (Chevreul).

SAFRAN
Syn. anglais, Saffron.

— allemand, Saffran.

Le safran est formd par les stigmates de la fleur du Crocus
sativus, de la famille des Irid6es. On le trouve dans le com-
merce habituellement sous la forme de pains ronds et plats

(le safran de Perse est en pains de 23 a 5o centimetres de
diametre et de i a 2 centimetres d’epaisseur). Le safran

contient une matiere colorante jaune d’une grande inten-

site et soluble dans I’eau, I’alcool, les huiles fixes et volatiles.

Le safran 6tait primitivement importe de la Perse, mais on
le cultive maintenant en Europe, principalement en Espagne
et en France. Le plus estime est le safran du Gatinais, qui

se trouve en longs filaments d’un beau rouge, tres aroma-
tiques, elastiques et un peu humides g6neralement.

Viennent ensuite les safrans d’Angouleme, d’Avignon, de
Carpentras et d’Orange.
Les petales filamenteux du safran de Perse, sont beaucoup

plus grands que ceux du safran europden et ils sont en
meme temps plus fences et moins charges en saveur et en

matiere colorante.

Le bon safran est en filaments rouges, longs et flexibles; il

. a une odeur particuliere, aromatique, agreable et piquante,

et une saveur chaude, un peuamere. Les pains doiventetre

legerement humides d’une texture serree et tacher les

doigts.

Le safran le meilleur est celui qui ne contient que peu
d’^tamines, reconnaissables a leurs antheres et a leur belle

couleur jaune. Si les pains ont une couleur brune ou jaune

pale, quhls soient onctueux visqueux, c’est un signe qu’ils

sont trop vieux ou de mauvaise qualite, et doivent etre

rejetes.

Le safran etant d’un prix toujours eleve est souvent falsi-

fie, on lui ajoute d’autres plantes, tels que les petales de

carthame, de souci, des dtamines de Crocus vermis, des fleurs

de Fuminella et memes des fibres musculaires dessechdes.

On reconnait cette falsification en faisant bouillir une

portion de Fechantillon dans I’eau et en comparant les fibres

avec cellQs d’une portion de safran pur traite de la meme
maniere.

. ,

Le pouvoir colorant relatif des safrans pent aussi ser\nr a

en determiner la valeur.
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Oil fait I’essai avec le colorimetre, exactement conime il a

ete decrit aux articles Garance et Indigo.

Ouelquefois le safran a 6te en partie prive de sa matiere
coloAante par infusion, seche, puis vendu a cet etat. Ce
safran est reconnaissable a sa couleur rouge terne qui est

uniforme partout, et par son odeiir qui est beaucoup plus

faible. II colore a peine en jaune I’eau ou la salive.

On y a ajoute aussi du miel pour augmenter son poids
;

il

suffit de le traiter par I’eau distillee et de precipiter la ma-
tiere colorante par le sous-ac6tate de plomb. On elimine le

plomb par I’hydrogene sulfure, on evapore a siccite et on
retrouve dans le residu le miel qui reduit facilement la

liqueur de Fehling (E. Baiidrimont).

Si le safran a ete huile, il graisse le papier dans lequel
on I’enveloppe.

SAFRE

Syn. anglais, Zaffre.

Le safre est essentiellement une combinaison de silice et

d’oxyde de cobalt; celui du commerce est forme de mineral
de cobalt grille et de quartz finement pulverise, il contient
par consequent tons les oxydes metalliques qui peuvent se
rencontrer dans le mineral. Un bel echantillon analyse par
Normandy contenait :

Oxyde de cobalt i5,o5
Peroxyde de fer 56,07
Alumine 5,o5
Silice 45,00
Arsenic 0,08
Eauetperte 5, 04

Total 100,00

Mais d’autres echantillons ne contiennent que i a5p. 100
de cobalt et de 2 a 6 p. 100 de nickel; ils contiennent aussi
du cuivre et quelquefois de I’argent.

L’analyse du safre se fait comme celle du mineral de
cobalt et de nickel, le mineral ou le safre prealablement
reduit en poudre fine est traite par I’acide chlorhydrique
ou I’eau regale, et la solution ainsi obtenue est filtree afin
de s6parer la silice qui est generalement sous forme de
sable ferrugineux; ou bien le mineral pulverise pent etre
fondu avec quatre fois son poids de carbonate de potasse,
le creuset contenant la masse fondue est place dans une
grande capsule

;
siir cette masse, on verse graduelleraent.

:o.
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et par petites quantit6s h la fois, de I’acide chlorhy-
drique dilu6, tant que I’effervescence subsiste; la grande
capsule a pour but de recueillir les petites portions de
matiere qui peuvent etre projet6es par Teffervescence.
On fait alors 6vaporer le tout h siccit6; on arrose la

masse seche avec de I’acide chlorhydrique dilue et on
filtre pour separer la silice. Quel que soit le moyen
employe pour effectuer la solution, on fait passer un
conrant d’hydrogene sulfure dans la solution acide et on
laisse digerer le tout pendant quelques lieures dans un
lieu chaud. Le cuivre, I’argont et I’arsenic qui peuvent se
trouver dans la liqueur seront precipitds; si le fer est

present, ce qui est presque toujours le cas, il se pro-
duira un pr6cipite de soufre provenant de la decomposi-
tion de I’hydrogene sulfure employ^, surtout si on s’est

servi d’eau r6gale. On separe ces substances par filtration

et si on a effectue la solution du mineral avec de I’acide

chlorhydrique ou de I’eau regale, on ajoute de I’acide nitri-

que a la liqueur filtr^e, afin de peroxyder le fer qu’elle con-
tient en meme temps que les oxydes de cobalt et de nickel.

La liqueur filtree doit avoir etd portee prealablementarebul-
lition jusqu’a ce que toute odeur d’hydrogene sulfure ait

disparu. On neutralise alors la liqueur par I’ammoniaque
jusqu’a ce que quelques flocons de peroxyde de fer aient

commence a paraitre, et on acheve les precipitations par
une solution de succinate neutre d’ammoniaque. Le persuc-
cinate de fer ainsi precipite est recueilli sur un filtre, soi-

gneusement lave, calcine et pese a I’etat de peroxyde de
fer.

On ajoute une grande quantite d’une solution de sel am-
moniac a la liqueur separee .par filtration du persuccinate

de fer, et on 6tend la solution de beaucoup d’eau privee

d’air par ebullition; pendant que la solution est encore
chaude, on I’introduit dans un flacon muni d’un bon bou-
chon, on y ajoute une solution de potasse, on ferine le

flacon et on laisse reposer jusqu’a ce que la liqueur ait pris

une belle couleur rouge clair. On doit ajouter davantage

de potasse, s’il est n6cessaire, jusqu’a ce qu’on obtienne ce

but.

Le precipite est form6 d’oxyde de nickel,qui est recuilli sur ,

un filtre, seche, calcine et pese.
|

La liqueur s6par6e par filtration de I’oxyde de nickel est !

alors traitee par le sulfhydrate d’ammoniaque qui precipite
;

le cobalt a I’etat de sulfure noir. On recueille ce dernier sur i

un filtre et on le lave avec de I’eau contenant un pen de i

sulfhydrate d’ammoniaque. On ddtache aussi completement
que possible du filtre le pr6cipit6 de sulfure, et on I’introduit
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dans un vase de verre, puis on bride le filtre sur le couver-

cle d’un creuset de platine, et on ajoute les cendres h la

masse qui se trouve dans le vase
;
on fait alors boiiillir le

tout avec I’acide nitrique jusqu’a ce que le soufre se soit

separ6 en masse d’une couleur jaune pur. On dilue la

liqueur avec de I’eau, on filtre et on pr6cipite le cobalt ^

I’etat d’hydrate par une solution de potasse. Le precipite est

recueilli sur un filtre, lave avec de I’eau cliaude, seche,

calcine et pese. L’hydrate de cobalt, apres la calcination,

est a I’etat d’oxyde intermediaire nontenant 5 equivalents

de cobalt et 4 d’oxygene. Quand on veut avoir la quaii-

tite exacte de cobalt contenu dans I’hydrate, on chauffe

I’oxyde de cobalt calcin6 dans un ballon de verre dans

lequel on fait passer un courant d’hydrogene qui le r6duit a

I’etat de cobalt metallique
;
on le pese sous cette forme

(voir Cobalt).

SAVON
Syn. anglais, Soap.
— allemand, Seife.

Le savon est un objet tres important de fabrication et de
commerce

;
c’est un compose resultant de la combinaison de

certains principes derives des corps gras, liuiles, graisses

et resines avec certaines bases salifiables qui, dans les savons
solubles, sent la potasse et la soude.

Les huiles et les corps gras sont formes principalement par
trois principes, de consistance diflferente, I’un plus fluide que
les deux autres. Le premier, c’est Vol&ine, toujours liquide it

la temperature ordinaire
;
les deux autres sont appeles sUarine

et margarine. Ces substances, au point de vue chimique, sont
regardees comme des ethers resultant de la combinaison
des acides stearique, margarique, oleique, etc., avec la gly-

cerine, corps decoLivert par Scheele, et appelepar lui principe
doux des huiles.

M. Berthelot a demontre que la glycerine etait un alcool
triatomique et il est parvenu, dans une s6rie de syntheses
remarquables, a reconstituer les gras naturels. Les corps
gras peuvent 6tre consideres, au point de vue chimique,
comme des ethers de la glycerine. On traite ces substances
(c’est-i-dire I’oleine, la stearine, la margarine, etc.; ou bien les
graisses ou les huiles) par une solution de potasse ou de
soude

;
il se forme des savons, c’est-ii-dire des oleates,

margarates, stearate de soude ou de potasse et de la glyce-
rine qu’on elimine le plus souvent.
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SUBSTANCES

e mployoes. COMPOSITION.
PRODUITS

de la reaction.

Acide oleique. . . 1

Acide stearique. .

Acide margarique)

Oleate.
Stearate.

Graisses et huiles.
I

Margarate, etc.

< de potasse ou
ethers de la gly-i

1
de soude, c’est-

cerine.
Glvccrine

a-dire savon.

Potasse ou soude.

Eau ^ Glycerine.

Le savon fabrique avec la soude est dur
;
celui fait avec la

potasse est mou, et le degre de consistance depend en outre
de la quantite de stearine et de margarine ou d’oleine conte-
nue dans la matiere grasse employee

;
plus cette derniere

contient d’oleine proportionnellement a la stearine et a la

margarine, plus le savon fabrique sera mou, et vice versa.

Le savon le plus mou, par consequent, serait celui fabrique

completement avec I’oleine et la potasse (oleate de potasse),

le plus dur serait celui fait avec la stearine et la soude
(stearate de soude). Les savons ordinaires, cependant, sont
des melanges de ces acides gras en proportion variable, selon

I’espece de graisse ou d’huile employee.
Les corps employes pour la fabrication du savon sont

I’huile d’olive, le suif, le lard, les huiles de chenevis, d’amau-
des, de lin, graisse de cheval, navette, oeillette, les huiles de
cetaces, de foie de morue et d’autres poissons, les huiles de
coco et de palme, des graisses de cuisine et d’os, et de la

resine. Cette derniere substance donne toujours, meme
avec la soude, une sorte de savon mou, visqueux, grace a sa

grande affinitd pour I’eau
;
de sorte que, merae apres sa

dessiccation artificielle, le savon tombe en deliquescence par

son exposition a I’air et revient a I’etat mou.
Sur le continent, on emploie principalement pour la fabri-

cation des savons durs de I’huile d’olive raelaugde avec

un cinquieme d'huile de navette. On a toujours recours a

cette addition d’huile de navette, parce que I’huile d’olivc

seule donne un savon si dur et si compact qu’il ne se dissout

que difficilement et lentement dans I’eau, ce qui n’a pas

lieu avec I’huile de navette ou d’autres huiles analogues,

c’est-k-dire des huiles qui deviennent dpaisses et visqueuses ,

au contact de I’air. L’experience en effet a appris que les
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huiles qui deviennent plus rapidement visqueiises a I'air

donnent avec la soude un savon plus mou que celui fait

avec des huiles qui, comme riiuile d’olive, restent longtemps
limpides au contact de I’air. L’addition d’lmile de navette, a

done pour effet de modifier le degre de consistance dn
savon.

Ces savons portent generalement le nom de savon de

Marseille ;
ils sont fabriques dans le midi de la France et en

italie ;
mais outre ce savon blanc, on trouve dans le com-

merce des savons marbres qui sont tres estimes. Les veines

bleuatres que Ton remarque dans ce dernier sont dues a

une petite quantite de protoxyde de fer et aussi de sulfure

de fer, forme aux depens du sulfure de sodium qui existe

toujours dans les lessives de soude. Ces marbrures sont un
signe certain que le savon ne renferme pas plus de 5o p. loo

d’eau : en elfet avec une plus forte proportion d’eau la pate

devient trop fluide et laisse deposer les oxydes metalliques

anxquels sont dus les marbrures.
Les savons marbres ne doivent contenir que 3o p. loo d’eau

et les savons blancs 45 p. loo au maximum
;

cette limite

depassee, il y a certainement fraude.

Outre I’eau, on emploie encore pour falsifier le savon, la

gdlatine, ce savon est connu sous le nom de savon d’os
;
on

le fabrique en ajoutant au savon une solution, dans de la

soude caustique, d’os desagreges, de tendons, de sabots de
chevaux, de sardines ou d’autres poissons a bon marche.
On falsifie aussi le savon avec de la dextrine, de la f6cule,

de la pierre ponce, de la silice, du platre, de I’argile, du
sel, de la craie, du carbonate de soude, etc., etc.

;
ou bien

encore on se sert dans leur fabrication de graisses differen-

tes, de qualite inferieure a celles avec lesquelles on les dit

fabriques.

Pour evaluer la qualite d’un savon, il faut operer de la

raaniere suivante.

1 * Dosage de I’eav. — Pour determiner la proportion d’eau,
on coupe en tranches minces environ loo grammes du savon
a es.sayer. On doit avoir soin de ne pas prendre ces loo gram-
mes qu’a la surface seulement, car il est toujours plus sec,

mais on doit le prendre dans toute la masse, a I’interieuret
a I’exterieur, de faron a ce qu’ils representent autant que
possible la moyenne. On melange bien ces rognures, on en
p^ise soigneiisement 5 grammes, puls on les place dans une
etuve dont la temperature n’excede pas ioo° jusqu’a ce
qu’elles ne diminuent plus de poids. La difference du poids
indique la quantite d’eau. La perte d’eau dans le savon
marbre ne doit pas depasser de 3o ;i 35 p. mo et dans le savon
bhine ou jaune 45 a 5o p. mo.
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M. F. Jean a indique r^cemment ime meilleure ni6thode.
On prend 2 grammes de savon que Ton dissout dans la

quantity d’alcool strictement necessaire, puis on ajoute un
poids connu de sable fin et bien sec, de maniere k absorber
tout le liquide. Ensuite on porte le tout 5, I’etuve et on
chauffe a iio", jusqu’a ce qu'il n’y ait plus perte de poids.

On pese et on a la proportion d’eau, en tenant compte du
sable ajoute, bien entendu.

Recherche des maiieres itrangeres. — Si le savon contient
de I’argile, de la craie, de la silice, de la dextrine, de la

pierre ponce, de I’ocre, du platre, dusel, dela gelatine, etc.,

on dissout 5 grammes du savon suspect dans I’alcool k
I’aide d’une douce chaleur.

L’alcool dissoudra le savon et laissera toutes ces impu-
ret6s a I’etat insoluble. Le bon savon marbre ne doit pas
laisser plus de i p. loo de matieres insolubles et le savon
blanc ou jaune doit eu laisser encore moins.

Tout savon auquel on a ajoute des matieres terreuses ou
ou siliceuses est opaque au lieu d’etre transparent sur les

bords, comme il arrive avec le bon savon. Plus le savon est

sec, plus il presente cette transparence.
Le savon d’os ou savon ^ la gelatine se reconnait a sa

couleur foncee, a son manque de transparence sur les

bords et a son odeur desagreable de code forte
;

le savon
fait avec la graisse des intestins d’animaux a uue odeur
repugnante d’excrements, cela devient encore plus mani-
feste par Taction de la chaleur.

Quand ou a ajoute au savon de la silice non combiuee,
on en reconnait facilement la presence en dissolvant le

savon suspect dans de Talcool
;
la silice ne sera pas dissoute.

Mais si la silice est a Tetat de silicate de soude ou
^

do
potasse, il est u6cessaire de proceder de la maniere
suivante. On dissout d’abord un poids donne du savon

suspect dans une quantite convenable d’eau distillee bouil-

lante, et on le decompose en y ajoutant pen a pen de

Tacide chlorhydrique mod6r6ment dilue. Les acides gras

qui se separent sontenleves, et la liqueur acide evaporee ii
•

siccite. La masse seche traitee par Teau bouillante laissera i

un r6sidu insoluble de silice, caracterise par son 6tat gra-
|

veleux, qu’on pent reconnaitre en frottant le residu dans

une capsule avec uue baguette de verre. On recueille ce

residu de silice sur un filtre, on le lave, on le s^che, on le

calcinq etonle pese.
'

Dosage des alcalis. — La proportion d’alcali (potasse ou
j

soude) coutenu dans le savon pent etre facilement d6ter-

min6e par un essai alcalimetrique, de la maniere suivante :

On prend 5 grammes de savon k essayer et on les dissout
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dans environ loo grammes d’eau bouillante, s’il reste des
matieres insolubles, on decante soigneusement la solution

siirnageante et on I’essaye avec de I’acide sulfuriqiie de force
convenable, exactement comme il est decrit a I’article Alcali-

melrie.

On pent aussi determiner la proportion d’alcali contenu
dans le savon en incinerant un poids donne de savon dans
line ciiiller, ime capsule on un creuset de fer ou de platine;

on trade alors le residu par I’eau, on filtre et on soiimet la

liqueur filtree a un essai alcalimetrique.

Cependant on ne pent pas compter sur cette metliode
quand le savon contient des sulfates alcalins, car la calci-

nation convertirait ces sels, sinon en totalite, du moius en
partie, en carbonates alcalins qui, en saturant une portion
de I’acide sulfurique normal, donneraient un resultat

inexact.

Dosage de la glyc&rine. — On dissout 5 grammes de savon
dans I’eau distillee et on sature ensuite par une quantite

d’acide sulfurique au dixieme suffisant pour separer les

acides gras. On filtre a chaud et on sature la liqueur filtree

au moyen du carbonate de soude. Ensuite on evapore a
siccite. On reprend le residu par Falcool fort qui dissout la

glycerine seule et laisse le sulfate de soude insoluble. En
evaporant cet alcool on obtient la glycerine que Ton pent
avoir tout a fait pure au moyen d’un second traitement par
I’alcool concentre.

Dosage des acides gras.— D’apres M. Dumas on determine
la proportion d’huile ou de graisse dans le savon en ajoutant '

5 grammes de cire blanche pure, exempte d’eau, a la.

solution de savon dans laquelle la proportion d’alcali a ete
determinee et en chauflfant le tout jusqu’a ce que la cire
soit devenue parfaitement liquide et se soit combinee avec,
ou se soit emparee de I’liuile ou de la graisse qui a ete
separee par I’acide sulfurique titrant. On laisse alors
refroidir le tout, puis on enleve et on pese le gateau de
cire obtenu; I’augmentation au-dessus de 5 grammes
(le poids primitif de la cire) indique la quantite de matiere
grasse ou d’liuile contenue dans le savon. Le bon savon
marbre contient ordinairement de 6 a 8 p. 100 de soude,
de 60 a 70 p. 100 d’acides gras et de resine, et de 5o a
34 p. 100 d’eau.

La nature de la matiere grasse qui a servi a fabriquer un
echantillon donnb de savon est plus difficile a d6couvrir :

mais en saturant par I’acide tartrique la solution aqueuse
de la masse a essayer, en recueillant les acides gras qui
viennent Hotter a la surface et en observant leur point de
fusion, on pourra en tons cas s’assurer si le savon a essayer
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est identique aveo rechaiitillon d’apres lequeJ il peut avoir
ete achete, et on pourra reconnaitre s’il a ete fait avec de
I’huile ou du suif, etc.

Quand on chauffe dans une petite capsule les acides gras
qui ont ete isoles lors de la decomposition du savon par
I’acide sulfurique ou I'acide chlorhydrique, I’odeur qui se
degage est souvent caracteristique, ou tout au moins est
un guide pour reconnaitre la nature des matieres grasses
ou des hiiiles qui ont servi a la fabrication du savon. Cette
odeur est souvent suffisamment perceptible au moment de
la decomposition de la solution aqueuse de savon, lorsqu’on

y verse I’acide.

Le savon, convenablement fait, doit se dissoudre comple-
tement dans I’eau distillee; si une pellicule de matiere
grasse ou huileuse vient flutter a la surface, c’est une
preuve que toute la matiere grasse n’a pas ete saponifiee.

Un autre essai consiste a traiter par I’alcool les acides
gras ou huileux, separes en traitant le savon par I’acide

chlorhydrique
;

ils doivent se dissoudre completement dans
I’alcool.

Les savons mous sent des combinaisons de graisse ou
d’huiles avec la potasse, ou plutbt ce sont des solutions

d’un savon de potasse dans une lessive de potasse. 11s

contiennent toujours par consequent un grand exces
d’alcali et une proportion d’eau plus ou moins forte;

ils contiennent aussi une certaine quantite de chlo-

rures, de sulfates, et toute la glycerine que la saponi-

fication a mis en liberte. En Angleterre on emploie le

savon mou pour nettoyer les etoffes de laine; en Belgique,
en Hollande et en Allemagne on I’emploie aussi pour laver

le linge, qui acquiert ainsi une odeur tres desagreable
d’huile de poisson, car c’est cette derniere substance qu’on
emploie generalement dans la fabrication de ce savon.

Le savon mou le plus estime est celui qui est fabrique

avec Eliuile de chenevis, qui communique au savod une
couleur verdatre. Mais on donne cette coloration si estimee

a des savons mous faits avec d’autres huiles et qui sont

colores en jaune; dans cebut, on leur ajoutq un peu d’indigo

finement pulverise et qu’on a prealablement fait bouillm

pendant quelque temps dans I’eau.

On se sert aussi quelquefois de sulfate de cuivre. On
analyse le savon mou exactement comme le savon dur

;
le

bon savon mou ne doit pas conteiiir plus de 45 a 55 p. loo

d’eau.

On obtient aussi dans I’industrie des savons durs et inco-

ores par I’addition d’un e quantite d’alcool assez conside-

rable.
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Oil eniploie eii Frauce pour I’usage medical deux savons

speciaux dont la preparation est inseree au Codex midica-

mentariiis. Ce sont le savon amygdalin etle savon animal.

Le savon amygdalin se prepare en traitant I’huile

d’amandes donees filtree par la lessive de soude a i,35

(56“ Baime) dans la proportion de 21 parties d’huile, pour
10 parties de lessive.

Ce savon est un melange d’oleo-margarate de soude et

de glycerine. II est dur, blanc et entierement soluble dans

I'eau et dans I’alcool.

Ce savon ne doit etre employe qu’un certain temps apres

sa preparation, lorsque son exposition a Fair lui a fait per-

dre Fexces d’alcali qu’il retient.

On doit s’assurer qu'il ne contient plus de soude libre par

les inoyens suivants : 1° On le triture avec du calomel, il

ne doit pas reduire ce dernier en produisant une teinte

grise ;
2° on le touche avec une solution de sublime

;
il se

produit une tache jaune d’oxyde mercurique en presence
de la soude caustique.

Le savon amygdalin pent contenir en outre du cuivre on
du plomb provenant des vases qui ont servi ^ sa prepara-
tion. Dans le premier cas, il prend une belle coloration bleue
par Fammoniaque

;
dans le second, sa solution noircirait

par Faddition de sulfhydrate d’ammoniaque,
Le savon animal se prepare en faisant agir la lessive de

soude caustique sur la moelle de boeuf purifiee. On separe
la glycerine en ajoutant a la preparation une solution de chlo-

rure de sodium. Le savon vient se rassembler a la surface
;
on

Fegoutte, on le fond a une douce chaleur et on le coule dans
des monies.
Le savon animal est un melange.de stearate et de mar-

garate de soude qui ne contient pas de glycerine. Il est

blanc, plus dur que le savon amygdalin et soluble dgalement
dans I’eau et Falcool.

SMALT

BLEU d’AZUR, bleu DE SAXE, BLEU DE ROl

Syii. anglais. Smalt.

Le smalt est une masse vitreuse bleue qu’on prepare en
fondant du safre (masse vitreuse coloree par le protoxyde
de cobalt et formee de silice en majeure partie) avec du
verre incolore, ou en calcinant un melange a parties egales
df^ miiierai de cobalt grille, de potasse perlasse et de cali-

loux pulverises. II en resulte un verre bleu qui, chauffe

i>i
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au rouge vif, est jete dans I’eau froide puis reduit en|i^uu-

dre impalpable. II prend alors lenom d’azur. '

;

Le smalt est tres employe dans la labrication du papier,

des poteries, etc.
' •

Le smalt est quelquefois falsifie avec de la crate on

reconnait immediatement cette I'raude en versant dessus

un peu d’acide chlorhydrique, qui dans ce cas produirait

une effervescence.
, , ,

On analyse le smalt exactement de la mbme maniere que

le verre (voyez Terre).
. j,

Voici la composition d’un smalt de bonne qualite, d apres

Felouzc et Fremy :

Protoxyde de cobalt.

Oxyde de I'er. . . .

— de plomb.. .

Alumine
Fotasse
Silice

i4,7

4,2

4,7
5,0

i4,i

54,8

SOUFHE

Syii. anglais, Sulphur.

— allemand, Schwefel.

I p «;nnfre est un corps simple qu’on rencontre dans le
j

commerce en masses amorphes, on I’appelle alors soup^

mM^Z arnorphe ; lorsqu’il est en cylmdres d environ 2 cen-

WtresTd^^ diametre etde 12 a 1 5 centimetres de

on Fappelle alors soufre en ; lorsqu il est en

p’pst la fLeur de soufre ou soufre sublime.

terreuses, et les autres impuretes fixes, lestent et peu>

etre pesees.
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Cepeutlaai, ce procede laisse a desirer, et iie peniiet

il’estinier qirapproxiinativenient la purete du soufre. En
eflet, par ce tniiteinent, les sulfures qui se trouvent me-
langes a recliantillon sent grilles et abaiidoiinent leur soufre

sinon en totalite, du moius en partie. Si on a besoin d’une

estimation plus exacte, il est pi’eferable de faire bouillir le

soufre, prealablement pulverise, avec quinze fois son poids

d'essence de terebenthine qui dissoudra tout le soufre.

Le soufre brut contient generalement de 7 a lo p. joo

de matieres terreuses et quelquefois beaucoup plus, mais

le soufre de bonne qualite, venant de Sicile, ne doit pas

coutenir plus de 5 p. 100 d’impuretes, et quelquefois elles

ne depassent pas i demi p. 100.

Le soufre lav6 est la fleur de soufre qui a ete traitee par
Lean cliaude pour lui enlever une petite quantite d’acide

sulfureux qui se forme pendant la sublimation. On distingue

la fleur de soufre lavee de celle qui ne I’a pas ete en ver-

sant de I’eau bouillante sur cette derniere : la liqueur filtree

rougit le papier de tournesol et produit un precipite blanc
avec une solution de chlorure de baryum.

SOUS-ACETATE DE CUIVRE

Syn. anglais, Subaedtate of copper, Verdigris.

— alleinand, Grlinspan.

L’acetate de cuivre du commerce est un sel basique de
cuivre qu’on rencontre en masses de 12 kilogrammes environ
enveloppbs dans du cuir blanc. Cette substance, tres

employee en medecine et par les teinturiers et les peintres,

est souvent falsifiee avec de la craie et du sulfate de cuivre.

On reconnaitla presence de la craie en versant de I’acide

chlorliydrique sur un poids donne de vert-de-gris, preala-
blement pulverise. S’il y a de la craie, il se produit une
effervescence

;
mais, s’il est pur, le vert-de-gris se dissout

dans I’acide sans effervescence. Cependant il reste a I’etat

insoluble des impuretes qu’on recueille sur un filtre, qu’on
la.ve, qu’on seche et que I’on pese. Dans les sous-acetate de
cuivre de bonne qualite la proportion de ces impuretes ne
doit pasexceder 5 a 6 p. 100.

A cette liqueur separee par filtration des impuretes inso-
lubles on ajoute une solution de chlorure de baryum

;
s’il se

produit un pr6cipite blanc (sulfate de baryte), cela indique
la presence de I’acide sulfurique. On agite la liqueur conte-
nant le pr6cipit6

;
on recueille ce dernier par filtration, on

lelave, on le seche, on le calcine et on le pese.
1 17 de sulfate de baryte = /|o d’acide sulfurique anhydre
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et par consequent 8o de sulfate de cuivre anhydre ou laS de
ce sel cristalise.

Pour determiner la proportion de carbonate de chaux, on
traite un poids donne de vert-de-gris, dissous dans I’acide
chlorliydrique, par un courant d’hydrogene sulfure, jusqu’a
ce qne tout le cuivre soit precipitd a I’etat de sulfure de
cuivre. Voici le modus
faciendi : A {fig. 58) est

un flacon contenant quel-
ques fragments de proto-
sulfure de fer, muni d’uii

bouchon fermant herme-
tiquement. Ce dernier est
perce de deux ouvertures

;

dans I’une de ces ouvertu-
res on introduit un enton-
noir et dans I’autre est

adapte un tube de verre C,

court et droit, qui est relie

au moyen d’un tube de
caoutchouc vulcanise I), a
un autre tube de verre E,
qui passe a travers une ou-
verture pratiquee dans le

bouchon du flacon F contenant de I’eau dans laquelle le

tube E plonge d’environ 2 centimetres. Par une autre ou-
verture pratiquee dans le bouchon du flacon F passe un
petit tube de verre droit G, qui se trouve relie au moyen
d’un tube de caoutchouc avec un tube a degagemeut droit

F immerge dans le flacon K contenant la solution d’acdtate

de cuivre a essayer.

L’acide sulfurique dilue etant verse par I’entonnoir B dans
le flacon A contenant le protosulfure de fer, il se degage
aussitdt un courant abundant d’hydrogene sulfure. Toutes
les garnitures doivent etre hermetiquement closes; I’eau

qui se trouve dans le flacon F sert a laver le gaz. On doit

faire passer le courant d’hydrogene sulfure a travers la

solution d’acetate de cuivre jusqu’a ce que cette derniere
sente fortement le gaz apres une agitation prolongee. On
recueille par filtration le precipitd noir ainsi produit et on le

lave
;
on neutralise ensuite la liqueur ainsi filtrde par I’am-

moniaque et on la traite par I’oxalate d’ammoniaque qui prd-

cipite la chaux a I’etat d’oxalate de chaux insoluble. On
recueille ce dernier sur un filtre, on le lave, on le seche et

on le chauffe dans un creuset de platine. La chaleur le

convertit en carbonate de chaux
;
on le pese a cet etat, ou,

ce qui est preferable, on le convertit en sulfate de chaux au
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moyen de I’acide sulfurique dilu6, puis on le soumet Ji Tac-

tion do la chaleur.

68 de sulfate de chaux correspondent a 5o de carbonate.

Le sous-acetate de cuivre pur est completement soluble

non seulement dans Tacide chlorhydrique, mais encore dans

I’ammoniaque, on pent le dissoudre aussi a Taide de la

chaleur dans Tacide sulfurique dilu6.

On juge generalement de sa valeur par sa couleur et par

son etat de siccite
;
en le frottant dans la paume de la main

legerement mouillee, il doit former une pate douce au tou-

cher et non graveleuse.

Le meilleur vert-de-gris est fabrique a Montpellier, on le

prepare en Angleterre avec les residus de la fabrication du
cidre

;
mais ce dernier est tres inferieur a celui que Ton

fabrique en France.

SPEISS

Le speiss est un arsenio-sulfure de nickel qu’on trouve au
fond des creusets qui ont servi a la preparation du smalt.

Sa composition est generalement la suivante :

Nickel 4 9
Arsenic 5i

Soufre 8

Cobalt, cuivre et antimoine .... o,o5

En Angleterre, on retire quelquefois le nickel du speiss,

mais en Allemagne, on traite toujours le speiss pour obtenir

le nickel employe dans la fabrication du German Silver ou
Pack-Fong, alliage de nickel, de cuivre et de zinc conte-
nant quelquefois un peu de plomb et de fer

;
cet alliage

imite Targent.

L’analyse quantitative des Elements du speiss pent etre
effectuee de la maniere suivante :

Le masse est d’abord reduite en poudre et grill^e aussi

completement que possible avec ducharbon, dans le but de
volatiliser Tarsenic. Le speiss 6tant tres fusible, la masse
doit 6tre soigneusement agitee pendant le grillage, et si

elle fond, ce qui arrive fr^quemment, la masse est de
nouveau pulveris6e et grillee avec du charbon. A pres avoir
climin6 Tarsenic aussi completement que possible, on lave
la masse, on la dissout dans Teau regale, et on la fait 6va-
porer asiccit6. On verse de Teau sur la masse dess6cli6e,
et on filtre. On fait alors passer a travers la solution un
courant d’hydrogene sulfure, et on continue Tanalyse
exactement comme elle est decrite pour le Knpfer-Nickel
(voir Taiticle Kupfer-Nickel)

.
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SUCCIN

Syii. anglais, Siiccin, Yellow amber.— allemanils, Agtstein, Berstein.

On admet generalement aujourd’hui que I’ambre est une
substance fossil e, d’origine vegetale, primitivement a I’etat

de baume on de resine, dissoute dans une huile naturelle
volatile et semblable aux resines qui exsudent de plusienrs
de nos arbres.

L’ambre, tel qu’on le trouve dans la nature, est en mor-
ceaux translucides, quelquefois incolores, mais plus gene-
ralement d’une couleur jaune clair et parfois d’une couleur
brim fence ou d’un blanc laiteux et opaque. II est plus dur
que toutes les autres resines, et susceptible de recevoir un
beau poli, ce qui le rend propre a la fabrication des objets i

d’art. Quand I’ambre est en petits fragments, ce qui est le
|

cas le plus general, surtout pour celui qui est employe a la !

fabrication du vernis et a la preparation de I’acide succi- ^

niqne, il est souvent adultere ou melange de petits mor-
j

ceaux de resine copal ou de resine anime. Cette fraudd
pent etre reconnue par un exameu attentif de la substance,
parce que les morceaux de rdsine copal et de resine

animd ont une apparence et une cassure differentes. Les
morceaux suspects doivent etre mis de c6te, et si on les

met sur du fer chaulfe au rouge, on observera qn’ils

n’emettent pas Lodeur particuliere de I’ambre
;
d’un autre

cCtd, la resine entrera en fusion et tombera en goutte, ce
qui n’a pas lieu avec I’ambre.

SUCCINATE D’AMMONIAQUE

Syii. anglais. Succinate of ammonium.
— allemand. Ammonium, Bernsieinsaure.

Le succinate d’ammoniaque est un sel qu'on trouve sous

forme de cristaux blancs inalterables a I’air.

Le prix de cette substance etant dleve, elle est souvent

falsifiee par I’acide tartrique
;
quelquefois meme d’apres

BerzcUius, on lui snbstitue completement un melange d’acide

tartrique et d’essence d’ambre. On reconnait facilement

cette fraude en dissolvant nne certaine quantite de sel dans

I’eau, puis en ajoutant a cette solution une goutte d’uu perse

de fer, puis de I’ammoniaque caustique. Si la liqueur ren-

ferme de I’acide tartrique, rammoniaque ne produira pas

un precipite brim rougetUre de peroxyde de fer.
j

On pent aussi reconnaitre cette falsification en cliaufifanti*
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doucenient une certaine quantity de sel; le succinate d’am-

moniaque se volatilise, et ne laisse qu’un residu insignifiant

de charbou, tandis que I’acide tartrique se boursoufle et

laisse im charbon volumineux et poreux; il degage en
meme temps aussi I’odeur caracteristique de pain bride.

SULFATE DE CUIVRE

Syn. anglais, Sulphate of copper, Blue vitriol.

— allemands, Kupfervitriol, Schwefelsaures.

Dans le commerce, on rencontre le sulfate de cuivre sous

forme de cristaux prismatiques a quatre ou six pans, d’une

belle couleur bleue, 16gerement efflorescente, inodore et

donee d’une saveur styptique, metallique et desagreable.

La densite est 9,19. Les cristaux sont solubles dans

4 parties d’eau froide et 2 parties d’eau bouillante
;

leur
solution rougit le papier de tournesol. Exposes a Fair

sec, ils s’effieurissent, perdent 2 equivalents d’eau, et

deviennent opaques. A ioo°, ils ne retiennent que i Equi-
valent d’eau, et a 240°, ils sont convertis en nne poudre
presque blanche qui est du sulfate de cuivre aiihydre qui

redevient bleu en absorbant de Teau. Chauffe au rouge, le

sulfate de cuivre se decompose en oxyde de cuivre oxy-
gene, acide sulfureux et acide sulfurique.

Le sulfate de cuivre du commerce est souvent melange
de sulfale de fer, de zinc et de mag'n^sie.

Four mettre en evidence la presence du fer, on dissout
dans I’eau les cristaux k examiner, on les fait bouillir avec
de racide nitrique, puis on ajoute a la solution un excEs
d’ammoniaque qui prEcipite tout d’abord le fer et le cuivre

;

mais ce dernier est bientEt redissous par rammoniaque en
exces, tandis que le peroxyde de fer reste a I’Etat insoluble
sous forme de flocons brims rougeatres qui peuvent etre
recueillis sur un filtre.

Cependant, si le sulfate de cuivre a essayer contient en
meme temps les sulfates de fer, de zinc et de magnEsie, on
pent en dEceler la prEsence, et dEterminer la quantitE de
ces impuretEs par le procEdE suivant qui est un des
meilleurs ;

On dissout dans I’eau une quantitE du sel a essayer, et on
acidiile assez fortement la liqueur avec de I’acide chlorliy-
drique, puis on fait passer lentement un courant d’hydro-
gEne sulfurE a travers la solution acidulEe. Jusqu’a satura-
tion, il se produit un prEcipitE noir qui est du sulfure’de
cuivre. On le recueille rapidement sur un filtre, et on le
lave sans interruption avec de I’eau contenant de I’hydro-
gene sulfurE en dissolution. On desseche alors le snlfure de
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cuivre obtenu afiii de pouvoir le d6tacher facilement du
filtre, et on le place dans une capsule de verre. Comme le

filtre retient encore de petites particules de sulfate de
cuivre, on le calcine dans un creuset de platine, et on
ajoute les cendres au sulfure de cuivre, puis on traite le

tout par I’acide nitrique ou I’eau regale, jusqu’a ce que le

soufre qui se separe ait pris une belle couleur jaune
citron. On filtre alors la solution, et le protoxyde de cuivre
est precipite au moyen d’une solution de potasse caus-
tique

;
on fait bouillir le tout pour agglomerer I’oxyde de

cuivre. On le recueille sur un filtre, on le lave k I’eau

cliaude, on le seche, on le calcine dans un creuset de pla-

tine convert, et, apres refroidissement, on le pese. '

t\ grammes d’oxyde de cuivre representent 8 grammes de
sulfate de cuivre anhydre, ou i2,5 de cristaux ordinaires.

On chauflfe alors la liqueur filtr^e jusqu’a ce que toute
odeur d’hydrogene sulfure ait disparu

;
puis on y verse de

I’acide nitrique, et on fait bouillir le tout afin de peroxyder
le fer. On neutralise la liqueur acide par I’ammoniaque, et

on pr6cipite par le succinate d’ammoniaque. La liqueur
s6paree par filtration du persuccinate de fer produit est

trait6e par le sulfhydrate d’ammoniaque, ^qui produit un
pr6cipite blanc de sulfure de zinc, si le metal est present;
on pent alors convertir ce sulfure de zinc en oxyde, comme
il est dit a I’article line.

La liqueur filtree est finalemeiit sursaturee par I’acide

chlorhydrique, afin de decomposer le sulfhydrate d’ammo-
niaque, et la magnesie, qui est en solution dans cette

liqueur, est precipit6e a I’etat de phosphate bibasique

d’ammoniaque et de magnesie, au moyen d’une solution

de phosphate de soude additionnee d’ammoniaque. On me-
lange ce precipite avec un peu d’ammoniaque, et on le

laisse au repos pendant envu’on douze heures, car il se depose
tres lentement, puis on le recueille sur un filtre, comme il

a ete dit ci-dessus, on le lave, on le seche completement,
et on le soumet graduellement a une chaleur intense dans

un creuset de platine convert; on le pese apres refroidis-

sement. I gramme de pyrophosphate de magnesie contient

0,56657 de magnesie.

SULFATE DE MAGNESIE
|

Syn. anglais, Epsom salt. Sulfate of magnesium. 1

— allemands, Ichwefelsaures, Magnesia, Bittcrsalz.
|

Le sulfate de magnesie est une combinaison de I’acide
|

sulfurique avec la magnesie. On le rencontre dans le com- i
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merce en cristaux prismatiques rectangulaires, quatre

pans, ou en masses compos6es d’un grand uombre de petites

aiguiiles blanches, inodores et d’une saveur amere ddsa-

greable, densite 1,66.

Le sulfate de magnesie est soluble dans son poids d’eau

froide et insoluble dans I’alcool. II s'effleurit a I’air et, quand
on le chauffe, il fond dans son eau de cristallisation. La
quantite d’eau de cristallisation du sulfate de magnesie varie

selon la temperature laquelle on le fait cristalliser
;
on

pent obtenir des hydrates de ce sel nontenant i, 2, 5
, 6, 7

et 12 equivalents d’eau de cristallisation. Quand le sulfate

de magnesie cristallise a i 5,5 il en contient ordinairement

7 equivalents.

Le sulfate de magnesie est souvent melange de sulfate

de soude
;
quelquefois meme ce dernier sel lui est comple-

tement .substitue. On pent les distinguer facilement I’un de
I’autre, car le sulfate de soude cristallise en prismes a six

pans, plus transparents que ceux du sulfate de magnesie
et plus efflorescents

;
sa saveur est fraiche, saline et un pen

amere, mais moins desagreable que celle du sulfate de
magnesie. Sa densite est 1,549. Enfin une solution chaude
de carbonate de potasse ou de soude, versde dans une solu-

tion de sulfate de soude, ne produit pas de predpite, tan-

dis qu’avec le sulfate de magnesie on obtient immediate-
ment un precipitd blanc volumineux.

Il est done tres facile de distinguer ces deux sels I’un de
I’autre quand ils sont isolds

;
mais, quand ils sent melanges,

on parvient a les distinguer en dessechant une petite portion
de rechantillon et en la chauflfant a la flamme du chalumeau.
S’il contient du sulfate de soude, la flamme se colore imme-
diatement en jaune.

Si maintenant on veut doser la proportion de sulfate de
soude dans le sulfate de magnesie, on procede de la maniere
suivante ; on prend une certaine portion du sel a essayer et
on le de.sseche a 100°, jusqu’a ce qu’il soit reduit en poudi’e
blanche (sulfate effleuri)

;
on I’expose ensuite a une chaleur

rouge sombre, afin de chasser completement I’eau de cris-

tallisation. On prend 5 grammes de sulfate ainsi traite et on les

dissout dans de I’eau clistiliee, en y ajoutant ensuite unexces
de carbonate de potasse ou de soude et on fait bouillir

;

lorsque la liqudur est refroidie, on recueille sur un filtre le

carbonate de magndsie precipit6
;
on le lave avec soin a

lean bouillante, mais pas trop longtemps, car il n’est pas
completement insoluble dans I’eau chaude

;
on le seche et

on le chauffe fortement pendant quelque temps, afin de
cha.sser I’acide carbonique ; le r6sidu est de la magndsie
pure. 5 grammes de sulfate de magnesie, prealablenient

21.
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exposes i!i une chaleur rouge sombre, comme il a ete dit,

doivent donner i gramme de magn6sie pure ou diaque
gramme de sulfate de magnesie o,5/|oi5 do magnesie pure.
Si par consequent on soustrait du poids total du sel essaye
la quantite de sulfate de magn6sie indiqu6e par leprecipite
dont nous venous de parler, la diderence donnera le poids
du sulfate de soude qui lui a ete melange.

Si cependant on desire determiner la quantite de sulfate
de soude par un essai direct, on dissout dans de I’eau dis-

tillee un poids donne du sel suspect et on verse dans cette
solution du chlorure de baryum en quantite strictement
n^cessaire pour precipiter tout I’acide sulfurique k I’etat de
sulfate de baryte, mais en ayant soin d’eviter un exces de
chlorure de baryum

;
pour cela on ajoute la solution de ce

sel avec beaucoup de precaution et aussi longtemps qu’il

se produit un trouble ou un precipite, mais pas davautage.
On chauflfe alors la liqueur et on la laisse au repos jusqu’k
ce que tout le precipite se soit rassemble

;
on le recueille

sur un filtre, on le lave et on fait 6vaporer avec soin et a
siccite la liqueur filtree. On laisse refroidir le residu sec,

compose de chlorure de sodium et de chlorure de magne-
sium, et on le trade k froid par I’alcool rectifie qui dissout
le chlorure de magnesium, mais laisse le chlorure de sodium

i

a r^tat i)resque insoluble. Du poids du chlorure de sodium on
|

deduit celui du sulfate de soude. Chaque gramme de chlorure ^

de sodium repr^sente o,55oio de soude et par consequent
i,i 9:>.79.5 de sulfate de soude anhydre. L’alcool employe doit

etre tres rectifie, car, quoique le chlorure de sodium soit
;

presque insoluble dans I'alcool anhydre, il se dissout en
grande pi’oportion dans I’esprit-de-vin ordinaire.

SULFURE D’ANTIMOINE

Syn. anglais, Crude antimony, Sulphide of antimony.
— allemand, Sclnvefelspiessglanz. '

Le sulfure d’antimoine du commerce est en masses com-
posees d’aiguilles cristallines brillantes, d’une couleur gris

d’acier fonc(^„ qui tache le papier et donne une poudre
Jioire par trituration. On le vend surtout sous cette forme.
Le poids sp6cifique du sulfure d’antimoine est de 4,"> a

/|,6e.

Chauffe k Fair, il fond avec la plus grande facilite et d6gage .

de I’acide sulfureux; mais, si on le chaulfe k I’abri du con-
;

tact de Fair, il ne subit aucune decomposition. Il est inso-
;

luble dans I’eau, soluble dans I’acide chlorhydrique avec ;

degagement d’bydrogene sulfui'e.
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Le sulfiire d'antimoine est souvent souille de sulfuresde

fer, de plomb, de cuivi'e et cVarsenic.

On reconnait la presence de ces impuretes de la maniere
suivante. Si recliantillon n’est pas encore pulverise, on le

reduit en poudre et on le fait bouillir dans I’eau regale, jus-

qu’a ce qiie le soufre se separe en masses parfaitement

jaunes. La solution est filtrde dans un flacon et, quand elle

est refroidie, on y ajoute un exces d’ammoniaque qui pro-

duit un abundant precipite. On y ajoute ensuite un exces

de sulfhydrate d’ammoniaque dans lequel on a dissous de

la lleur de soufre lavee
;
on bouche le flacon et on laisse

le tout au repos dans un endroit chaud pendant douze
heures.

S’il reste un residu noir, insoluble dans I’exces de sulfhy-

drate d’ammoniaque, on pent conclure que le sulfure d’an-

timoine sur lequel on a opere contenait du fer, du plomb
on d'autres metaux. S’il y avait du cuivre, la liqueur surna-

geante, apres avoir ete sursaturee par I’ammoniaque avant
I’addition du sulfhydrate d’ammoniaque, prendra une couleur
bleue. Sile sulfure d’antimoine renfermait du plomb, la solu-

tion de sulfure d’antimoine aurait donne un precipite blanc

de sulfate de plomb qu’on aurait recueilli avec le soufre sur
le filtre. La presence du plomb pent aussi etre facilement

reconnue en lavant la portion insoluble sur le fdtre et

en la traitant par le sulfhydrate d’ammoniaque qui lui donnera
une coloration noire.

Le sulfure d’antimoine qui est dissous par le sulfhydrate
d’ammoniaque peut etre souille par du sulfure d’arsenic,

qui est aussi soluble dans ce reactif ; en consequence on
etend d’eau la solution et on fait bouillir avec un exces d’a-

cide acetique qui precipitera de nouveau les deux sulfures

melanges de soufre. On recueille sur un filtre le precipite
produit par Lacide acetique et on le melange avec trois fois

son volume d’un melange a parties egales de nitrate de
potasse et de carbonate de soude, et on seche a une douce
chaleur. On fond alors une autre portion du meme melange
de nitrate de potasse et de carbonate de soude dans un
creuset de porcelaine et pendant qu’il est en fusion (sur
une lampe ii alcool ou sur une lampe a gaz quelconque) on
le melange avec du nitrate de potasse ou du carbonate de
soude; on le seche et on le projette alors avec precaution
dans le creuset de porcelaine par petites ])ortions a la fois.

La masse fondue dans le creuset est alors traitee par I’ean
bouillante, filLree et legerement sursaturee par I'acide

nitrique puis on fait bouillii'. <Jn ('ssaye alors la liqueur avec
une solution de nitrate d’argent et on ajoute une petite
quantite, d’ammoniaque diluee. S’il se produit un precipite
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brun clair, c’est un ars6niate basique d’aj’gent tres soluble
dans I’acide nitrique et dans I’ammoniaque.
Le mineral de sulfure d’antimoine qui fournit le sulfure

d’antimoine brut est g6n6ralement retenu dans une gangue
de quartz, de sulfate de baryte et de pyrite de fer.

On importe d’Allemagne et de Hollande un sulfure d’anti-

moine connu sous le nom de verre d’antimoine qui oon-
tient de la silice et souvent est falsifie avec de Toxide de
plomb. Cette fraude est decelee en reduisant le verre
eii poudre fine, en versant dessus de I’acide nitrique et en
chauffant le tout. On filtre alors la solution, et la liqueur
filtrde est essayee avec une solution de sulfate de soude
qui donnera un precipite de sulfate de plomb, si ce metal
est present. Le sulfate de plomb precipite est recueilli sur

un filtre, lave avec de I’eau acidulee par I’acide sulfurique

;

on seche et on porte au rouge. Cette operation pent etre

faite dans un creuset de platine, s’il n’y a pas de matieres

organiques et pourvu que le filtre contenant le sulfate de
plomb ait ete incinere s6parement et les cendres ajoutees

au sulfate de plomb produit. Mais si des portions du filtre

sont melangdes avec le precipite ou si ce dernier contient

des matidres organiques, on doit employer un creuset de
porcelaine : car autrement une portion de sulfate de plomb
serait reduit a I’etat metallique et le creuset de platine

serait indvitablement attaqud.

SUCRE

Syn. anglais, Sugar.
— allemand, Zucker.

Le sucre ordinaire ou saccharose est extrait de plusieurs

v6g6taux ou il existe tout form6. Les sources les plus

abondantes sont la canne a sucre et la betterave
;
mais on

en retire aussi du palmier et de I’erable a sucre. *

Voici en quelques mots les procddds d’extractiou em-

ploy6s.
Sucre de canne. — Les Cannes sont exprini6es entre

des cylindres, le jus obtenu ou vesou est chauffe avec une

petite quantite de chaux [difeeation) pour empecher son

alteration. On d6colore par le nom animal, puis on concen-

tre a une temp6rature moder6e. Lorsque cette concentra-
|

tion est suffisante on met le sirop a cristalliser. Les cristaux i

obtenus constituent le sucre brut ou casso7nmde, le liquide
j

restant est decolore, concentrd et soumis a de nouvelles

cristallisations.

Sucre de betteraves. — La betterave employee est surtout
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la betterave blanche on betterave de Sildsie, elle contient

10 p. 100 de son poids du sucre. Les betteraves sont la-

y6es, pulpdes, exprimees. Le jus est def6qu6, on decante

le liquide clair et Ton souraet la partie trouble a un filtre-

presse, on decompose par un courant d’acide carbonique

le sucrate de chaux qui s’etait forme et on traite la liqueur

sucree par le noir animal. Le sirop est ensuite concentre

a 25° dans un appareil dit d triple effet chauffe par la vapeur
d’eau et dans lequel la pression est maintenue tres faible..

Le jus est ensuite d^colore, filtre, puis dirig6 dans une
chaudiere ou il subit la cuite en grains. II est ensuite aban-

donnd a la cristallisation. Les cristaux apres
,
decantation

sont debarrasses du liquide qui leur adhere au moyen du
turbinage. Le liquide restant est egoutte decolore et sou-

mis a de nouvelles cristallisations dont les produits devront
etre soumis au raffinage.

La partie qui ne cristallise pas constitue la m^lasse.
Le raffinage a pour but de priver des matieres etrangeres

le sucre obtenudans les operations precedentes. Ce sucre
est dissous dans I’eau, traite par le noir animal et le sang
de boeuf; le liquide est ensuite filtre, concentre, enfin verse

dans des formes coniques ou il cristallise. Les pains sont
debarrasses des liquides colores qui les souillent au moyen
du terrage ou du claircage. Les molasses peuvent etre frai-

tees par la baryte ou par endosmose pour les sdparer du
sucre cristallisable qu’elles contiennent.
Le sucre cristallise en prismes rhomboidaux obliques,

constituant le sucre candi, solubles dans un tiers de leur
poids d’eau froide, et en toute proportion dans I’eau bouil-

lante, insolubles dans I’dther et dans I’alcool absolu froid,

solubles dans 80 parties d’acool bouillant, plus solubles
dans I’alcool ordinaire. Ces cristaux sont phophorescents.
Leur densite est 1,606, leur chaleur specifique o,5oi. Le

sucre est dextrogyre

:

[«] -f 73°,8.

Le pouvoir rotatoire ne varie pas sensiblement avec la

temperature.
Les acides etendus transforment le saccharose en un

melange a equivalent egaux de glucose et de l^vulose,
melange qui est dextrogyre.

[«] = — 27°.

n suffit d’ajouter a une solution sucree i a 2 p. 100 d’acide
sulfurique et de faire bouillir quelques minutes pour obte-
nir ce r6sultat. D’ailleurs a I’ebullition sans acide il sp
forme une certaine quantite de sucre interverti.
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Les sucres se divisent ea deux categories, sucres hruls
et sucres raffin^s.

Nous avons indique plus haul les dilferentes operations
qui amenent le sucre a ces deux 6tats, ajoutons que le sucre
raffine peut 6tre iurbmi en grams ou bien en pains coniques.
Le sucre brut peut etre a I’etat de cassonnade ou de

siicre terrL La cassonnade se presente en masses colo-
rees en jaune paleou jaime brim par une certaine quantile
de melasse.
Le sucre terr6 est le sucre brut qui a ete debarrasse

d’une partie de ses impuretes au moyen du traitement par
I’argile impregnee d’eau.

Les principales sortes de sucre brut sent :

Les sortes des bides occidentales (Cuba, Saint-Domingue,
.Tamaique),

Les sortes amiricaines (Rio, Bahia, Pernambouc).
Les sortes des Incles orientales, et de rindo-Chine (Java,

Siam, Canton).

On jugeait autrefois de la valeur des sucres en les com-
parant a un certain nombre de types designes sousle nom de;

Basse quatrieme, type inferieur

;

Quatrieme ordinaire

;

Bonne quatrieme ordinaire;

Bonne quatrieme
;

Belle quatrieme;
Fine quatrieme.
Aujourd’hui on a plutCt recours a I’analyse saccharime-

trique qui donne des renseignements plus certains sur la

qualite du produit. Avant d’aborder I’etude de la .sacchari-

metrie, nous signalerons quelques-uues des alterations que
peuvent subir les sucres.

11s peuvent contenir differents metaux provenant des ap-

pareils qui ont servi a la preparation du des produits ajoutes
I'rauduleusement. On recherchera ces metaux en incine-

rant une certaine quantite du sucre a examiner, reprenant
le residu par I’acide azotique pur, evaporant a siccite et

traitant par I’eau. On a ainsi une liqueur dans laquelle on
pourra recliercher les metaux.

Certains sucres sont azures, cet azurage est obtenu
soit avec I’indigo, le bleu de Prusse, le sulfate de cuivre ou
Poutremer.
On retrouvera par des essais appropries chacune de ces

substances, Poutremer aurait Pinconvenient, d’apres M. Bal-

laud, de donner avec les acides qui peuvent entrer dans la

constitution du sirop de Phydrogene sulfure qui communi-
que au produit son odeur desagreable.

Enfin le suci’e brut est souvent souille par un acai’us
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(A. saccharij qiii produit cliez les individus qui manient le

siicre la gale du sucre. Get animal se rencontre en nombre
considerable, on en a comptd jusqu’a 200,000 par kilogram-

mes.
Analyse des sucres. — L’analyse des sucres cornprend

plusieurs operations que nous decrirons. Afin d’dviter les

desaccords qui pourraient survenir au sujet des indications

fournies par I’analyse, une commission composee de

MM. Biche, Bardy, de Luynes et A. Girard a propose une
metliode d'essai qui est adoptee gdneralement dans le

commerce.
Le rapport contenant cette metliode, fait par M. Aime

Girard, est public in extenso dans le Moniteur scienlifique

(avril 1877) ;
nous en extrayons les passages suivants qui

nous ont paru les plus importants.

I. — DETERMINATION DE LA RICBESSE DES SUCRES
COMMERCIADX. — SACCHARIMETRIE

Les sucres bruts que fournit au commerce le traitement

de la canne a sucre et celui de la betterave ont entre eux.,

et quelle que soit leur origine, de grandes analogies de
composition. Mais entre ces sucres aussi, sous le rapport

de cette composition meme, Texperience permet de con-
stater des differences serieuses et dont il est important de
tenir compte.
L’element principal de ces sucres bruts, celui que la

commission recherche gen^ralement a I’exclusion de tout

autre, est le sucre proprement dit ou saccharose. C’est un
corps d’une blancheur parfaite, dont la cristallisation est

r^guliere et qui, au point de vue qui nous occupe en ce
moment, se caracterise surtout par quatre proprietes essen-
tielles : la premiere, d'ordre physique, consistant en un
pouvoir rotatoire dextrogyre egal a 670,18'; lestrois autres,

d’ordre chimique et consistant en ceci, que le saccharose
ou sucre proprement dit ne reduit pas les solutions alca-

lines de cuivre, ne se transforme pas sensiblement sous
I’influence des alcalis, enfin perd aisement, au contact des
acides et de certains ferments, les trois proprietds pre-
cedentes.
Le saccharose se rencontre dans les sucres de betterave,

comme aussi dans les sucres de canne, sous deux formes :

d’abord k I’dtat cristallisd, constituant toujours la partie

principale du produit brut; ensuite sous forme liquide, md-
langd avec d’autres substance, dans ce sirop dpais, visqueux
dont les cristaux de sucre brut sont plus ou moins impre-
gn6s, et qu’on ddsigne sous le nom de mMas.se.
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C'est chose tres importante que de rechercher en quel
etat le sucre se presente dans ce sirop melassique, que de
preciser s’il y figure ci I’dtat fibre ou h I’dtat combine; les
faits connus permettent d’affirmer qu’il s’y trouve dans
Tune et I’autre conditions.

L’existence du sucre cristallisable, doue de toutes ses
propri6t6s normales, dans les melasses, ne saurait etre mise
un instant en doute. M. Dubrunfaut, auquel la question des
sucres doit tant de lumieres, en a donne une demonstra-
tion eclatante, en creant I’industrie de I’osrnose, industrie
qui permetde sdparer des melasses epuisees, par I’^limina-

tion d’une partie des sels qu’elles contiennent, une propor-
tion notable de sucre qui, sans ce traitement, y fut restee
immobilisee.

C’est chose generalement admise aussi que, dans les me-
lasses et par consequent dans les sucres bruts, le saccharose
se rencontre, mais en faibles proportions, a I’etat de com-
binaison soit avec les bases alcalines ou terreuses consti-

tuant alors des sucrates gommeux nuisibles au travail du
sucrier et du raffineur, soit avec certains sels, notammentles
chlorures auxquels il s’unit pour former des composes qui,

dans certains cas, paraissent definis.

A cdte du saccharose se presente, dans les sucres bruts,

une autre matiere sucree a.laquelle on donne generalement
le nom de glucose, sur la veritable nature de laquelle la

science n'est pas encore completement fixee, mais a laquelle

I’experience assigne des proprietes nettement definies, qui

permettent de la differencier du saccharose sans aucune
hesitation.

Le glucose, en effet, ou mieux le sucre reducteur que
contiennent les sucres bruts et que Ton avait jusque dans
ces derniers temps considere comme du sucre invert!, se

caractdrise par les proprietes suivantes : il reduit rapide-

ment, des la temperature de 80" ou mieux a I’ebullition, les

solutions alcalines d’oxyde de cuivre, et separe de ces

solutions une quantite de protoxyde de cui\Te, rouge et

insoluble, proportionnelle ^ la quantite de glucose qui inter-

vient dans la reaction; il se detruit facilement sous I’iu-

fluence des alcalis et se transforme, dans ce cas, d’abord

en une serie d’acides incolores dont on doit la decouverte
a M. Viligot, ensuite en composes ulmiques et colores ;il

resiste a Faction des acides etendus, et enfin, ainsi que Font
ddmontrd M. Dubrunfaut, MM. Aim6 Girard et Laborde, et

M. Meuntz, il n’exerce, du moins en F6tat sous lequel le con-

tiennent les produits commerciaux, aucune action sensible

sur la lumidre polarisde.

A ces deux matieres sucrdes viennent s’ajouter dans les
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sucres bruts:, ainsi que dans les melasses qui en provien-

nent, des substances organiques neutres, les une ternaires,

les autres azotdes, colloidcs incristallisables, dont le r61e

n’est pas encore nettement defini, des sels formes par la

combinaison d’lm certain nombre d’acides organiques :

pectique, glucique, malique, etc., avec des bases minerales,

dont les principales sont la potasse, la soude, I’ammoniaque

et la chaux, et enfin des sels mineraux isoles, independants,

dont les principaux sont les chlorures de potassium et de

sodium, les azotates de potasse et de soude, etc.

Tous les sucres commerciaux reuferment en outre une
certaine proportion d’eau.

En resumd, dans un sucre brut, et quelle que soit son

origine, on pent s’atteudre ii trouver les composants ci-

dessous :

Saccharose libre : partie a I’etat cristallise, partie 5, 1’etat

de sirop,

Saccharates alcalins et gommeux.
Glucose ou sucre rdducteur,
Matieres organiques neutres,

Sels a acides organiques,
Sels a acides mineraux,
Eau hygroscopique.
Cependant, et malgre I’analogie que leur composition

presente, les sucres bruts offrent entre eux, suivant leur
origine, des differences auxquelles il importe de donner
une grande attention. Parmi ces differences, I’une des plus
importantes consiste en ce que les sucres fournis par la

betterave accusent toujours au papier de tournesol, qu’ils

bleuissent, une reaction alcaline due ^ la presence d’une
certaine proportion d’alcali, potasse ou soude, soit libre,

soit carbonate, soit combing au sucre pour donner naissance
aux sucrates gommeux dont nous parlions tout a I’lieure,

tandis que les sucres de canne obtenus en pays chaud, sous
I’influence de fermentations faciles, renferment toujours ii

I’etat libre, k c6te des matieres organiques neutres signa-
lees precedemment, une certaine quantite d’acides organi-

ques, et manifestent par, suite au papier bleu de tournesol
une reaction acide.

Peu marques pour les produits superieurs, I’un et Pautre
de ces caracteres vont en s’accusant davantage au fur et ii

mesure que I'on s’adresse a des produits plus bas.
Une autre diff6rence encore, et des plus importantes ii

signaler, est celle que prdsentent les sucres de canne et
ceux de betterave dans les proportions relatives de glucose
et de composes mineraux qu’ils contiennent.
Les sucres de betterave, en effet, obtenus en general
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dans un milieu alcalin, ne renferment que de tres faibles
quantites de glucose ou sucre r6ducteur. Les sucres de
canne, au contraire, obteous dans un milieu g6n6ralement
acide, neutre tout au plus, en renferment des quantites
considerables. D’autre part, les sucres de betterave se
montrent toujours charges en composes mineraux, tandis
que les sucres de canne n’en contiennent habituellement
que de faibles quantites.

On peut du reste se biire une id6e approchee de ces
proportions relatives, en considerant que d’habitude, dans
les sucres de betterave, la proportion de glucose est infe-
rieure ii 0,1 p. 100, et la proportion des composes mine-
raux variable de i a 5 p. mo, tandis que, dans les sucres
de canne, la proportion de glucose varie de i a 5 p. 100,
pour dans quelques bas produits, s’elever jusqu’i (i, 8 et

10 p. 100, et que la proportion des composes mineraux, au
contraire, y depasse rarement r,;>.o p. 100.

Tels sent les elements, telles sont aussi les conditions
d’etat dont le cliimiste doitse preocupper lorsqu’il se propose
de determiner par I’analyse la composition des sucres com-
merciaux. Son attention doit d’ailleurs se porter sur les

lines et les autresa un double point de vue : non seulement
en eflfet, il doit rechercher quelle est la richesse en produit
utile des sucres bruts examines, mais encore il lui faut se

preoccuper de I’influence que les matieres etrangeres peu-
vent exercer sur le rendement de ces bruts au raffinage,

et il lui faut, dans ce but, non pas se bonier seulement aux
faits scientifiques, mais encore faire appel aux donnees de
la pratique industrielle.

PROGEDES SACCHARIMETRIQUES

Une premiere fois deja, en 1870, retude comparative des
principaux precedes saccharimetriques a ete faite en France.

Ala suite de Fenquete ouverte en 1872 devant le Conseil

superieur du commerce, de I’agriculture et de Findustrie,

sur le regime des sucres etabli par la loi du 7 mai i8.')/|, et

pour repondre aux decisions prises par les deiegues aux
conferences tenues a Londres comme consequence de
cette enquete, le Comite consultatif des arts et manufac-
tures fut charge par M. le ministre de FAgriculture et du
Commerce d’examiner si, <( pour corriger Fimperfection du
systeme des types, la science pouvait fournir des precedes
plus rapides et plus pratiques que les divers moyens de
saccharimetrie adopt6s par une partie du commerce euro-

p6en. » MM. de Luynes et Aim 6 Girard, professeurs au

Conservatoire des arts et metiers, recurent alors du Comite
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la mission d’^tudier la question an point de vue scientifique

et presenterent a celui-ci, le 19 mars 187.5, im rapport ala
suite duquel le Comit6, sur la proposition de M. Lechatelier,

adopta cette conclusion que « pour corriger les imperfec-
tions du systeme des types, il n’etait pas en mesure de
signaler des precedes plus pratiques et plus rapides que les

moyens saccharim6triques en usage ». C’est a ce rapport

que nous nous referons en premier lieu, mais en faisant

observer de suite que, depuis cette presentation au Coraite

consultatif des arts et manufactures, des faits nouveaux se

sont produits, des observations nouvelles ont ete faites

(quelques-unes par les auteurs memes de ce rapport) qui

ont dll udeessairement en modifier certaines parties, faits

et observations quelquefois d’une grande importance et

dout il faut dorenavant tenir compte.
Des precedes nombreux ont dte successivement propo-

ses pour Tanalyse des sucres, mais, parmi ces precedes,
im petit nombre seulement se presenteut avec une valeur
pratique digne reellement d’un examen approfondi.
Parmi ces precedes, il convient de retenir :

1° Ceux qui reposent sur le lavage des sucres bruts au
moyen de liqueurs aceto-alcooliques et sucrees, lavage

dont'la premiere idbe est due a Payen et sur I’emploi du-
quel -M. le D*" Scheibler d’abord, M. le lu Guning ensuite,

ont fonde des precedes qui, sans rbpondre complement au
but propose, sont cependant dignes de la plus grande
attention

;

Un proc6de rapide propose en i85i par M. Dumas et

qui, base aussi sur le lavage des sucres, mais faisant ensuite

appel aux evaluations areometriques, donne, dans un grand
nombre de cas, mais non pas dans tons, des resultats satis-

faisants

;

5° Le precede adopte aujourd’liui par le commerce des
sucres, dans presque toutes les contr6es et surtout en
France, proc^de reposant sur I’emploi simultane de I’iuci-

neration proposbe des i85i par M. Duhrunfaut et par M. P6-
ligot, et de la saccharimetrie optique, propos6e par Biot a
la mfime epoque

;

'i® Enfin, la m6thode propos^e en i85i par le gouverne-
ment francais, adoptee a cette epoque par I’Assemblee
nationale, mais n’ayant jamais 6te mise en pratique, que Ton
designe babituellement sous le nom de mMhode par diffe-

rence et (|ui, basee sur le titrage saccharirnetrique seul, a
f;te proposi'm a nouveau en 1875 par MM. les delegu6s de
la Belgique aux conferences internationales.

Nous publions le precede dit proc6de saccharirnetrique
proprement dit ou melassimetrique.
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PROCEDE SACCHARIMETRIQDE PROPREMENT DIT OU
m£lassimetr[que

Le proced6 sacchamdtrique auquel le commerce fles

sucres de betterave a recours depuis de longues annees
dejk, que le commerce des sucres de canne a adopte a
ime epoque plus recente, sur lequel Tadministration fran-
caise a fix6 son choix et qu'elle pratique avec succes depuis
line aniiee, differe essentiellement de ceux que nous ve-
nous d'exarainer, non seulement par les moyens d’analyse
auxquels il a recours, mais encore par ses principes memes.
Dans tons les proc6d6s, en effet, 1’evaluation du rende-

ment depend de la determination d’un facteur unique,
c’est-a-dire du dosage du sucre qui, dans le brut, preexiste
a I’dtat cristallis^ et reste independaute du poids et de la

nature des matieres autres que ce sucre cristallise.

Dans le systeme adopte par le commerce et par I’admi-
nistration francaise, au contraire, revaluation de ce rende-
ment dbpend du dosage du sucre cristallisahle que le brut
contient aussi bien a I’dtat de sirop qu’a I’etat cristallis6,

dans le dosage des impuretes qui s’y trouvent melangees et

dans I’appreciation, a I’aide de coefficients, de I’influence

que ces impuretes peuvent exercer au raffinage.

Le dosage du sucre cristallisahle, celui du sucre reduc-
teur ou glucose, ont lieu directement et sans qu'il soit

ndcessaire de placer a cOte des resultats matdriels aucune
interpretation particuliere, mais il n’en est pas de meme du
dosage des impuretbs autres que le glucose. Ces matieres,
en effet, ainsi que nous I’avons iudique dans le preambule
de ce rapport, sont de deux sortes : les unes organiques,
les autres minerales. Parmi les premieres, quelques-uues
sont a. I’etat de liberte, d’autres, le plus grand nombre,
sont combinbes a des bases pour constituer des sels; Les
unes et les autres doivent exercer sur le rendement au
raffinage une influence dbterminbe et qui, par cousbquent,
rend nbcessaire un dosage aussi approchb que possible de
ces matieres. Or, la science, jusqu’ici, ne possede pas de
moyen rapide et sur qui lui permette de doser sbparbmeut
ces deux sortes de matieres, mais I’expbrience lui a appris

depuis longtemps dbja (ce que les essais de chaque jour
viennent confirmer) que dans les sucres bruts de fabrica-

tion normale, les impuretbs organiques (autres que le glu-

cose, bien entendu) et les impuretbs gbnbrales se prbsen-
tent toujours dans un rapport a peu prbs constant, si bien

que les impuretbs minbrales, dont le dosage est facile, peu-

vent etre considbrbes comme les tbmoins proportiounels



SUCRE 38 1

dei?i inipui’etes totales, et que du poids constate de celles-la

il est penriis de conclure a la proportion de celles-ci.

C’est en s’appuyant sur ces principes que la pratique

coinmerciale a ete conduite adopter definitivement la

inethode dont nous nous occupons en ce moment et qui

consiste doser successivement

:

xo Le sucre cristallisable au moyen du polarimetre;

2“ Le sucre reducteur au moyen de la liqueur cupro-

alcaline

;

3° Les matieres miuerales par I’incineration sulfurique

;

L’eau par la dessication, et a estimer le rendement au
raflinage, en affectant aux cendres le coefficient 5, au
glucose le coefficient 2, et deduisant le produit de ces

deux corrections du degre de richesse ou cristallisable

fourni par le polarimetre.

Nous examinerons successivement en detail tons ces

points.

1 ° Essai saccharimelrique.

Le dosage direct de tout le sucre cristallisable (et non pas
seulement du sucre cristallise) contenu dans le brut s’exe-

cute au moyen d’appareils auxquels on donne le nom de
saccliarimetres ou polarimetres. II en est de plusieurs

sortes designes sous les noms de ceux qui les ont inventes

ou construits, et Ton counait surtout les saccharimetres de
Soleii-Bubosc, de Ventzke, de Wild, de Jellet, de Laurent,

de Prasmoivski, etc.

Nous n’aborderons pas la description de tons ces instru-

ments. Plusieurs d’entre eux, en eflfet, ne different de ceux
qui sontleplus liabituellement usites que par des modifica-
tions legeres et sans grande importance. Seul, le polari-

metre de Wild, dont I’eraploi est un peu rbpandu, repose
sur un principe different. C’est uniquement sur le sacchari-

metre Soleii-Bubosc et le polarimetre Laurent, les seuls

dont on fasse couramment usage en France, que nous insis-

terons.

Jusqu’a I’annee derniere, le commerce des sucres s^etait

servi exclusivement, surtout dans notre pays, du sacchari-

metre Soleil-Bubosc (fig. 5g). Get appareil se rencontre au-
jourd’hui encore dans un grand nombre de sucreries et de ^
raffineries, et c’est a lui par consequent qu’il convient d’abord

^

de donner notre attention.

Le fonctionnement de cet appareil repose sur la rotation
qu’une solution de sucre (saccharose) fait dprouver au plan
de polarisation de la luraiere

;
des organes speciaux adaptes

au saccharimetre permettent de mesurer exactement la

valeur de cette rotation.
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1 /expei‘ience a prouve qu’en dissolvaiit dans I’eau lui

poids de .sucre pur, qu’il est facile de fixer par la determi-
nation exacte du pouvoir rotatoire du saccharo.se, dtendant

Fig. 39.

la solution au volume de loo centimetres cubes et introdui-

sant une partie de cette liqueur dans un tube de 20 centi-

metres de longueur, on determine une rotation de plan de
polarisation egale a celle que produit une lame de quartz
perpendiculaire a I’axe, de i millimetre d’epaisseur.

Une regie graduee en centiemes se meut de roo divisions

(de o a 100), lorsqu’on place sur le trajet de la lumiere
polarisee soit la dissolution du sucre pur, soit la lame de
quartz de i millimetre.
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Ell dissolvant sous le meme volume et sous le raeme poids
uiiilsucre brut compose de sucre pur et de matieres n’agis-

sant pas sur la lumiere polarisee, I’action observee au sac-

Fig. 40.

charimetre est proportioiiuelle a la quautite de sucre pur
contenu dans le sucre brut, de telle sorte que la rotation
jiroduite se traduit sur la division rectiligne par un nombre
de centiemes indiquant par une seule lecture la richesse
du sucre soumis a I’essai.

Le.saccliarimetre est dispose de telle sorte que la position
initiate du plan de polarisation etant bien determinee, on
puisse y revenir exactement apres avoir interpose la solu-
tion du sucre a essayer.
Deux lames de quartz, inverses, se teignent de couleurs

compl6mentaires quand elles sent traversees par la lumiere
polaris6e et donnent dans I’instrument deux images colorecs
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d’une manifere corapldmentaire, formant chacune la moitid
du disque commun que I’observateur voit en mettant I’oeil

c\ rinstrument. Pour une seule position du plan de polari-
sation, la coloration des deux demi-disques est la m^rne et
le disque parait uniformement colore. Si Ton interpose la

sulution sucrde, le plan de polarisation est ddvid et I’egalite
des teintes est d6truite. Un organe special, le compensateur,
que I’observateur peut mouvoir a la main, permet de ramc-
ner .le plan de polarisation a sa position premiere, c’est-
a-dire de retablir I’egalite des teintes des deux demi-disques,
et c’est pendant ce mouvement que la regie graduee en
centiemes se d6place d’un nombre de divisions qui indique
immediatement, par une seule lecture, la richesse du sucre
analyse.

Le saccharimetre, lorsqu’il est bien regie, donne entre
des mains suffisamment exercees, des resultats exacts a
I demi p. loo; mais en general, cet instrument est mal
regie

;
on I’emploie sans le verifier, ce qui explique la diffe-

rence des resultats obtenus sur des sucres identiques qui

out ete analyses par des essayeurs du commerce ou dans
les sucreries, et par nous dans nos laboratoires, avec des
appareils bien installes et bien regies. Mais en reglant conve-
nablement I’instrument par des moyens que chacun peut
avoir a sa disposition notamment en verifiant que les cent
divisions de Techelle correspondent bien au deplacement du
plan de polarisation produit par une lame de quartz, perpen-
diculaire a Faxe, de i millimetre d'epaisseur, on arrive

a des determinations exactes et toujours comparables
entre elles, ainsi que des experiences contradictoires faites

par divers essayeurs du commerce et par nous Font prouve.
L’emploi du saccharimetre k teintes presente deux iu-

convenients :

1 ° L’observation se fait en dtablissant dans Finstrument a

vide Fegalite des teintes des deux demi-disques et en la

retablissant apres Finterposition de la liqueur sucree
;
or,

Fappreciation des teintes ne peut pas eti*e faite par tous

les observateurs d’une raaniere comparable
;
elle depend de

la sensibilite et d^’une aptitude speciale de Foeil. De plus,

elle est fatigante et, pour un meme observateur, elle diffdre

suivant son etat de fatigue plus ou moins grand.

2° Les sucres bruts sent generalement colores, et il est

impossible quelquefois de les ddcolorer completemeut par

les precedes ordinaires, dans lesquels on est oblige d’eviter

Femploi de tout agent pouvant alterer le sucre. La liqueur

sucree d’essai presente alors une coloration jaune rou-

geMre qui altere les teintes des deux demi-disques et peut

meme quelquefois les eteindre en partie.
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Do lu des erreiirs qui, dans certains cas, rendent I’essai
tout a fait incertain et meme impossible.

Aiijourd’hni, dans les laboratoires de rAdmiiiistritinn
coniine aussi dans un grand nombre de laboratoires nS
cullers, on a substitue avec le plus grand succes un instru-ment nouveau, le polarimetre a penombre ifiq. 4o) a celui
que nous venous d’etudier.

' ^ ^

polarimetre a penombre est un plivsicien
anglais, Jellet, mais les dispositions que ce savant avaitdonnees a 1 appareil primitif out ete successivement modi-

(Uii lout ameni^Tt^?'’
surtout M. Laurent,& pratique qu-il

Dans le polarimetre c\ penombre, les deux demi-disoues
diff6) eminent colords du saccliarimetre sont remplaces^nareux dmims inegalement dclairds, de telle sorte que cStpai 1 appreciation de I’egalite des deux ombres, eUiou plusde 1 ideiitite de deux colorations, que le plienomene^ se

fix “e par k tefme
polarisation primitive'estnxee pai la temte egalement obscure des deux demi-

^i^terposant la liqueur sucree, cette egalite est

ef^ ’''nm’p
de^\^ demi-disques devient tres lumineuxet l autre devient noir. On fait alors mouvoir les nkcpi

maniere a retablir^l’ega-
fite d obscuiite initiale. Le nombre de. centiemes dont !)
la division a niarclie donne la ricliesse du sucre. On emnloiecomme source de lumiere la flamme d’une lampe a alcoolou d un bee de gaz colore en jaune par le sei rarL
• d une sensibility reraarquable etnidication^ fournit, en meme temps qS^sontclV^^^
ktlnft i?“r® s obtiinnent sLs aucun^

exScles^ personnes les moins

resultant de Pappreciation des couleurs spti Olive done ecartee avec le polarimetre a penombre II en
tom •.

cleuxieme inconvenient que nous avons

Mvlu eZUTi", ““f ‘’“’P'" ‘P' '>a2ohariraTtrrta-

nies pa fou.-

^rpolaffSrreTlTdie^ P"*
h!“'i

^

nrodim moities du faisceauproduit par le polariseur, de I’anffle oiii cnnvipn+ m

'on, grat-o aussi la sensibility de I^nstrament, senXity
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,iui permet d’observer, sil est n^cessaiie a tiayus tube

de 10 centimetres seulement, la coloiation d
^

sucres, lorsqu’elle se produit, ne saurait plus appoiici

fc^iTcl^^rqSabtes, e’est parce qu’il ^permet

dobtenir sans aucune difficuM detennina^
Pt m-pcises. que le polarimetre de },\.Lauieni a i ic,

prtSrabte'ient i. tout autre, adopte par I'adnun.stratiou

rmSant la pratique du polarimetre a fait reconnaitre

im d^pfaut resultant du mode de construction adoptd jus-

nu4i pourl4Ss dans lesquels est entermi le Kju.de

sucre. Ces tubes, en effet, sont termmes par des galets eu

verre serres entre la tranche du tube de.laiton et V°^?'

delle de cuivre. Dans ces conditions, on voit quelquefois le

vprre serre outre mesure presenter des phdnomenes de

trempe qui determinent une deviation sensible du plan de

unlarisat on Pour remecUer a cet inconvenient, MM. Ricfie

If ttirturerdr^^

s?“:raisrMif. Br;’o^nro="ee“ r“ su^t

ressorts a boudin maintenus simplement par la d^unett

itf T m tubes ainsi construits ne prdsentent aucun

des SconvLients signalds plus haut et donnent le memo

titi'P emit mip Ton serre avec une grande ioi ce, soit q

I'Jn tournele tube sur lui-m6me, de taron a lui faire occu-

d’ailleurs, que la pratique du pola-

'“’I'fnrise d'essai du sucre brut, prise d’essai sur laquelle

I’^Klr ns tlans—uq -t 1-ee.

ballon jaugc de I oo
. .— a’nno matipre enurantcballon Jauge cle loo

^'®^pnnn^e racetate deV^o^^ liabituellement), et le volumt
quelconque (acetate ae

1 , on en rem-
est conplete a

de longueur et I’on compU

™%okriniitre fa notation directe indiquant en centiemes 1^

ricliesse du produit.
rtr-id Hoi'niPJusqu'aces‘demiers temps,, lepoitte adoptd poj la prisd

saccltarimetre_ava,t ete.hxe a • a ce ^d'essai ™ saccharmieue a.an

SS,n^rpVn\Vll l^lere PO^^^^

ce^^clnr r'Se dS'n^Sm noi.brl
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lie laboratoires. Ce nonibrc est trop eleve, son adoption

repose sor ime connaissance inexacte du ponvoir rotatoire

du sucre pur. Dans un niemoire presente a I’Academie des

sciences au mois de mai iSyS, MM. de Lmjnss et Aimi
Girard ont etabli que le pouvoir rotatoire du sucre pris a

I’etat de purete maxima que Don puisse lui communiquer
actuellement est egal pour la lumifere jaune d’une lampe a

gaz sale a 670,18'. D’ou Ton d6duit que la quantite de sucre

pur equivalente, pour cette memelumiere, a une lampe de
quartz de i millimetre d’6paisseur, est representee par le

poids de i6s'',i(). C’est d’apres ces donnees que sent gra-

dues les polarimetres de M. Laurent.

En adoptant ce chiffre comme prise d’essai, la lecture du
disque gradu6 du polarimetre fait directement connaitre a

Dobservateur, et sans aucune correction, la richesse du
brut anal}'s6 en sucre cristallisable. On a cru longtemps
quil devait en etre autrement et que dans cette lecture

il etait n6cessaire de tenir compte de I’influence exercee
sur la lumiere polarises par le sucre reducteur (glucose ou
autre) contenu dans les sucres bruts. Nous-memes, dans
Ics notes diverses que nous avons presentees sur cette

question, avions cru devoir adopter cette maniere de voir,

conforme d’ailleurs aux idees ayant cours dans la science.

Mais des travaux recents sont venus Jeter sur ce point une
lumiere nouvelle. MM. Aim6 Girard et Laborde, repre-
nant une idee emise des i 85 i par M. Dubrunfaut, ont
etabli exp6rimentalement que le sucre reducteur contenu
dans les sucres bruts, dans les melasses de sucrerie et

meme dans les molasses de raffinerie, n’exerce pas, en
r^alite, d’action sensible suD la lumiere polarisee et est,

par consequent, incapable d’influencer les resultats fournis
par le polarimetre, relativement a la richesse de ces pro-
duits. M. Muntz, de son c6te. en etudiant un certain nom-
bre de sucres bruts, est arrive a des resultats analogues et

a conclu de ses recherches que le glucose des sucres bruts
n’a pas habituellement d’action sur la lumiere polarisee.

En en tenant compte a la lecture de Dappareil, on commet
done une erreur.

C"est la d'ailleurs un fait important a considerer a un
autre point de vue encore. A I’origine de I’emploi des pro-
c6d6s saccharimetriques, et afin de degager I’influence
pxerc6e par des sucres r^ducteurs sur Dobservation directe,
M. Clerget avait ete conduit a proposer Doperation difficile,

incertaine, de I’inversion du sucre cristallisable par les

acides. Cette maniere de faire, combattue par beaucoup de
bons esprits, avait 6t6 depuis, a cause des difficultds et des
incertitudes qiDelle presente, abandonn(^e par les praticiens.
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II devient inutile de s’en preoccuper aujourd’hui. Du mo-
ment, eii effet, oii les sucres reducteurs n’exei'cent pas
d’action sensible surla lumiere polarisee, la lecture directe

I

du polarimetre suffit a faire connaitre le volume r(^el du brut '

en sucre cristallisable.

Dosage du sucre riducteur.
j

Le dosage du sucre rdducteur que souvent on designe
sous les noms d’mcristallisnble, d’mvcrii, d’interoerli, etc.,

et pour lequel, afin de simplifier, nous admettrons la d6no-
mination imparfaite de glucosd, repose sur la reaction remar-
quable que ce sucre exerce, a I’exclusion du saccharose,
sur les solutions alcalines de tartrate de cuivre. An contact
de ces solutions, le glucose s’oxyde aux de])ens du
bioxyde de cuivre qu'elles contiennent, et celui-ci, soluble
dans la liqueur alcaline, passe aussitot a I’etat de protoxyde
rouge qui, insoluble dans cette meme liqueur, se [)recipite

a I’etat pulverulent. De cette precipitation resulte en outre
la decoloration de la liqueur, tandis que, au contact de ces
memes solutions, et pourvu que I’operation soit conduite
rapidement, le saccharose reste inaltere et ne determine ni

precipitation d'oxyde rouge, ni decoloration de la liqueur.

Si bien que, etant donne le melange de Fun et de I’autre i

de ces sucres, c’est chose facile d’y doser le glucose en i

mesurant ou bien la quantite d’oxyde rouge precipite ou
|

bien le degrd de decoloration de la liqueur.

Dans ces conditions, le dosage du glucose est des plus

simples et rentre dans le cadre des operations ordinaires

dont tons les chimistes out I’habitude et qu’on ddsigne sous
le nom de dosages par les liqueurs titries.

La pratique de ce dosage a ete rdgiee par divers experi-

mentateurs, notamment par MM. Fehling, Frommherz, Bar-

reswil, etc. Voici en deux mots, de quelle faqon I'operation

est habituellement conduite : une solution de tarti’ate de
cuivre fortement alcaline est prdparee a I’avance et titrde

au moyen d'une quantite determinee de sucre inverti
;
dans

un ballon ou dans un tube de large diametre, on introduit

un volume connu de cette liqueur, puis, dans la solution

bouillante, on verse goutte a goutte la liqueur sucree a

examiner, apres avoir eu soin de la ddbarrasser, par I’ace-

tate de plomb, des matieres organiques autres que le glu-

cose et susceptibles d’agir comrae lui sur la solution cui-

vrique.

Le point de saturation est indiqud par la cessation du

pr6cipite rouge et la decoloration de la liqueur.

La preparation de la liqueur cuprique exige certaines
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pi-ecautions, et Ton a publie dans ce but un grand nombre
de formules. Nous ne nous 6tendrons pas sur ce sujet. Les

proportions indiquees par MM. Violette, Champion et Pellet,

Loiscau, etc., donnent toutes 6galement, et comme I’an-

cienne formule de Fehling, de bons r6sultats, lorsque la

preparation a ete foite avec des produits suffisamment purs

et conduite avec soin. Le chimiste devra seulement s’astrein-

dre a verifier si la liqueur titree qu’il emploie ne se decom-
pose pas spontanement par I’ebullition et si elle ne se trouble

pas par la dilution au moyen de Teau distillee.

Une objection a ete faite cependant, notamment par

M.M. Feltz, Loiseaii, etc., au precede de dosage par la

liqueur titree cupro-alcaline, et cette objection a ete repro-

duite par M. le D‘‘ Gunning dans son rapport. Elle resulte

de ce fait qu’a la longue, en presence du glucose, le

saccharose finit par subir
,
au contact de I’oxyde de cuivre

alcalin, une alteration capable d’influer sur les resultats.

C’est pour obvier a cet inconvenient possible, et aussi

pour obtenir des resultats plus prompts, qu’au cours des
conferences internationales de 1875 MM. de Luynes et Aime
Girai'd avaient propose d’effectuer le dosage en suivant

une marche inverse, operant dans des capsules ouvertes,

en presence de liqueurs etendues, versant la solution

cuprique dans la liqueur sucree par volumes successifs et

se placant enfin dans des conditions analogues a celles

adoptees pour Tessai des monnaies. Mais Eexperience a

montre que les apprehensions fondees sur I’alt^-ration pos-
sible du saccharose etaient tout au moins exag^rees, que
la maniere de faire qui vient d’etre decrite n’^tait point

indispensable, et qu’en suivant la marche ordinaire, pourvu
que I’operation fut conduite rapidement, on arrivait a des
dosages exacts, parfaitement comparables entre eux; et

c’est de cette facon, en somme, que se font aujourd’hui
tons les dosages de glucose, tant dans les laboratoires de
I’Rtat que dans les laboratoires particuliers.

3° Dosage des cendres.

L’introduction du dosage des matieres minerales dans les
inethodes d’analyse des sucres a ete proposee presque simul-
tanement, en i85i, par M. Dubrunfaut et M. Peligot. M. Du-
hninfaul conseillait de calciner le sacre soumis k Eanalyse et
de determiner ensuite, au moyen d’une liqueur sulfurique
normale, le titre alcalimetrique du charbon laisse par cette

^ calcination. M. Peligot proposait, de son cOte, de doser les
matieres minerales en incinerant completement la matiere

- sucree et de consid6rer ensuite chaque millieme des cen-

n.
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dres ainsi obtonues comme capable de maintpiiir a IV'tat do
m61asse qiiatre ou cinq milliemes de sucre cristallisable.

C’etait appliquer des lors au poids des cendres un coeffi-

cient variable de L\ a 5, et e’est exactement de cette I'acon

que se fait aujourd’hui encore I’application au rendernent
de la donii6e fournie par leur dosage.
Peu de temps apres les publications de M. JJuhrunfaul etde

M. Peligot, les methodes que run et I’autre avaient propo-
s6es furent modifiees en Allemagne par M. le IJ'’ Scheibler,
qui conseillait d’humecter le sucre, avant I’incineration, de
quelques gouttes d’acide sulfurique, de maniere ii le bour-
soufler et 5, le transformer en charbon poreux plus aisement

,

combustible. Cette maniere de faire s’est rapidement gene-
ralisee, et on la voit aujourd’hui employee a rexclusion de
tout autre dans les laboratoires de I’industrie. C’est egale-
ment celle qu’ont adoptee les laboratoires de I’Etat.

j

L’operation est simple et facile. Dans une nacelle de pla-

tine taree h I’avance on place /j grammes de sucre, on
recouvre celui-ci de quelques gouttes d’acide sulfurique et

on porte la nacelle a I’entree d’lm moufle chauflfe soit au
charbon, soit au gaz. L’action est d’abord vive et doit etre

surveillee, mais bientOt, le sucre 6tant entierement char-

bonnd et la masse en repos, la nacelle est poussee dans le
^

moufle et abandonnee a elle-meme jusqu’a incineration
j

complete. Le rdsidu de Fincineration est alors pese et son ;

poids est considere comme equivalent, a une correction ]mes
que nous indiquerons tout a I’heure, au poids des impuretAs
min^rales.

L’aspect des cendres obtenues dans ces conditions,

aussi bien que leur proportion, fournit de suite a Fessayeui-

exerce des renseignements precieux. Les cendres du sucre,

en eflfet, ainsi que Fa etabli M. Peligot, ne varient habituel-

lement que dans des limites restreintes, tant sous le rapport

de leur nature que de leur quantite, et par consequent, toute

variation inusitde de Fune ou de Fautre est consideree par 1

lui comme Findice d’une anomalie dont il doit rechercher laj

cause soit naturelle, soit intentionnelle.
j

j

4° Dosage de I’eau.
\

Eufin, Fessai saccharim6trique comprend habituellement^

le dosage de Feau, dosage qui, en realite, ne presente, an.

point de vue du rendernent, aucune utilite serieuse, inaisj

que les essayeurs ont maintenu jusqu'a ces deruiers temps

comme permettant de verifier Fexactitude generate de,

Fanalyse. Ce dosage de Feau ne presente d'ailleurs rien de

particulier. La dessiccation du sucre a lieu a I’etuve, a la
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tonipt‘ratui‘0 do iio°. L’operatioii ost lento, et de toutes

cedes qiie comprend la saccharimdtrie, on doit la considd-

i-er coinine la moins certaine. L’analyste, en effet, est

oblige, pour la niener a bien, de porter a plusieurs reprises

sur la balance, et jusqu’a ce qu’elle ne perde plus de poids,

la pesee ])rimitive souinise a la dessiccation.

MM. lUche et Bardy ont propose recemment de faire

subir a la marche ordinaire de I’analyse sacchariinetrique

une modification permettant d’assurer a I’essai une garantie

d’exactitude plus grande, et en memo temps de reconnaitre

si le sucre se trouve melange de matieres insolubles. Cette

modification consiste essentiellement dans I’emploi d’une

pesee unique pour les operations successives que cet essai

comporte.
La pes6e est faite quintuple de la prise d’essai ordinaire,

soit id, i() X 5 = 80,95, et amene au volume de o,5o centi-

metres cubes. Sur ce volume on preleve 5o centimetres

cubes contenant 16,19, consacre a I’essai polari-

metrique direct
;

a la meme liqueur on emprunte, soit

directement si elle est claire, soit apres filtration d’une

quantite plus grande si elle contientdes matieres en suspen-
sion, lo centimetres cnbes contenant 36^,238, et on fait

colder les 10 centimetres cubes dans une capsule de pla-

tine taree oii on ajonte aussitdt i centimetre cube environ
d’acide sulfurique. La capsule est alors portee d’abord dans
une etuve, puis dans le moufle, comme a I’ordinaire. Une
nouvelle portion de la meme liqueur est enfin utilisee pour
le dosage du glucose.

Formide de I’analyse saccharim^trique.

Lorsque, par les precedes que nous venons d’indiquer,

I’analyste a determine le titre polarimetrique du sucre a

essayer, qu’il y a dose le glucose par la liqueur cupro-
alcaline, les cendres par I’incineration sulfurique, et I’eau

par la dessiccation directe, il transforme les resultats obte-

nus qui ne reprdsentent en somme qne la composition du
sucre, au moyen de coefficients, et a I’aide de ces coeffi-

cients il attribue ii ce sncre nn rendement probable au
raffinage. Les coefficients actuellement adoptes par le

commerce et aussi par l’.\dministration sent : 5 pour le poids
des cendres diminue de 0,1, et 2 pour le poids du glucose.

Soit done un sucre marquant 90 au polarimetre, conte-
nant 2,8 p. 100 de glucose, 1,71 de cendres et 3,5 p. mo
d’eau, on commence par retranclier du poids des cendres

1,71 le dixieme de ce poids soit 0,17, et Ton obtient
ainsi pour les cendres le chiffre conventionnel 1,71 — 0,17
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= 1
, 54 . Puis, pour calculer le rendement, on retranclio dii

titre polarimetrique 90 cepoids multipli6 par 5, soit 7,70, et
le poids de glucose a.8 multiplie par 2, soit 5,6. Le rende-
ment sera done en ce cas 90 — (7,70 -j- 5,6) = 76,70.

Tels sont les usages commerciaux, telles sent aiissi les
|

conditions dans lesquelles les essayeurs de I’Etat ont, de-
puis une annee, analyse en France plus de i5,ooo echan-
tillons de sucre soumis a I’impdt, analyses qui ont fourni
sur la composition du sucre que I’on rencontre habituelle-
ment sur le marche francais des renseignements precieux
que Ton trouvera resumes par series dans la troisiemo
partie de ce rapport.

Conclusion.

Le rapporteur conclut de I’etude qu’il a faite :

1° Que les precedes bases sur le lavage des sucres,
quelle que soit I’ingeniosite dont leurs auteurs ont fait

preuve, ne peuvent etre utilises que pour la determination
du sucre cristallisi que les bruts contiennent et que ces
precedes ne peuvent, en I’etat actuel de I’industrie, servir

cl I’estimation du rendement de ces sucres au raffinage;
2“ Que la methode saccharimetrique usitee en France,

au contraire, tenant compte dans ses operations des impu-
retes que les sucres bruts contiennent, pent servir a reva-
luation approchee du rendement de ces sucres au raffinage,

si Ton applique aux nombres que cette methode fournit

certains coefficients qu’il parait possible de fixer avec une
|

exactitude relative, en se basant a la fois sur les r^sultats

de I’analyse scientifique et sur les faits etablis par la prati-

que industrielle
;
ces coefficients d’ailleurs, n'etant en au-

cune faron consider6s comme immeubles et pouvant se

modifier au fur et a mesure que les methodes industrielles

oil la decouverte de faits nouveaux viendraient justifier ces
modifications.

;

i

It. — APPLICATION DES RESULTATS FODRNIS PAR l’aNALYSE
j

A l’evaldation du rendement
I

j

METHODE MELASSIMETRIQUE
!

Parmi les methodes employees, deux ont recoups a des
coefficients pour ^valuer le rendememt des sucres bruts au
raffinage. Ce sont : 1“ la methode melassimetrique, 2° la

methode par difference. Nous relatons ici que la methode
melassimetrique.

Ainsi qu’il a ete etabli au chapitre precedent, la mbthode
employee par le commerce des sucres et adoptee pai* I’ad-
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ministration franraise, se placant i\ nn point different 'des

autres m6thodes^ comprend le dosage de tout le sucre

cnstallisable que contient le produit brut, aussi bien celui

qui se trouve a I’etat cristallise que celui qui est immobilise
•1 l’6tat de strop. Elle exige ensuite la determination quanti-

tative des matieres etrangeres, que Ton considere gen^rale-

ment comme capables d’exercer une influence sur le ren-

dement an raffinage, et enfin, la raesure de cette influence

au moyen de coefficients.

C’est de la fixation de ces coefficients que nous nous
occuperons niaintenant. Mais, dans cette etude, nous evite-

rons avec soin toute affirmation trop absolue, et, sans aban-

doniier le terrain scientifique, c’est a la piatique industrielle

que nous demanderons surtout de nous servir d’appui.

Parmi les impuretes que I’analyse permet de doser dans
le sucre brut, deux sont, d’apres les usages commerciaux,
affect6es de coefficients : les cendres et le glucose. Nous
cherclierons d’abord si ces coefficients se justifient; nous
verrons ensuite s’il est possible d’en fixer la valenr.

1 ° Coefficient des cendres.

11 importe tout d’abord de ne pas se meprendre au sujet

de la signification que possede le dosage des cendres et du
coefficient qu’il convient d’attribuer a ce dosage.

I’origine de la methode, on admettait que la formation
de la melasse, I’immobilisation d’une partie du sucre
I'etat de sirop etait due principalement a la presence des
sols minei’aux fibres, independants, dont les principaux
etaient les clilorures et les nitrates

;
on admettait, en un

mot, que ces sels etaient des corps melassigenes.
Aujourd'hui les idees se sont beaucoup modifiees sur ce

sujet. MM. Anthon, Marshall, Scheibler, Maumen^, Bu-
rin, etc., ont montre, soit par I’etude des produits commer-
ciaux, soit par 'des experiences directes, que I’influence des
sels fibres etait beaucoup moindre qu’on ne I’avait crn
jusqu’alors.

Ce serait une erreur cependant que de considerer cette
influence comme nulle, et sans entrer dans les details de
tons les travaux publics sur ce sujet, il nous suffira de
rappeler, d’une part, que M. Bubrunfaut, en 61iminant, au
moyen de I’osmose, une partie des clilorures et des nitrates
contenus dans la melasse, retire aujourd’hui industrielle-
ment de celle-ci une portion notable de sucre qui, sans
cela, y fht rest^e immobile, incristallisable

;
d’une autre,

que M. Fellz, dans un M6moire couronn6 par la Socike
industrielle du Nord, a montr6 que si la presence des cfilo-
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rures et des azotates n’ernpAclie pa.s la cristallisation dn
sucre par le refroidissement et le repos, elle a tout au
moins le grave inconvenient de nuire d’une lagon sensible
ill la cuite en grains et de la rendre impossible lorsqne le

sirop en contient des quantit6s considerables.
Mais si, au sujet des sels mindraux independants, on ren-

contre des opinions differentes, il n’en est plus de memo an
sujet des composes dificilement cristallisables que Ton voit

figurer parmi les impuretes. Ceux-ci, en elTet, de I’avis de
tons aujourd'hui, communiquent au liquide line viscosite
qui, physiquement etnon chimiquement, s’opposeala cristal-

tallisation du sucre. Or, parmi ces substances incri.stallisa-

bles, figurent quelques matieres neutres, mais figurent
aussi des sels nombreux formes par I’union d’acides organi-
ques et de bases mindrales : pectates, gemmates, aceta-

tes, etc., h cote desquels M.- le D’’ Gunning fait figurer,

et avec juste raison, les sucrates et glucosates eux-memes
qui, suivant lui, doivent etre consideres comme les princi-

paux agents de rimmobilisation du sucre. Soumis a I’incine-

ration sulfurique, ces composes gommeux, cause essentielle

de la formation de la mdlasse, laissent, tout comme les

chlornres et les nitrates, un rdsidu de sulfates alcalins et

terreux.

Et comme, ainsi que I’a dtabli M. Feligol, on salt aujour-
d’hui que la composition des cendres laissde par la combus-
tion des sucres bruts varie peu, quel qu’ait dtd le mode de
culture employe pour la bettrave ou la canne

;
comme on

.salt, en un mot, que les sels a acides organiques et les sels

proprement dits s’y rencontrent generalement avec les

memes proportions, il n’y a point lieu de s’etonner si, en
laissant de c6te les cas extremes, on constate, entre le

poids des cendres et celui des impuretes totales, un i-apport

regulier que MM. Monnier, Sostmaji, Feltz et autres font

osciller entre o,45 et o,65, soit environ o,5o.

Cette consideration suffit a justifier la metliode qui, par
la determination des cendres, pense arriver a une evalua-

tion au moins approximative des impuretes totales (glucose

non compris) que renferment les sucres bruts. L’emploi de
la methode trouve d’ailleurs une explication toute naturelle

dans ce fait que le produit de I’incineration sulfurique

represente alors, et les sels a acides organiques, dans les-

quels ces acides ont ete remplacds par I’acide sulfurique lui-
|

meme, et les sels mindraux dans lesquels celui-ci a de
;

meme remplacd I’acide azotique et I’acide chlorhydrique. !

L'emploi de I’acide sulfurique a rincineratiou apporte

cependant, dans Texpression du rdsultat, une perturbation

dontil est ndcessaire de tenir compte. C/est cliose admise
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aujoui’d'luli que le poitls des ceudres suUatees est superieur

an i)oids qu’aiirait eii le r6sidu carbonate fourni par I’inci-

neration directe, et c’est depuis longtemps deja, une cou-

tume cominerciale de diminiier de 0,1 le poids des cendres
sullatees. Des reclierclies receutes de M. Violette, doyen
de la Faculte des sciences de Lille, ont meme dtabli que la

diminution de 0,1 etait insuffisante, et de la comparaison
attentive d’un grand nombre de cendres, ce savant a conclu

que la diminution devait etre de 0
,
2 . Cette maniere de voir

a ete vivement appuy6e par d’autres chimistes,par MM. Cham-
pion, Pellet, MarU, etc., etc., et, en presence de cette

concordance d’opinions, il semble raisonnable d’adopter la

modification proposee. Nous considerons done comme cen-

dres le poids des cendres sulfatees diminue de deux
dixieraes.

A ces cendi’es qui, ainsi que nous Tavons tout a Theure
indique, sepresentent en rapport constant avec les produits

visqueux qui immobilisent le sucre cristallisable dans la

melasse, a ces cendres que Lon doit regarder comme les

t^moins proportionnels des impuretes totales, il convient

de donner un coefficient qui permette d'evaluer la propor-
tion du sucre que ces impuretes totales immobilisent.

Celui que le commerce a adopte depuis longtemps, qui,

aujourddiui encore, sert aux transactions commerciales,
est le chiffre 5. De Lavis de tons les hommes competents,
ce chiffre est trop elev6 et laisse an raffinage une marge
trop considerable

;
il convient de Labaisser.

C'est dans les travaux incontestes de M. Dubrunfaut que
se trouve la mesure de cet abaissement. M. Dubrunfaut a
demontre, en effet, que, dans les melasses de raffinerie

qu’il a designees sous le nom de melasses normales, e’est-a-

dire dans les melasses epuisees, incapables de deposer du
sucre, debarrassees de glucose par un travail alcalin ener-
gique, ne renfermant, en un mot, aucune cause de pertur-
bation, le rapport des cendres sulfatees au sucre immobi-
lise etait represente par le chiffre 4 ou par un chiffre

legerement inferieur, e’est-a-dire que chaque partie de
cendres sulfatees immobilise environ quatre parties de
sucre critastallisable. Ce coefficient est, onle voit, bien voi-

sin de celui que M. Peligot indiquait des i85i. D'ailleurs,

les resultats publics par M. Dubrunfaut ont dte depuis veri-

fies par plusieurs experimentateurs, et nous avons nous-
memes pu en constater Lexactitude en analysant des me-
lasses de meme nature.

On pent done, sans etre temeraire, considerer comme
raisonnable le coefficient 4 proposd par M. Dubrunfaut,
surtout si Lon tient compte de la substitution du chiffre o, 2.
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au chiflVe de 0,1, geiiei-alement adopte pour la rectification
du poids de eeiidres I’ourni par I’incindration sulfurique.

Coefficient du glucose.

A c6te des impuret6s organiques et minerales doiit I’aiia-

lyste estime la proportion par le dosage des cendres sul-
fatees, se rencontre, en quantitd generalement inappre-
ciable dans les sucres indigenes, en quantite quelquefois
tres considerable dans les sucres exotiques, ce sucre reduc-
teur de nature incertaine, mais de proprietes nettement
defiuies que nous avons desigii6 sous le nom de glucose.
A cette impurete, il convient d’ouvrir un compte special,
Si, en elfet, le raffineur, lorsqu'il turbine et fond des

sucres indigenes, n’accorde au glucose qidune faible atten-
tion, ce glucose, au contraire, devient, lorsqu’il opere sur
des sucres exotiques, Tobjet de ses justes preoccupations,

Jusqu’a ces derniers temps, le glucose avait ete considere
comme un corps melassigene par excellence, et, sur la foi

de la tradition, on admettait qu'uiie partie de glucose avait

la faculte ddmmobiliser, dans les melasses, deux fois son
poids de sucre cristallisable. De Ik I’usage commercial d"ac-

corder au glucose determine par I’analyse le coefficient 0..

En 1870, M. Maumene, le premier, avait ends quelques
doutes sur le pouvoir melassigene du sucre reducteur
conteuu dans les produits commerciaux

;
mais ces doutes,

que n’accompagnait pas nne demonstration experimeutale,
n’avaient pas prevalu.

Recemmeut, M. Burin est venu jeter sur cette question
line lumiere complete et changer du tout au tout les opi-

nions ayant cours a ce sujet : par ime serie de reclierches

bien eutendues, executees sur des melanges artificiels, et

par I’etude d’un grand nombre de melasses du commerce,
M. Burin a demontre que le glucose n'avait, en eflfet, qu’im
pouvoir melassigene tres faible

;
dans certains cas meme,

d'apres les reclierches dont nous nous occupons, ce pou-
voir serait mil.

Lorsqu’on etudie, en effet, les nombres fournis par Fana-

lyse des melasses, et surtout des melasses de raffiuerie de
caune, on reconuait que les cendres, meme prises au coef-

ficient l\, suffisent pour expliquer I’immobilisation de la

plus grande partie du saccharose que ces melasses con-

tiennent, et qu’il ne reste, par consequent, qu’une place

restreinte a Taction du glucose qui accompagne les autres

impuretes.
II ne faudrait pas croire cependant que Tinfluence du

glucose sur la cristallisation du sucre soit absolumeut nulle,
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et M. Feltz a montre, d'aiitre part, que lorsque la propor-
tion de glucose atteint i pour i i/;>. de saccharose, la con-
centration devient difficile, et qu’une telle masse retient

environ poids egaux de sucre et de glucose que Ton n’ar-

rive pas ii separer par cristallisation.

Ce n’est done pas dans un pouvoir melassigene evidem-
inent faible qu’il taut chercher Torigine de Taction redouta-
ble que le glucose exerce sur les produits de la raffinerie

de canne
;
cette origine est toute diff^rente de ce que Ton

avait cru jusqiTici, et e’est ailleurs, e'est dans la faculte que
le glucose possede de se multiplier dans de grandes propor-
tions pendant le raffinage, qu’il la faut alter chercher. C'est

chose certaine, en efifet, pour quiconque a suivi avec
attention les travaux de cette Industrie, qiTon y voit, au
cours des operations, les proportions de sucre reducteur
augmeiiter sans cesse aux depens du sucre cristallisa-

ble.

M. Feltz, dans ime etude remarquable publiee eu 1872,
a ouvert la voie dans laquelle il convient de rechercher
Torigine de cette formation. Ce savant a demontre, en effet,

qiTun melange a proportions variables de sucre cristal-

lisable et de sucre invert! par Taction des acides, soumis a
Taction d’une temperature de 70°, et mieux a la tempera-
ture deTebullition, va se chargeant peu a peu en glucose
dans des proportions considerables.

Mais les resultats obteuus par M. Feltz ue sauraient etre
consideres comme absolument concluants; d’une part, en
effet, il a opere avec des produits artificiellement prepares

;

d’uue autre, il n’a point mesure au polarimetre la perte en
sucrecristallisablei'epondanta laproduction du glucose. Pour
obtenir sur ce point une certitude complete, e’etait chose
necessaire que d’operer sur des produits industriels et de
determiner a Taide du polarimetre les relations entre le

saccharose disparu et le glucose forme.
C’est ce que vient de faire M. Aim^ Girard : dans une Note

presentee a TAcademie des sciences au moment meme ou
ce rapport s’achevait, M. Awnrf Girard a expose qu’apres
avoir ete prelever lui-meme en raffinerie, a Nantes, au Havre,
a Paris, au pied des filtres, dans les bacs, etc., des echan-
tillons d’origine certaine (sirops et masse cuite), les uns a
reaction neutre, les autres a reaction acide, il les avait soi-

gneusement analyses, puis maintenus pendant des temps
variables a une temperature n’excedant pas 66-70°, e’est-a-
dire absolument comparable aux temperatures auxquelles
ces produits se trouvent exposes en raffinerie, depuis la
fonte des bruts jusqu’a la cristallisation des vergeoises, et
que, dans ces conditions, il avait vu constamment la pro-

23
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portion de sucre cristallisablo diniinuor, la ijroi)orlioii do
sucre incristallisable augmenter au contraire.
C est au glucose, d’ailleurs, que la transformation du

saccharose doit etre attribue, et non pas, com me on aurait
pu le croire tout d’abord, a I’acidite dont les sirops de
canne se trouvent presque toujours et normalernent aflfec-
tes. L’expdrience le montre nettement, car parmi les sirops
mis en experience, il en est plusieurs dont, au debut, I’etat
de neutralite dtait parfait, et meme tendait vers ralcalinite;
sous rinfluence de la clialeur, on a vu ces sirops perdre
leur neutralite, en meme temps que Ton y voyait croitre,
d’une part le glucose, d’une autre, les m'atieres precipi-
tables par I’acetate de plomb et nees, sans aucun doute,
de la transformation du saccharose. Nous ne rechercherons
pas ici I’explication theorique de ces phenomenes; leur
importance pratique nous suffit, et cette importance est
considerable.

Si Ton rellechit, en effet, que tous les sucres de canne
renferment du glucose, que quelquefois la proportion en

j

est tres grande
;

si Ton constate, alnsi que Texperience in- ‘

dustrielle Tapprend, que les plus belles clairces pour pains,
:

meme lorsqu’elles ont ete fades avec des sucres turbines,
'

renferment i on 3 p. 100 de glucose; si Ton considere,
enfin, que.par la simple cuite, la richesse saccharine de ces

;

clairces diminue; que la diminution s’accuse davantage au
|

deuxieme jet; qu’enfin elle devient tres considerable lors- 1

qu’on passe aux batardes et aux vergeoises
;
si Ton reflechit

a tous ces faits, on ne sera plus etonne de ^importance du
role que joiie le glucose preexistant dans les sucres bruts,

pendant ies operations du raffinage.

L^’emploi d’lm coefficient special pour la glucose se trouve
done pleiuement justifie; mais, ceci pose, une deuxieme
question se preseute beaucoup plus difficile a resoudre, et

pour la solution de laquelle les donnees scientifiques nous
font d6faut. Quelle doit etre la valeur de ce coefficient?

Les experiences de M. Aim6 Girard nous montrent nette- ,

ment que, pendant le raffinage, le glucose va peu a pen
amoindrissant la richesse saccharine; mais elles ne nous
disent pas et elles ne pouvaient pas nous dh’e quelle est la

proportion de cet amoindrissement.

Pour resoudre cette question, il n’est dans Petat actuel

de la science et de I’industrie qu’un seul moyen, que nous!

croyons raisonnable, e’est de s’appuyer sur les usages

commerciaux, usages nes de la fibre concurrence et des

conditions debattues chaque jour entre acheteurs et ven-

deurs. Or, ces conditions sont aujourd’hui parfaiteinent

connues, du moins en France; Fachat et la veute des
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sucres de canne, saiif pour les chargements flottants, ont

cesse de se laire comme autrefois ii la nuance
;
depuis pres

d’une ann6e, la vente a I’analyse est entree dans les habi-

tudes conunerciales de nos ports; tous les sucres de j)lace

s’achetent de cette faeou, et, dans tous les traites authen-

tiques que nous avons eus entre les mains, nous avons
toujours vu deduire du rendeinent saccharimetique le glucose

afiecte du coefficient e. En presence de rimpossibilite on
la science se trouve de traduire en chiffres exacts rinfluence

du glucose, influence sur rimportance de laquelle elle n’a

d’ailleurs aucim doute, nous proposons de s’en referer aux
usages commerciaux et d'affecter au glucose le coefficient 2 .

Des classes de rendement. — Dans la legislation actuelle-

inent en vigueur, les sucres destines au raffinage, apres

que leur rendement a ete determine au coefficient 5 pour
les cendres, et 2 pour le glucose, sent, d'apres ce rende-
meut meme, place dans uu certain nombre de classes a

chacune desquelles on attribue un rendement determine,
et pour chacune desquelles le Tr6sor percoit, en conse-
quence, des droits differents.

Cette mauiere de faire est aujourd’hui desapprouvee par
tous les hommes competents. Le surclassement et le declas-

sement de sucres, quelquefois pour une difference d’un
quart de degre, entrainent, dans ces conditions, des char-

ges qui sont absolument disproportionnees avec la variation

que cette difference doit apporter au rendement. En outre,

elle engage le fabricant de sucre a se tenir toujours aussi

pres que possible de la limite superieure de la classe ii

laquelle son produit appartient, de facon ii payer pour une
richesse maxima un droit minimum, et de ce fait le Tresor
se trouve constitue en perte.

Aussi considere-t-ou aujourd’hui comme plus sage et

plus equitable de supprimer la classification et de percevoir
I’impOt au degr6. La precision des precedes scientifiques

justifie absolument cette nouvelle maniere d’envisager les

choses, et I’opinion a ce sujet etant a peu pres unanime, il

nous parait inutile d’insister sur cette amelioration.

CONCLUSIONS GENERALES

En resume, parmi les diverses methodes proposees pour
evaluer la richesse des sucres et leur rendement au raffi-

nage, celle qui nous parait se rapprocherle plus de la verite

est celle qui consiste ;

1 ° A mesurer au polarimetre la richesse du sucre brut en
sucre cristallisable, sans correction;

2° A doser les cendres du sucre par l’incin6ratien sulfuri-
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que, a diminuer de deux dixiemes le poids trouve a la
balance et a relrancher du cliillre de richesse absolue le
poids des cendres ainsi rectific en lui appliquant le coeffi-
cient l

\

;

^

.><• A doser le glucose par les liqueurs cupro-alcalines, et
a retrancher de la richesse absolue son poids aflectc du
coefficient 2

;

4“ A fixer a i 1/2 p, 100 le decliet de fabrication;
5° A supprimer les classes et a percevoir I’impOt au degre

de rendement.

111. — ORGAMSATIOX DU SERVICE d’AXALYSE DES SUCRES
EN FRANCE

EN CONFORMITi DE LA LOI DU 5o DECE3IBRE l8j5

En execution de la loi sur les sucres, votee le 5o de-
cembre 1870 par I’Assemblee nationale, radministration
des contributions indirectes a cree six laboratoires regio-
naux pour le titrage des sucres.

Ces laboratoires sent situes a Lille, Valencienne.s, Arras,
Amiens, Saint-Quentin et Clermont-Ferrand; chacun d’eux
est dirige par un cliimiste en chef et un chimiste adjoint,
lesqiiels ont sous leurs ordres des employes de I’Adminis-
tration en nombre suffisant pour repondre aux exigences
du service.

11 a ete, en outre, institue a Paris un laboratoire centi-al,

duquel relevent les laboratoires regionaux. Ce laboratoire,
place sous la direction de M. Ch. Bardy, corapte deux chi-

mistes adjoints et cinq preparateurs. Sa mission consiste a
contrOler les resultats des laboratoires regionaux et a as-

surer I’unite d’action dans tout le service. 11 s'occupe, en
outre, de I’analyse de tous les echantillons qui ont presente
quelques anomalies et qui lui ont ete signales par les

laboratoires regionaux.

Le nombre des analyses executees dans ces divers labo-

ratoires, pendant la campagne 187.5-1876, s’eleve a n,5oo
environ. Toutes ces analyses ont ete faites en double et

recommencees quand les resultats se trouvaient .differer

d’une maniere sensible.

L’installation des laboratoires est telle qu’on pourrait

augmenter dans une tres large mesure le nombre des
echantillons a analyser journellement sans qu’il puisse en
resulter un encombrement ou un retard prejudiciable aux
interets de Findustrie.

L’administration des douanes a, de raeme, cred dans nos
principaux ports des laboratoires destines specialeineut a

I’analyse des sucres exotiques et des sucres de betterave
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strangers. Ces laboratoires sont situ6s a Marseille, Nantes

Bordeaux, le Havre et Dunkerque.

Le personnel scientifiqne de cliacun des laboratoires de

Marseiile, Nantes et Bordeaux se compose d'lin chimiste en

clief et d’un cliiiniste adjoint. .\u Havre et a Dunkerque, un
chimiste en chef siiffit a assurer le service.

Le service tout entier est centralise entre les mains de

M. V. de Liiynes, professeur an Conservatoire des arts et

metiers, qui, en meme temps, est charge de la direction du
laboratoire central installe a Paris par I’administration des

douanes.
Ce laboratoire central a pour mission non seulement

d’analyser les sucres importes de I’^tranger pour le travail

des raffineries de Paris, mais encore de contrOler les ana-

lyses des laboratoires des ports et de rechercher la solution

de toutes les questions scientifiques que souleve la pratique

de ces analyses. Le personnel scientifique de ce laboratoire

se compose de trois chimistes adjoints.

Le nombre des analyses ex6cutees dans ces divers labo-

ratoires, pendant la campagne 1875-1876, s’eleve a 5,5a5,

suit, pour les administrations des contributions indirectes

et des douanes r6unies, un total de 17,020 analyses.

Enfin, au cas de desaccord entre les contribuables et

I’Administration, les sucres sont soumis a I’appreciation des

commissaires experts du gouvernement institues pres le

ministere de r.\griculture et du Commerce. Ces sucres sont

alors analyses a nouveau dans le laboratoire place sous la

direction de M. A. Riche, professeur a I’Ecole superieure

de pharmacie.

TARTRATE D’ANTIMOINE OU DE POTASSE

(tartre STIBIE OU emetique)

Syn. anglais, Tartrate of antimony and potassium, Tartar-emetic.
— allemand, Rreclnveinslein.

Le tartre stibie cristallise en octaedres oti en tetraedres
demi-transparents, incolores, 16gerement etfervescents,
inodores et d'une saveur nauseeuse, styptique. Soumis a
Paction de la chaleur, il noircit, se decompose et laisse un
residu d’antimoine metallique. II est soluble dans i5 par-
ties d’eau froide et dans 2 parties d’eau bouillante

;
mais il

se dissout lentement, surtout quand il est en cristaux ou
recemment pulverise. Il rougit fortement le papier de tour-
nesol.

Le tartre stibib est souvent souille de bitartrate de
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potasse (creme de tartre). -La presence de cette impuretd
peut etre deceive en melant ensemble 8 parties d’acetate
neutre de plomb, i 5 parties d’acide acetique de densite
1,062 et 32 parties d’eau. La solution ainsi obtenue produit
iin precipite blanc, quand on la verse dans des solutions
de creme de tartre, mais n’en produit pas dans les solutions
de tartre stibie.

M. Henry dit que 1/200 de creme de tartre peut etre
ainsi reconnu dans Temetique. Le prdcipite ne se produit
qu’au bout d’un certain temps.

L’oxalate d'ammoniaque peut aussi etre eraployd pour
essayer la purete de L6metique

;
en effet, ce dernier, lors-

qu’il est pur, n’est pas precipite par I’oxalate d’ammoniaque.
L’absence de creme de tartre dans le tartre stibie peut

etre demontree en precipitant completement une solution
de 2 grammes du sel par Thydrogene sulfure. Le poids du
])recipit6 ainsi obtenu, lave et recueilli sur un filtre tare,
doit 6tre de oS"’,99i.

L’acide antimonique se distingue de I’acide antimonieux,
en ce qu’il ne donne pas de precipite avec la solution de
sesquichlorure d'or, meme en presence d’un exces de
potasse et en ce qu’il forme avec le nitrate d’argent un
precipite blanc completement soluble dans I’ammoniaque.
Avec I’ncide antimonieux le precipite par le meme reactif

j

est noir et tout fait insoluble dans I'ammoniaque.
j

THE

Syn. canglais, Tea.
— alleiiiand, Thee.

On emploie la feuille dessecliee d’un arbrisseau cultive

en Chine et au Japon, le Thea chinensis, de la famille des
Ternstrmmiacees.
Ces feuilles sont longues de 5 a 8 centimetres, ovale.s,

aigues, a petioles courts, et dentes plus ou moins finement
i

sur leur contour a la partie superieure. Recoltees par les
j

Chinois, elles subissent diverses preparations avant d’etre '

livrees au commerce, torrefiees et enroulees. On leur :

donne le nom de ih6 vert lorsqu’elles ont ete torrefiees

directement, et celui de tM noir quand elles ont subi

auparavant une sorte de fermentation. Les sortes commer-
ciales qui se rangent sous ces deux denominations sont

fort nombreuses
;
voici les plus importantes.

1° This verts. — Ils ont une teinte verte plus ou moins i

claire, quelquefois bleuatre. Les feuilles sont rouldes dans
j

le sens de leur longueur generalemeut, et quelquefois I



mises en boiiles plus ou moins fines. Elies fournissent une
infusion jaune clair qui rediiit les sels d’argent.

Les sortes les plus estimees sont, d’apres M. Planchon
{Drogues simples d'origine v^gdtale) :

Le the Hyson ou Haystoen

,

forme de feuilles de la pre-

miere recolte, roulees en longueur.

Le Shoulang, qui ne se distingue du precedent que par
Tarome qu'on lui a donne artificiellement au moyen de VOlila

fragj'ayis.

Le M poiidre d canon ou perU {gun poioder), formd de
feuilles de la premiere et de la deuxieme rdcolte, roulees

en petites boules.

Le th^ imperial qui est forme de feuilles plus agees, en
plus grosses boules.

La qualite inferieure Tonkay ou Tunkay est forme de
feuilles de la troisieme recolte, mal roulees et jaunatres.

2° TMs noirs. — Caracterises par leur teinte brun
sombre et par la coloration foncee qu’elles donnent a leur

infusion. Celle-ci ne jouit pas de la propriete de reduire les

sels d’argent. Lorsque les feuilles sont encore jeunes, leur

face inferieure est couverte d’un duvet blanc argente qui

tranche sur la couleur noire de la face superieure
;
les feuil-

les appartenant a la premiere recolte sont bien roulees
en spirale dans le sens de la longueur.

Elies presentent des filets blanchatres ou des taclies

blanches aux deux extremites et donnent les IMs Pekoe ou
P^kao, qu’on designesous le nomde Pekoe d pointes blanches

ou orange P^koe.

Les feuilles larges, minces, concassees, rouldes dans le

sens de la longueur, mais sans duvet blanchatre, forment
le Souchong.

Les feuilles, courtes, d’un noir grisatre qui paraissent
etreles premieres feuilles ou les plus jeunes de la troisieme
recolte forment le thi Congo.
Enfin le thi Bohea ou Bouy est celui qui est forme des

feuilles les plus agees de cette derniere recolte; les feuilles

sont assez variees dans leur aspect, d’une couleur brunatre
plus ou moins claire.

On ddsigne aussi en Angleterre sous le nom de the Caper
{Caper tea) une variete de the qui est agglomere en petites
masses lustrdes avec de la gomme ou de I’amidon, et sou-
vent avec du graphite. Ce produit qui vient de Canton est
toujours falsifie et par suite peu estime.

Falsifications du IM. — M. Alfred II. Allen (qui a fourni
au Chemical JSews de si remarquables articles sur la

Chimie appligude d la reconnaissance des falsifications)
divise les falsifications du the en quatre categories.



4«4 Tnit

i“ Addition de raatieres minerales emplo3^oes dans le but
d’augmenter le poids on le volume

;

2° Addition de matieres organiques dans le but d’aug-
menter le poids ou le volume

;

3“ Addition de substances employdes pour lui commu-
niquer une force factice

;

4° Matieres colorantes.

M. Allen donne le tableau suivant pour la recherche de
ces falsifications (voir Chemical News n° 1751 et suivants).

1° Substances minirales ajouties dans le but d’augmenter
le poids ou le volume.
Le meilleur moyen pour reconnaitre une substance

magndtique consiste a placer un poids connu de the
(xo grammes par exemple) sur une feuille de papier glace.

On applique a la face infdrieure du papier un aimant qu’on
fait mouvoir latdralement en maintenant ses p61es en
contact avec le papier : on sdpare ainsi rapidement du the
toute substance magii6tique. On fait mouvoir Faimant
jusqu’a ce qu’il ne se separe plus rien. On fait alors bouillir

pendant quelques minutes la substance avec de I’eau pour
separer les particules organiques qui y adherent, et on
ddcante I’eau. On peso le residu et on I’examine au micros-
cope comme objet opaque. S’il est forme d’ox3’de ou de
titanate de fer, on verra probablement une facette cristal-

line et I’ensemble de la matiere aura une coulour noir de
jais. Quelquefois, quoique tres rarement, on y trouve du
fer mdtallique : on le distingue par Taction de Tacide
nitrique de concentration ordinaire (densite 1,2) qui le

dissout avec production de fumdes rouges. On reconnait
aussi le fer metallique a sa propriete de precipiter le cuivre
metallique lorsqu’on le chauffeavec une solution acidulde de
sulfate de cuivre. La pesee de la substance extraite a Taide

de Taimant est beaucoup plus exacte que le dosage du fer

existant dans le the. Le the contient naturellement une
petite quantite de fer a Tdtat de phosphate, mais sa propor-

tion ne monte qu’a 3 p. 100 du poids dela cendre (calcule

comme fer), ou a environ 0,16 p. 100 du poids total du thd.

Ce fer phosphate n’est pas attire par Taimant
;
Temploi de

ce dernier h de plus Tavantage d’extraire le fer dtranger

sous la forme on il existe naturellement.
Les thes caper sont tres frequemment falsifies avec des

substances magnetiques, quelquefois meme dans la propor-

tion de 7 a 8 p. 100. Beaucoup de commercants emploient

habituellement Taimant, dont Tusage est bien connu dans le

commerce.
On dvalue facilernent la proportion des matieres siliceuses.

On commence par calciner deux ou trois grammes de thd



dans line capsule de platine jusqu’a dispa rition do la

matiere organique, puis on pese la cendre. La proportion

de cendre indique iinmddiatement la presence onFabsenco
de niatiej-es silicenses etrangeres, pourvu tontefois qu’il ne
s’y tronve pas de substance magnetique. La cendre du thd,

pur varie de 5 , 24 a 6,00 p. 100.

Cependant quelques tlies verts(notamment des gun'potoder,

the poudre d canon) fonrnissent quelqnefois pres de 8 p. roo

de ceudres, etant donne I’emploi de la steatite dans lenr

preparation.

Pour doser la proportion de silice dtrangere, on met a

bouillir la cendre avec de Fean et on filtre le liquide. {La pro-

portion de cendre soluble est iin moyen precieux pour
reconnaitre la presence des feuilles epuisees.) On enleve le

residu dn filtre 011 on calcine ce dernier et on fait bouillir le

residu avec de Facide chlorhydriqne concentre. La silice

etrangere, composee de particules de quartz et de silicates

insolubles, reste indissoutes
;
on la recueille sur un filtre,

on la lave, on la calcine et on la pese. Les thes caper
sent la sorte la plus frequemment falsifi^e avec des matieres
silicenses, dont la proportion atteint quelqnefois jusqu’a
1 5 ou 20 p. 100.

Souvent la silice existe sous forme de fragments de quartz
d’une dimension assez sensible. Les commercants connais-
sent parfaitement cette fraude, et les especes de the les

plus sujettes a cette fraude
;

ils savent egalement que si la

silice s’y rencontre, ils tronveront du sable, etc., an fond du
vase dans lequel on fera infuser le the.

Si on le desire on pent doser le fer dans la solution chlor-

hydrique par Fune des methodes volumetriques (voir Fer).

2" Malidres organiques employies dans le hut d’augmenter le

poids ou le volume. — Ce sent les feuilles de the epuisees et

les feuilles provenant d'autres plantes (prunellier, frene,

sureau, saule, laurier, fraisier, rosier, peuplier, etc.). Les
methodes chimiques pour reconnaitre ces fraudes sent
exposees plus loin

;
mais, dans ce dernier cas, on pent aussi

verifier les caracteres botaniques de la feuille qui sent suf-

fisamment definis pour nous permettre d'avoir une opinion,

independamment des resultats de Fanalyse.
Les feuilles de tM 6puis6es sent des feuilles ayant ddjii 6te

infus^es dans Fean puis sechees de nouveau avec ou sans
addition de gomme ou d’amidon.

II est evident que Finfusion des feuilles de thd dans Feau a
pour effet d’extraire la plus grande partie des principes
solubles du the et que les feuilles sdchees de nouveau
auront une composition tres difl’erente de cede du tli6 non
falsifid.
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Les deux principales substances dominantes que Ton
extrait du the par I’eau chaude sent le tannin et la gommc, il

se dissoLit dgalement une proportion plus ou moins grande
de raatiere colorante, des sels solubles, de la Ihiine, etc.

Tannin. — Parmi les principes solubles, le tannin est de
beaucoup le plus important et le plus constant, .lusqu'a une
epoque encore peu eloignee, les in6thodes de dosage du
tannin etaient loin d'etre satisfaisantes, la totalit6 de I’ex-

trait soluble, apres elimination de la gomme, aj^ant ete
appelee quelquefois tannin.

La difference qui existe entre le the noir et le the vert
provient de la methode employee dans sa fabrication. Pour
obtenir le the noir, on fait subir aux feuilles une espece de
fermentation pendant laquelle une partie du tannin s’altere,

en meme temps qu’il y a formation d’une matiere insoluble

de couleur foncee. Le the noir contient par consequent
plus de matieres insolubles et moins de tannin que le the
vert

;
raais la proportion de ces deux constituantes est assez

constante. Par suite de la fermentation, le tannin qui reste
subitune curieuse transformation, cartandisque lateinture

de the vert prbcipite le perchlorure de fer en noir bleuatre,

la teinture de the noir communique au fer une couleur verte,

exactement comme le cachou. Si on ajoute a Fun quelcou-
que des precipites un exces d’ammoniaque, il se forme un
produit soluble d’oxydation de couleur bleu fonce.

Dosage du tannin. — Parmi les differents precedes qui

out 6te proposes, M. Allen donne le suivant:

On dissout 5 grammes d’acetate de plomb dans Feau, puis

on le dilue de maniere a obtenir i litre de solution ; on laisse

reposer cette derniere, puis on la filtre. On prepare une
liqueur temoin en dissolvant 5 milligrammes de ferrocyanure
de potassium pur dans 5 centimetres cubes d’eau et. addi-

tionnee d’un 6gal volume d’ammoniaque concentree. Une
goutte de cette solution permet de decouvrir i milligram-

me de tannin, ou bien i milligramme en dissolution dans
loo centimetres cubes d’eau. Pour titrer la solution plom-
bique, on en prend lo centimetres cubes que Fon etend de
loo centimetres cubes environ d’eau bouillante

;
ensuite on

y ajoute au moyen d’une burette graduee une solution de
I gramme de tannin pur dans loo centimetres cubes d’eau.

Quandon a vers6 lo centimetres cubes de cette derniere
solution on enleve environ i centimetre cube du liquide au
moyen d’une pipette et on passe a travers un petit filtre

dispose de telle sorte que les gouttes tombent sur la liqueur

temoin deposee qa et la sur une plaque deporcelaine. Si Fon
n'obtient pas une coloration rose, on ajoute de nouveau une
petite quantite de la solution de tannin et on reitere la filtra-
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jusqu’a ce que I’ou ait obtenu ainsi, par tatonnements, la

coloration rose.

L’ojieratioii termiii6e, on precede a un nouveau titrage

;

inais cette Ibis on pent aj outer du premier coup presque

toute la quantite de solution tannique necessaire. 11 est

indispensable de se servir du tannin le plus pur, sans quoi

Ton serait expose a commettre des erreurs importantes.

On emploie exactement le meme proedde pour doser le

tannin dans le the. On prepare la solution en faisant bouillir

pendant une demi-lieure dans 8o centimetres cubes d’eau

•>, grammes de rechantillon de the finement pulverise. On
passe la decoction ii travers de la mousseline serree, et on

remet a bouillir pendant une heure les 1‘euilles de the dans

la meme quantite d’eau. On repete cette operation jusqu’a

ce que toute la matiere colorante soit enlevee. On reunit les

infusions apres avoir filtre pour enlever les particules solides

qui auraient pu traverser la mousseline et on complete par
addition le volume de e5o centimetres cubes.

On remplit la burette avec cette solution ainsi diluee, et

le reste de I’operation n’exige plus que quelques minutes.
Si les solutions sent fades au titre indique, to centimetres

cubes de la liqueur plombique seront precipites pario mil-

ligrammes environ d'acide tannique pur et par consequent
I’infusion de the employee contiendra osi',01 de tannin. Si on
a bien tenu compte de tons les poids et volumes mentionnes
precedemment, ia5 divise par le nombre de centimetres
cubes de I’infusion de the employee representera la quantite

de tannin contenue dans 100 parties de rdchantillon.

Souvent, apres avoir ete infusees, les feuilles de the retien-

nent une sensible quantite de tannin qui varie de i a 4 p. too.

La quantite normale est environ 5 p. 100 en admettant que
les feuilles de the contiennent 10 p. 100 de tannin avant
d’avoir ete epuisees, et 2 p. 100 apres le traitement par
I’eau chaude, I’etendue de la fraude sera indiqude par
I’equation suivante, dans laquelle E represente la quantite

p. 100 de feuilles epuisdes et T la quantite p. 100 de tannin
troMve.

F—
'

8

Malieres insolubles. — Lorsqu’on fait bouillir le the tel

qu’il se trouve dans le commerce avec de Teau et a diffe-

rentes reprises jusqu’a ce qu’il ne communiqne plus de
coloration au liquide, on trouve que les feuilles qui restent
comme residu, lorsqu’elles ont subi une dessiccation com-
plete, ne pesent plus que 5o p. roo du poids ])rimitif, si Tor.
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opere sur duthe vert, et Go p. loo si c’est siir du the noir.
Un grand nombre d’analyses ont montre que cette propor-
tion de matieres insolubles est tres constante, meme dans
les thds de qualitd trds dilT^rente. Dans les grabeaux on the
brise, la matiere insoluble est en moindre quantite que dans
le the entier et la proportion plus constante. C’est pourquoi
en dosant les matieres insolubles dans le the, on doit tou-
jours operer sur du the prealablement contuse, etcela d’une
facon tres commode en dessechant le residu de I’infusion ii

la tempdrature de ioo° jusqu’a ce que le poids reste fixe.

Lorsqu’on rdpete I’operation sur du meme the, les resultats
concordent d’une maniere presque conforme au resultat
precedent n’olfrant que rarement une difference o,5 p. loo.
Le dosage des matieres insolubles est d’une grande impor-

tance pour s’assurer de la presence ou de I’absence des
feuilles epuisees. La proportion de matieres insolubles con-
tenues dans les feuilles de the noir prealablement infusees
varie entre 72 et 78 p. loo.

Gomme. — On en determine la proportion en faisant

dvaporer presque a consistance d’extrait une decoction
aqueuse de the, puis en traitant le residu par I’alcool methy-
lique. On filtre et on lave le residu avec une nouvelle
quantite de cet alcool, on enleve ensuite la gomme du filtre

en lavant ce dernier avec de I’eau chaude, et on fait evapo-
rer la solution a 100°. On pese le residu, on le calcine et on
le pese de nouveau. La perte de poids indique la proportion
de gomme. Si on ne calcine pas, le resultat obtenu est trop
dleve, car on ale poids de la gomme augmente de celui des
matieres mindrales.

Cendre soluble. — On la dose en faisant evaporer la solu-

tion aqueuse de la cendre et en calcinant legerement le

residu qui doit etre refroidi sous une cloche a dessication

en presence du chlorure de calcium ou delachaux vive. La
proportion atteint pres de 5 p. 100, tandis que les feuilles

epuisees ne donnent pas une proportion sup6rieure ii

0,52 p. 100. La quantite de cendre soluble dans Lean est

par consequent une indication precieuse de la presence de
feuilles epuisees ou de feuilles dtrangeres.

5° Substances employees dans le but de communiquer au the

une force artificielle. — Ce sont des substances etrangeres
renfermant du tannin, comme le cachou, du faux tli6 ou lie

tea, des sels de fer solubles et peut-etre des carbonates

alcalins.

Substances itrangeres renfermant du tannin.— Lorsqu’elles

se trouvent en exces dans le thd, onle reconnait a la forte

proportion anormale de tannin. Les infusions concentrees de

thds authentiques, a I’exception de quelques sortes de I’lude,



sont tres claires ot ne devicnnent pas boueuses en se refroi-

dissant. Lc the falsifie avec le cacliou doune une infusion

qui se trouble rapidement par le refroidisseinent. On pent
souvent a Taide du microscope reconnaitre le cacliou ii sa

structure et ii la presence de cristaux aciculaires. On pent
deceler la presence du cacliou par I’essai suivant, lequel

d’apres M. Xllen presente assez de certitude : on fait infuser

dans loo centimetres cubes d’eau i gramme de tlieautheii-

tique et 8 grammes de the suspect dans la meme quantite

d’eau, on separe les feuilles par filtration et on precipite les

infusions bouillantes par un leger exces d’acetate neutre de
plomb. Les solutions filtrees presentcnt les differences

caracteristiqiies suivantes. Lorsqidon traite environ 20 cen-
timetres culies de la solution de the pur par quelques gout-

tes d’une solution de nitrate d’argent (il faut eviter un exces)

et qu’on chauffe avec precaution, il ne se forme qu’un tres

leger trouble ou precipite grisatre d’argent reduit : tandis

que le meme the contenant 2 p. 100 de cacliou (ajoute ii

dessein) donne un abundant precipite brumltre et le liquide

acquiert une teinte di.stinctement jaunatre. Quandla propor-
tion de cacliou est un pen plus forte, la liqueur, s^paree du
precipite de plomb par filtration, se colore en vert par I’ad-

dition d’une goutte de perchlorure de fer';,la solution de
the pur ne donne qiLune legere coloration rougeatre. En
laissant reposer ce liquide, le the falsifie donne un precipite

grisatre ou vert olive. Tandis que I’infusion de the pur ne
.subit aucun changement.
Le lie tea ou faux the est forme de debris de the ou

d’autres feuilles etrangeres melangees d’argile, de sable, de
mineral de fer, etc., reunis en masses irregulieres a I’aide de
gomme ou d’amidon. Cette sorte estfabriquee probablement
avec des balayures ou des grabeaux de the, et, s’il en est

ainsi, sa composition doit varier selon les circonstances.

Lorsqu’on le jette dans de I’eau chaude, il se desagrege et

se reduit en poudre a cause de la dissolution de la gomme
ou de I’amidon qui servait a relier entre elles les autres sub-
stances. On pent employer Tiode comme reactif de I’amidon
apres avoir acidule le liquide avec de I’acide sulfurique et

d6colore avec le permanganate de potasse, la proportion de
cendre de lie tea monte souvent jusqu’a 5o ou 40 p. 100.

Le caper tea ou the caper est le nom donne au the agglo-
mere en petites masses lustrees avec de la gomme ou de
Tamidon

;
on les glace souvent avec du graphite. Le caper

tea provenant du district de Canton esttoujours falsifid avec
du sable, ou des substances magnetiques et souvent avec
des astringents et des feuilles 6trangeres. La partie insolu-
ble dans ce th6 est habituellement en beaucoup moindre



proportion quo dans le veritable tli6 ; la proportion de
gomnie atteint souvent i5 a ao p. loo.

On additionnd quelquel'ois le the de sels de fer solubles
pour lui donner une apparence de force par suite de la for-
mation d’untannate de fer de couleur foncee. On pent les
reconnaitre en agitant les feuilles pulv6risees avec de I’acide
acetique froid et dilue : on decante ou on filtre, puis on
traite le liquide par le ferrocyanure de potassium.

4° Substances ajouLies au ili6 pour en relever Uaspect. — On
a quelquefois employe en grande proportion des matieres
colorantes pour transformer le tli6 noir de qualite inferieure
en the vert de premiere qualite. Ce cas excepte, ou il y a
fraude directe de la part du vendeur en donnant au the une
valeur Active, il est douteux que la coloration artificielle du
tli6 puisse etre consideree comme une falsification, quand
elle n’augmente pas le poids d’une facon appreciable et
n’est pas nuisible a la santd.

Si on examine ce the au microscope, on pent souvent
reconnaitre immediatement la nature des substances em-
ployees dans la coloration. Lorsqu’on traite par de I’eau

chaude un the colore, les substances colorantes se detachent
et les petites particules qui s’elevent a la surface peuvent
etre placees sur une lame de verre et immediatement
examinees au microscope, tandis que la plus grande partie de
la matiere colorante se depose par le repos du liquide filtre.

Ce depot a souvent une coloration verdatre due a la presence
du bleu de Prusse ou de I’indigo. Ce dernier produit est

ddtruit par la calcination avec production de vapeurs violet-

tes
;
mais le meilleur moyen pour le reconnaitre est de

I’examiner au microscope. Pour la matiere colorante mine-
rale (bleu de Prusse), on la separe en chauffant le the avec
un alcali caustique (la potassc, on filtre, on acidifie fortement
la liqueur filtree avec de I’acide chlorhydrique

;
ou filtre de

nouveau, s’il e^t necessaire, et on recherche dans la liqueur

le ferrocyanure forme. Celui-ci, traite par le perchlorure de
fer, regenerera le bleu de Prusse.

Lorsqu’on traite le depot par un alcali, il bruuit toujours
;

mais ce changement de coloration ne doit par etre cousidere

comme une preuve de la presence du bleu de Prusse. On
traite par I’acide chlorhydrique le residu laisse apres le

traitement par I’alcali caustique, puis la partie insoluble est

lavee, calciuee et fondue avec un carbonate alcalin. Dans le

produit, la silice est separee par solution dans I’acide chlo-

rhydrique, evaporation a siccite et redissolution dans I’acide

faible. La liqueur filtree est precipitee par I’ammouiaque et

I’oxalate d’ammoniaque, enfin le liquide separe par filtj’ation

de ce pr6cipitb est essayd par le phosphate de soude pour



voir s’il contient de la magndsie. On trouve ainsi la sUatite

ou autre silicate de magn6sie dont I’addition rend le the

onctueux au toucher.

L’arsinite de ciiivre (vert de Scheele) et le jaune de chrome
(chromate de plom-b) out 6te aussi employes, dit-on, comme
matiere colorante. Le premier de ces produits eminemment
toxiques serait mis en evidence en chauffant le the suspect

dans un tube avec du cyanure de potassium et du charbon.

11 donnerait un anneau brillant d’arsenic m6tallique. Chaulfe

avec de I’acetate de potasse, il fournirait de I’oxyde de
cacodyle bien reconnaissable a son odeur fetide et alliacee.

Pour retrouver le chromate de plomb, on traite le the

par de I’acide nitrique, et apres quelques heures de contact,

on decante, et on evapore a siccite. Le residu de cette

evaporation est repris par Teau distillee, puis traite par
I’iodure de potassium

;
il donne un precipite jaune caracte-

ristique d’iodure de plomb.
5 ° Eau. — La proportion d’eau que contient genera-

lement le tli6 du commerce est d’enviroii 6 a 8 p. loo en
poids. La plus faible proportion trouvee est de 494 p. 100

etla plus forte de 10 p. 100 environ.
6° Th^ine. — La proportion tres variable de cette sub-

stance dans le the empeche que son dosage soit d’uue
grande valeur pour reconnaitre une fraude. M. Allen pro-

posed methode suivante pour extraire la theine.

On pulverise finement le the et on en fait une pate avec
de la chaux eteinte et de I’eau, puis on laisse reposer le

tout pendant quelques heures en agitant de temps en
temps. On desseche ensuite le melange dans une etuve a

100°, puis on le traite a dilfbrentes reprises par la benzine
bouillante dans un appareil permettant la condensation de
la vapeur, jusqu’a ce qu’on ait enleve le plus de matiere
colorante possible. On filtre le liquide, et on chasse
benzine par distillation. On fait bouillir avec de I’eau le

residu forme par la theine impure, et on filtre la solution

pendant qu’elle est encore chaude. En faisant evaporer la

solution aqueuse, la theine se depose en longs cristaux

soyeux souvent groupes en houppes.
Cette methode cependant est sans valeur pour deter-

miner la proportion de la theine dans le the parce qu’il s^’en

decompose une certaine quantity par la chax.

M. Liventhal, a donnd le precede suivant pour I’extrac-

tion de la theine.

On traite le the pulverise par trois fois son poids de
chloroforme bouillant. On laisse refroidir, puis on filtre et
on lave le residu jusqu’a ce que le chloroforme passe inco-
lore. On le distille de nouveau, on traite le residu par I’eau
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boulllante et en faisant 6vaporer la solution, on obtient la

th6ine cristallis6e. Certaines sortes de the sont surtout
siijettes a cles falsifications speciales

;
par consdquent les

essais dependent necessairement de la nature de Techan-
tillon. Les falsifications par les substances siliceuses et
magnetiques sont presque exclusivement speciales aux
thes caper, lie et pouclre a canon, et aux melanges qui en
contiennent. Les astringents etrangers se trouvent souvent
dans les sortes ci-dessous et parfois aussi dans le the noir
ordinaire. Les feuilles epuisees sont trausformees en
thes caper et poudre d canon-, on les melange aussi
au the ordinaire. Les feuilles etrangeres se rencontrent
dans toutes les sortes de the. Le the noir est quelque-
fois colore et vendu comme th6 poudre d canon. La plus

forte proportion de theine trouvee jusqu’ici est 6,21 p. 100
et la plus faible 1,9 p. 100; mais les |sortes de the com-
mun contiennent souvent autant de theine que les qualitt^s

supdrieures.

La plus forte proportion de tannin trouvee par Allen,

dans le the Hijson et le tli6 poudre a canon melange ebiit

19,2 p. 100; la plus faible trouvee par Bell (Souchong de
qualite superleure) est 9,5 p. 100.

La moyenne de cinq dosages de inatieres insolubles

dans lethe noir, a donne a Bell une proportion de 58,77 P-
100 et la moyenne de treize essais 49 p. 100.

Les proportions suivantes de ceiidre ont ete obtenues

:

moyenne de sept essais {Wanldyn) 5,y5 p. 100; — de neuf
essais (Wilson), 5,66 p. 100; — de vingt-quatre essais

(Wlgner), 5,66 p. 100; — de 20 essais (Allen), 5,75 p. 100.

TISSUS

Syn. anglais, Linen.

— alleinand, Gespinnste.

Lestissus delinsont souvent melanges de coton, M. Kmdt
a propose, pour distinguer ces deux substances I’une de
I’autre, une mdthode basee sur la propriety que po.ssede

I’acide sulfurique concentre de dissoudre la cellulose du
coton plus rapidement que celle du lin.

Void la maniere de proceder ;

On fait d’abord bouillir dans de I’eau un fragment de tissu

pour le ramollir, puis on le seche et on le coupe en deux
parties egales que I’on pese. On en plonge une partie

pendant deux minutes dans I’acide sulfurique concentre.

On fait de nouveau bouillir dans I’eau le tissu qui est

devenu transparent pour enlever la matiere gommeuse



TISSUS 4i3

produite. On pent liAter I’operation en malaxant

entre les doigts
;
enfin pour ddbarrasser le tissu de I’acide,

on le traite par une solution alcaliue faible, puis avec de

I’eau pure, apres quoi on le seche.

Par ce moyeu on a dissous les fibres du coton et on en

pent immediatement determiner la proportion en poids qui

existe entre cette portion d’etofle et celle qui n’a pas 6te

soumise abaction debacide sull'urique.

Si bon avait laisse le tissu trop longtemps dans bacide, le

lin aurait ete a son tour attaque. Si betolTe ne contenait

pas de coton, la corrosion aurait ete uniforme, tandis que
dans le cas contraire, le coton etant d’abord attaque et

convert! en matiere gommeuse, le lin reste blanc et opaque.
On pent aussi employer une solution concentree de

de potasse caustique : pour cela on fait bouillir pendant deux
minutes dans une solution concentree de potasse caustique
le tissu a examiner, puis on le seche entre des plis de
papier buvard. Par ce moyen les fibres de lin out pris une
teinte jaune fonc6, alors que celles de coton sont restees

blanches ou n’ont pris qu’unelegere teinte jaune.
La presence du coton dans un tissu pent egalement etre

decelee a baide du microscope. Les fibres du lin sont
formees de tubes transparents, cylindriques, prdsentant de
nombreuses rides dans le sens de la longueur, tandis que
les fibres du coton sont constituees par des tubes plats et

tortilles sur eux-memes. Leurs cavites sont tres grandes
relativement a bepaisseur de leurs membranes.

Distinction entre le coton et la laine. — Pour chstinguer le

coton de la laine, on fait bouillir environ 6 centimetres
carres de tissu dans une solution de soude caustique. Toute
la laine est dissoute, tandis que les fibres du coton ont dte
a peine attaquees. Si on a compte prealablement les fils,

on peut ainsi en estimer leur proportion relative.

Distinetion du coton, de la laine et de la soie. — Si le tissu

contient ces trois matieres textiles, on distingue le coton de
la soie et de la laine au moyen du chlore : car si bon
expose le tissu a baction de ce gaz, la laine ou la soie devien-
nent jaunes, tandis quele coton reste blanc.
Le coton peut etre aussi tres facilement distingue de la

laine et de la soie, en reduisant en charpie le tissu suspect
et en brulant les fils. Les fils de laine et de soie ainsi soumis
a baction de la flamme se rident, brCdent avec difficult^ et
avec une odeur caracteristique, tandis que les fils de
coton brCdent rapidement, ne degagent pas d’odeur et ne
laissent pas de charbon.
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VANILLE

Syn. anglais, Vanilla.

— allemand, Vanille.

La vanille est le fruit capsulaire du genre Vanilla (Or-
chideesj, plantes sarmenteuses et grimpantes, originaires
du Mexi^ue et transportees a File Maurice, puis, en 1817, a
la Reunion, colonie fraiiQaise. La culture y a si bien r^ussi
qu’en 1871 cette ile a exporte 39,eo;>. livres de vanille. On
cultive egalement la vanille sur line grande echelle a Java.
En Europe meme, la culture de la vanille reussit bien dans
les serres

;
elle y produit des fruits qui ne le cedent en rieu

a ceux du Mexique pour la grandeur et I’arome.
La vanille la plus estimde est produite par la Vanilla

saliva

:

c’est la vanille lee ou Ugilime.

Elle se pr6sente sous la forme de gousses charnues.
flexibles, cyliudriques, longues de 10 a 20 centimetres, et
epaisses de 7 a 9 millimetres, attenuees vers chacune de
leurs extremites, et recourb^es en crosse au niveau de
Fextremite qui porte la pedoncule. Leur surface est ridee
longitudinalement, noire, luisante et souvent recouverte de
petits cristaux aciculaires, incolores, qui lui ont fait donner
le nom de vanille givr6e.

La gousse s’ouvre longitudinalement en deux valves ine-

gales recouvertes d’une multitude de petites graines noires,

dures, luisantes, impregn6es d’une matiere onctueuse et

aromatique.
La vanille la plus estim6e est celle du Mexique; celles de

Bourbon et de Java sent vendues a un prix moins eleve.

Bien que ces dernieres contiennent plus de vanilline, elles

sent moins aromatiques, ce qui est dCi a la presence d’une
liuile jaune a odeur infecte. Cette huile se trouve en pro-

portion moins considerable dans la vanille du Mexique.

11 ne faut pas confondre avec la vanille le Vanillon {Vanilla

pompona). Ce dernier se trouve en gousses beaucoup plus

courtes, plus grosses, moins aromatiques et visqueuses.

La majeure partie de la vanille est amenee sur le marche
europeen par la France qui en a importe, en 1S71, 29,914 ki-

logrammes, et en 1872, 26,687 kilogrammes.
Le principe actif de la vanille est la vanilline, decouverte

par Gobley. Elle se trouve a Finterieur et a la surface du

fruit sous forme de cristaux aciculaires qui fondeut a 81“,

sont solubles dans Falcool et Father, la benzine, Facide

acetique, moins dans Feau cliaude, et tr^s peu dans Feau

froide. La meilleure vanille fournit en moyenne 2 p. 100

de vanilline.
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En 1874, MM. Tiemann et Hannann ont prepare artifi-

ciellement la vanilline a Berlin, par Toxydation de la Coni-

f&rine ,
substance trouvee dans I’aubier des pins.

Tout recemment, MM. JannasJiet Rump, de Hanovre, ont
retire la vanilline du benjoin de Siam, en traitant par Te-
ther les eaiix meres ayant servi k la preparation de Tacide
benzoique.

Leutner a trouve en outre dans la vanille : 11,8 p. 100 de
matieres grasses ct cireuses, 4 P- 100 de resine, et 16, (J

p. 120 de sucre et de gomme. L’incineration lui a donne

4,6 p. too de cendres.
La vanille est quelquefois employde en medecine, mats

c’est surtout dans la parfumerie, la fabrication des clioco-

lats, des liqueurs de table, patisseries et bonbons qu’on en
fait le plus grand usage.

La vanille est Tobjet de falsifications frdquentes a cause
de son prix eleve. On a vendu, surtout aux commercants
de la campagne, des gousses de vanille epuisees par I’al-

cool, et enduites de melasse additionnee d un peu de baume
du Perou.
On a givr6 aussi des vanilles de qualite inferieure en les

roulant dans Tacide benzoique. Cette fraude est assez facile

ii reconnaitre avec un peu d’attention
;

les cristaux d’acide

benzoique sent larges, aplatis sur la gousse au lieu d'etre,

comme la vanilline, sous la forme de petites aiguilles

courtes, perpendiculaires a la surface de la gousse.
La vanille de bonne qualite dtant recoltee un peu avant

sa maturite complete doit presenter ses deux valves entiere-

ment adhdrentes et sa cosse intacte, de la meme couleur
que le reste de la gousse.
Pour s’assurer de la valeur reelle d’un echantillon de

vanille, on pent y doser la vanilline en suivant la marclie
indiquee par MM. Tiemann et Harmann.
On traite 5o a 5o grammes de vanille coupee par frag-

ments par I litre d’etlier
;

le tout place dans un flacon
bouchd a Temeri est agite, puis abandonne au repos cinq a
liuit heures. On renouvelle cette operation sur la meme
vanille a deux reprises successives, puis on lave le residu
sur un filtre au moyen de Tether. Les trois solutions ethe-
rdes, reunies, sont distillees jusqu’a reduction a i 5o ou 200
centimetres cubes. On y ajoute 200 centimetres cubes d’un
melanges a parties egales d'eau et d’une solution saturde
de bisulfite de soude. On agite dix a quinze minutes, et,

apres repos, on separe les deux couches au moyen d’un en-
tonnoir a robinet. On traite de nouveau et de la meme faqon

'I la couche dthdree par loo centimetres cubes d’un semblable

I melange d’eau et de solution de bisulfite de soude. On reunit
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ensuite les liqueurs aqueu.ses, on les purilie par agita-
tion avec un jiielange de aoo centimetres cubes d’etlier
pur, puis^on les ddcompose par un leger exces d’acide sul-
furique (5 p. d’acide pour 5 d’eau en volume), dans un appa-
reil propre a recueillir I’acide sulfureux qu’on recoit dans
une solution de carbonate de soude pour reformer le bi-

sulfite. On se debarrasse du gaz qui pent rester au moyen
d’un courant de vapeur d’eau. On reprend le liquide au
moyen de 5oo grammes d’ether a trois reprises dilTerentes.
On reunit les solutions etlierees, on les distille de facon a
les reduire a i 5 ou 20 centimetres cubes, puis on evapore
sur un verre de montre au-dessus d’un bain d’acide sulfu-
rique. Le vanilline cristallise et on la pese.

VERMILLON

Syn. anglais, Vermilion.
— alleinand, Zinnober.

Le cinabre ou vermilion est une combinaison de soufre et
de mercure. Le cinabre se rencontre en masses amorplies
de dimensions variables, d’une couleur rouge pourpre et

formees d’aiguilles agglomerees. Sa deusite est 10,218. Le
cinabre pulverise forme la belle matiere colorante rouge
appelee vermilion.

Le vermilion est souvent mdlange frauduleusement de
minium de peroxyde de fer, de briqiie piUe et de sulfure
d’arsenic.

On arrive facilement a reconnaitre la presence du mi-
nium, du peroxyde de fer et de la brique pilee, car le ver-
milion est volatilisable par la clialeur. Pour cela il suffit dc
placer une petite quantite du vermilion a essayer dans une
cuiller de fer tres propre et de le chauffer. Le vermilion
se volatilise rapidement tandis que le minium, la brique
pilee et le peroxyde de fer n’etant pas volatils restent
comme residu. La difference de poids avant et apres I’essai

indiquent immediatement le poids du cinabre, etpar conse-
que la proportion des substances qui out ete melaugdes
au cinabre.

S’il s’y trouve du sulfure d’arseuic ou realgar, on en re-

connait la presence en projetant un pen du vermilion a
essayer sur des charbons incandescents

;
aussitdt I'odeur

caracteristique d’ail, indice de la presence de rarsenic,

devient perceptible. L’odeur alliacee se developpe mieux en
melangeant un peu de vermilion avec du carbonate de
soude, et en chauffant le melange sur un charbon h I’aide

du chalumeau. On pent aussi reconnaitre la presence du
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sulfui’e d’afseiiic eii I’aisaiit bouillir ime certainc quaiitito

de vermilion avec de la potasse caustiqiie; on filtre, on
siirsatnre la liqueur filtree par Tacide nitrique, juns on fait

passer nn courant lent d’hydrogene sulfure a travers la so-

tution qiii precipitera I’arsenic a I’etat de sulfure jaune.
Apres avoir reconnu la presence de I’arsenic, on pent

en determiner la proportion de la maniere suivaute : On
jirend un poids donne de vermilion tres finement pulverise,

on le place dans ,un llacon, et on le trade par I’eau regale

jusqu'a ce que le soufre'qui se separe s’agglomere en
masses d'un jaune pur; on ajoute de temps en temps de
nouvelles quantites d’eau rdgale pour rendre la decompo-
sition complete. On filtre la solution et on la sursature par
I'ammouiaque; on ajoute alors un exces de sulfhydrate

d’ammoniaque, on ne ferine pas completement le flacon et

on laisse digerer le tout dans un lieu chaud pendant dix a

douze lieures. Lorsque le llacon est completement refroidi,

on separe par filtration le sulfure de mercure insoluble, et

la liqueur filtree qui contient le sulfure d’arsenic est diluee

avec line grande quantite d’eau acidifiee par un peu d'acidc

clilorhydrique ou d’acide acetique jusqu'a legere reaction

acide, puis on laisse digerer le tout a une douce clialeur

jusqu'a ce quo toute odeur d’hydrogene sulfure ait disparu.

Le sulfure d’arsenic qui etait en dissolution sera ’alors com-
pletement precipite

;
on le recueille sur un filtre tare et on

le pese. II est necessaire cependant dans les analyses pre-
cises d’analyser le sulfure d’arsenic ainsi obtenu, car il est

melange de soufre provenant de la decomposition du sul-

fhydrate d’ammoniaque par I’acide employe. Pour recon-
naitre la presence du minium, on fait bouillir une certaine

(luantite de vermilion dans I’acide acetique qui dissoudra le

])lomb. Si on fait passer un courant d’hydrogene sulfure a
travers une partie de la solution filtree^ on obtiendra un
precipite noir de sulfure de plomb, ou si en essayant une
autre portion de la liqueur filtrde par I'iodure de potassium
on obtient un precipite jaune, c’est un indice de la pre-
sence du plomb.
Pour determiner la proportion du minium, on traite par

I’acide clilorhydrique, le filtre et le precipite noir de sul-

fure de plomb produitdans la solution d’acide acetique; il se
produit un degagement d’hydrogene sulfure. On ajoute de
I’acide nitrique, et on fait evaporer le tout a siccite. On
ajoute de I’acide sulfurique avec precaution sur la masse
seche, puis on dlimine par la chaleur I’exces d’acide sulfu-

rique; on peseensuite le sulfate de plomb qui reste.

i 52 de sulfate de plomb = io4 de plomb ou 344 de mi-
nium.
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VERRE
Syn. anglais, Glass.
— allemand, Glas.

Le verre est le nom gen^rique qu’on clonne a la combi-
binaison du silicate de potasse avec un ou plusieurs des sili-

cates suivants : silicate de chaux, de magnesie, d’alumirie,
de baryte ou de fer.

’

Outre ces silicates, on y introduit plusieurs autres sub-
stances

;
le verre dans lequel le silicate de chaux est rem-

place par du silicate de plomb est appele Cristal.

La densite du verre varie suivant les substances qui
entrent dans sa composition.
Le verre de Boheme est un silicate double de potasse et

de chaux ou d’alumine. Sa densite est 2,396; il est compose
de ;

Silice 71,6
Chaux .... % 10,0
Potasse 11,0
Magnesie . 2,5

Alumine 2,2
Oxyde de fer 5,9
Oxyde de manganese . . .

Le verre de Boheme est incolore, leger et grace a la

grande proportion de silice qu’il contient fond tres difficile-

ment; a ce point de'vue, il est preferable aux autres
sortes de verre dans certaines operations, telles que mani-
pulations chimiques. 11 est aussi le seul verre qui puisse
etre colore en rouge : car, lorsqu’dn essaye d’obtenir cette

coloration avec d’autres verres, ceux-ci se ramollissent bien
avant que I’oxyde metallique employe a les colorer en
rouge ait ete amene au point de fusion.

Les matieres employees dans la fabrication du verre de
Boheme sent, dit-on, dans les proportions suivantes :

Quartzr(hyalin) chauffe au rouge,puis plouge
dans I’eau froide et finement pulve-

rise 100 parties

Potasse perlasse purifiee et calcinee de
premiere qualite. ... 5o a 60 parties

Chaux calcinec i5 a 20 —
Acide arsenieux 1/4 a 1/2 —
Nitre i —

Le crown-glass est un silicate de potasse et de chaux
priucipalement employe dans la fabrication des instruments
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d^optique et aussi pour les verres a vitres de premier choix.

La densite du crown-glas est 2,487. Sa composition est la

suiyante :

Silice 62,8

Chaux 12,5

Potasse 22,1

Alumine 2,6

100,0

Le crown-glass doit etre parfaitement clair, incolore et

exempt de stries et de bulles.

Void les proportions des substances ci-dessus em-
ployees dans la fabrication du crown-glass de premiere
qualite :

Potasse perlasse purifiee 260
Sable fin . . . . 5oo
Chaux , 35

Le verve d vitres est en general un silicate double de
soude etde chaux, la soude etant obtenue a I’aide d’un me-
lange de sulfate de soude et de chaux dans la proportion
de trois parties du premier, et de une du second. Sa densite

est 2,642, et sa composition est la suivante :

Silice

Chaux x3,3i

Soude i5,22
Oxyde de fer 1,82

Les proportions des substances employees dans leur fa-

brication sont les suivantes :

Sable 100 parties

Sulfate de soude desseche 100 —
Charbon pulverise .... 8,5 —
Chaux eteinte 6 —
Debris de verre de 20 a 100

Le verve d glaces est un silicate de soude et de chaux.
Sa densite est en general de 2,488. Void sa composition :

Silice 75,9
Chaux 3,8
Soude 17,5
Alumine . 2,8

100,0

Ce verre doit etre tres clair, transparent, sans stries, ni
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bulles; on TobtiGiit en fondant ensemble les substances
suivantes :

Sable blanc tres fin .... 5oo parties
Carbonate de sonde sec. . loo —
Chaux eteinte 43 —
Debris de verre 5oo —

Les proportions et les substances ci-dessus sont em-
ployees a la manufacture de glaces de Saint- Gobain.
Les substances suivantes entrent dans la composition du

verre a glace anglais :

Sable fin i5o kilog.

Soude 100 — -

Chaux i5 ^ - -

Manganese 960 grammes.
Bleu de cobalt 90 _
Debris de verre de bonne qua-

lite i5o kilog.

Le ucrj’c a bouteilles contient un peu de potasse ou de
soude, mais la proportion de chaux, d’alumine et d’oxyde
de fer est considerable; il s’y trouveaussi un peu de manga-
nese, sa densite est 2

,
652 . Void sa composition :

Silice 55, 55
Chaux 29, 22
Potasse et soude 5,48
Alumine 6,01
Oxyde de fer 5,74

La couleur vert de cette sorte de verre est due a la

jiresence d’oxyde de fer, qui est reduit par la matiere char-
bonneuse des substances qu’il contient dans sa composition
et qui forme un silicate de protoxyde de fer. La couleur
brune de certaines sortes de verre a bouteilles est due
a la presence d’un oxyde de fer intermediaire, et les sortes

qui possedent une couleurjaunatre, telles que les bouteilles

ou Ton conserve les vins du Rhin, doivent leur couleur a la

presence de peroxyde de manganese et d’oxyde de fer.

Le melange employe dans la fabrication du verre a bou-
teilles en France, en Belgique et eu Allemagne, est com-
pose de :
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Sable jauue.

Soude . . . ,

Cendre de bois lixiviee. . . .

Cendre de bois bride

Argile jaune
Debris de verre

too parties.

oo a /|o

i6o a 170
00 a l\o

80 a 100
100 ))

Le cristal est un silicate de potasse et de plonib dont la

fabrication demande beancoup d’attention dans le choix et

la purete des materiaux et leur manipulation.

La silice employee doit etre finement pulverisee, autant
que possible exempte defer, dematieres organiques.

Afin de s’assurer de la purete du sable a employer on
I'expose a line haute temperature au contact de l’aii‘, qui

peroxyde le fer qu’il pent contenir et qui donne au sable

line teinte brim rougeatre. Le sable le plus pur, esi

celui dont la couleur s’altere le moins; mais il est presque
impossible de trouver du sable qui ne coutieune pas trace de
fer et qui, par consequent reste inaltere apres cette ope-
ration.

Le carbonate de potasse employe doit etre egalement
purifie avec beaucoup de soin; pour celaon le dissout dans
Lean et on evapore, afin de faire cristalliser et de separer
les sulfates et chlorures qu’il contient. Le carbonate de
potasse restant dans les eaux-meres est obtenu en faisant

evaporer la liqueur a siccite.

Le carbonate de soude ne pent pas etre employe dans la

fabrication du cristal, parce que, si pur qu’il soit, il commu-
nique toujours a la masse une teinte verdatre. Cette colo-

ration est d’ailleurs un des caracteres des verres a base de
soude.
Le plomb employe pour la fabrication du minium, qui sert

a la fabrication du cristal doit etre tres pur
;
car la presence

de tout autre metal colorerait inevitablement le cristal. La
presence de I’oxydede cuivre surtout doit etre evitee.

Voici la composition du cristal

:

Silice 56
Chaux . 2,6
Potasse 8, 6

Oxyde de plomb 02, 5

Les proportions employees dans la fabrication sont les

suivantes :

1° Dans des creusets converts cliaulfes avec de la houille
comme cela se fait en Angleterre.

J!4
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Sable pur ooo parties
Minium 200
Carbonate de potasse purifie ... 90 a g5

2° Dans des creusets converts, chauffes avec du charbon
de bois comine sur le continent.

Sable pur 000 parties

Minium 200
Carbonate de potasse purifie. . . . 100
Verre blanc pile .'5oo

Oxyde de manganese o,
/i
6

Acide arnesieux '

o, 60

Ces deux dernieres substances sont employees dans le

but d’oxyder certaines impuretes et notamraent le fer :

Le flint-glass contient plus d’oxyde de plomb que le cristal.

Sa densitd est 3,6. II doit etre tres liomogene, exempt de
bulles et incolore. II est employe dans la fabrication des
instruments d’optique, les lentilles de flint-glass combinees
avec celles de crown-glass constituent les lentilles achro-

matiques.
Void la composition dax flint-glass :

Silice 42,5
Chaux o, 5

Potasse 11,7
Alumine 1,8

Oxyde de plomb l\o,^

Void, d’apres Faraday, la composition d’autres echan-

tillons ;

.51,93 48,24 44,30

33,28 40,12 43,05

13,77 10,60 11,75

0,47 0,58 0,50

0,27 0,08 0,12

99,72 99,62 99,72

La proportion des substances employees dans la fabrica-

tion du flint-glass, sont les suivantes

;

Silice

Oxyde cle plomb
Potasse . . .

Alumine
Oxyde de fer et de man-

ganese

Sable pur 5oo parties

Minium 3oo — -

Potasse i5o —
Nitre o,io —
Acide arsenieux o,45 —
Oxyde de manganese . . o,6o —
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Analyse du verve. — On prend 5 grammes du verre a

essayer, prealablement reduit en poudre tres fine qu’on me-
lange intiraement avec environ 20 grammes de carbonate de

sonde sec egalement pulverise tres finement, puis on place le

melange dans une capsule ou creuset de platine, et on le

maintient en fusion pendant une demi-heure. Apres refroi-

dissement, on place le creuset contenant la masse fondue

dans une large capsule de porcelaine, et on verse avec

soin sur la masse un exces d’acide clilorhydrique dilue qui

dissoudra tons les oxydes, ainsi que la silice. On lave avec

precaution le creuset, et on fait evaporer soigneusement

toute la liqueur a siccite, quel qiden soit le rdsidii. Lors-

qu’il est parfaitement desseclie, on porte la temperature

de 279 a 000° qui rendra la silice insoluble. On traite alors

le residu sec par de I’eau acidulde qui redissout les oxydes,

mais qui laisse la silice a I’etat insoluble. On recueille cette

derniere sur un filtre, on lave, on seche, on calcine et on
pese.

La liqueur separee par filtration de la silice est ensuite

traitee par un exces d’ammoniaque qui precipite les oxydes
de fer et d’alumine, tandis que la chaux reste en solution a

I’etat de clilorure de calcium. Les precipites de peroxyde
de fer et d’alumine sont separes par filtration et laves. Gela

fait, on verse sur le precipite lave un exces de solution de
potasse caustique, et on fait bouillir le tout. La potasse dis-

sout I’alumine, mais laisse le peroxyde de fer indissous. On
recueille ce dernier sur un filtre, on le lave avec soin a

Lean bouillante, on le seche, on le calcine et on le pese.

La liqueur separee par filtration du peroxyde de fer et

qui contient Falumine en solution a I’etat d’aluminate de
potasse est ensuite decomposee en la sursaturant par Tacide

chlorhydrique. On ajoute enfin du carbonate d’ammoniaque
qui precipite I’alumine, on la recueille sur un filtre, on la

la lave, on la calcine et on la pese.

La liqueur qui a ete separee par filtration du precipite

de peroxyde de fer et d’alumine produit par I’ammoniaque
et qui contient le clilorure de calcium en solution, est en-
suite traitee par I’oxalate d’ammoniaque qui precipite la

chaux a I’etat d’oxalate de chaux. Ce precipite est recueilli

sur un filtre, lave, chaulfe, puis pese a I’etat de carbonate
de chaux; 5o de carbonate de chaux representent 28 de
chaux, ou chaque gramme de carbonate de chaux contient

0,56292 de chaux.
Le dosage de la potasse et de la soude contenues dans

le verre est plus difficile. Un precede qui donne de bons
resultats est le traitement par I’acide fluorhydrique.

L’appareil de Brunner qui evite I’emploi d’uue cornue de
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platine estleplus canvenablo. L'op6ration doit etre faite de
la maniere suivante.
On prend une certaine quantite du verre a analyser,

prealablement rednit en poudre tres line, osr a5 par ex. ;

on les place dans une capsnle de platine, et on les arrose
avec de I’eau. On prend ensnite une capsule de plomb a
fond plat, munie d"un couvercle de meme metal, d^environ
1 5 centimetres de diametre et de (Jay centimetres de
hauteur. On place an milieu un petit anueau de plomb, d’en-
viron 2 a 5 centimetres de diametre et de 5 centimetres
d'epaisseur

;
puis on repand du spatlifluor pulverise. On

verse sur le tout de I’acide sulfurique concentre.La capsule
de platine contenant le verre pulverise hiimecte d’eau, est
aussitot placee sur ranneau de plomb, et le couvercle
adapte. Cela fait, on chauflfe la capsule de plomb a I’aide

d’une petite lampe a alcool; les vapeurs d’acide fluorhy-
drique qni se degagent, sont absorbees par I’eau qui
liumecte le verre pulverise, et en reagissant sur lui mettent
en liberte le fluorure de silicium. Cette experience doit etre
faite sous la hotte d’nne bonne cheminee, on a I’air libre.

Pour que la decomposition du verre soit complete, il

faut environ deux heures. 11 faut agiter de temps en
temps la masse et rimmecter un pen. Quand la decompo-
sition est terminee, on traite par Pacide sulfurique la

masse qui se trouve dans la capsule de platine, et Ton fait

evaporer a siccit^
;
on verse alors sur la masse dessechee

de I’acide sulfurique dilue, qui dissout la potasse, la sonde,
ralumine, Poxyde de fer et des traces de chaux. La solution

est alors traitee par le carbonate d’ammoniaque qui preci-

pite Palumine, Poxyde de fer et la chaux, qu’on separe par
filtration. La liqueur filtree est evaporee a siccite; le residu

compose de sulfate de potasse et de sonde est legerement
chauffe, puis pese, afin d"en obtenir le poids total. On les

redissont ensnite dans Peau, et on traite par le clilorure

de barynm qui convertit les sulfates en chlorures; on se-

pare e'nfin par filtration le sulfate de baryte produit. La
liqueur filtree est concentree par evaporation et traitee par

un exces de clilorure de platine qui precipite la potasse a

Petat de chloroplatinate de potasse. On evapore le tout

soigneusement presque a siccite
;
on traite par Palcool : le

precipite est recueilli sur un filtre, lave a Palcool faible,

desseche a 100°, puis pese. 2^7 de chloroplatinate de po-

tasse representent 47 de potasse.

Quand le verre soumis a Panalyse contient de Poxyde de
plomb, on le fond avec du carbonate de potasse; on pulve-

rise le produit et on le traite par Pacide nitrique, puis on

evapore a siccite, comme il a ete (lit ci-dessus, afin de
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rendre la silice insoluble. On separe cette derniere en trai-

tant la masse par I’eau et en la jetant sur un filtre. On fait

alors passer a travers la liqueur filtree un courant d’hydro-
gene sulfure jusqu’^ ce que la liqueur sente fortement le' gaz

;

le pr6cipite noir de sulfure de plomb, ainsi produit, est re-

cueilli sur un filtre aussi petit que possible, lav6 soigneusement
et s6clie

;
on I’introduit dans un matras avec le filtre, et on y

verse avec precaution de Tacide nitrique fumant par petites

quantites a la fois, car autrement une portion de la masse
pourrait 6tre projetee. Le vase de verre doit etre convert
avec une capsule pour eviter toute perte. Le sulfure de
plomb est ainsi converti en sulfate de plomb par I’action

oxydante de I’acide nitrique, puis on pent ensuite y ajou-
ter quelques gouttes d’acide sulfurique. On chauffe mode-
r6ment le sulfate de plomb produit jusqu’a cessation de va-
peurs acides,puis on calcine et on pese.

105 de sulfate de plomb representent 10.4 de plomb m6-
tallique.

VIN
Syn. anglais, Wine.
— allemand, Wein.

Le vinestunliquidealcooliqueobtenupar la fermentation du
jus de raisin. Sa composition est tres variable elle depend en
effet de plusieurs conditions ; nature du sol, climat, exposi-
tion, mode de preparation, etc. Voici d’apres M. Bouehardat
la composition moyenne d’un vin rouge.

Eau ,

Alcool de vin
— butylique, amylique.

Aldehydes '(plusieurs). . . .

Ethers ac6tique, caprique, caprylique 1

Parfums, huiles essentielles ji

ouquei.

Sucres, mannite, glycerine, mucilage, gommes. ... 1

Matieres colorantes (oenocyanine)
— grasses
— azot6es (ferments)

Tannin, acide carboniquc
Tartrate acide de potasse (6 grammes au plus).
Tartrates, racemates, succinates
Acetates, propionates
Butvrates, lactates

Phosphates silicates

Chlorures, bromures
lodures, fluorures
Potasse, soude, chaux (traces), magnesie.
Alumine, oxyde de fer, ammoniaque. , .

878
100

traces

1,000

II faut y ajouterle manganese (Ze(/ff?r/t/e) et la trimdthylamine (Zi/d?/’/^.)

24 .
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Malgr6 les differences signalees dans la natui’e dii viii, les
substances qui entrent dans sa constitution ne varient que
dans une certaine limite

;
aussi I’analyse quantitative est-elle

d’un grand secours pour I’appreciation de la valeur de ce
produit. Cette analyse, toutefois, n’arien d’absolu, les rdsul-
tats qu’elle donne ne suffisent pas pourjuger completement
de la qualite d’un vin; c’est ala degustation qu’il faut avoir
recours lorsqu’on veut apprecier le bouquet, etc.

L’analyse du vin comprend

:

Dosage de I’alcool,

Extrait sec,

Sucre,
Tannin,
Tartre,

Acides libres, ) tartrique.

Glycerine, 1 succinique.

Sels,

1° Alcool. — Lsirichesse alcoometrique du vinne peut-etre
determinee directement par les precedes areometriques, a

cause des substances dissoutes, qui en modifient la densite.

L’alcool contenu dans le vin pent se doser au inoyen de
I’appareil de Salleron.

E’appareil {fig. 4i) consiste en un ballon de verre de

Fig. 41.

‘200 centimetres cubes
;
ce ballon est relie par un tube en

caoutchouc avec le serpentin qui plonge dans un refrigerant

;
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enfin une eprouvette qui porte deux traits, I’un marqii6 i,

Tautre i demi, sert a raesurer le vin et le produit distille.

Ou introduit pour cela dans le ballon un volume de vin

mesure dans Teprouvette jusqu’au trait i, on distille douce-
ment pour obtenir la moitib du volume primitif, on ajoute

alors an produit distille de I’eau pour parlaire le volume du
vin mis en exp^rfencej et on determine au moyen d’un

alcoometre centesimal et d’un thermometre le titre alcooli-

que. Les indications fournies par I’alcoometre correspondent
pour la temperature de i5°

;
si la temperature est differente

on doit avoir recours a la table etablie par Gay-Lussac et

faire la correction.

Si on veut se contenter d’un essai rapide et approximatif,

on pent avoir recours au procede de M. Fleiiry. Ge precede
repose sur ce fait qu’un melange de 4 volumes d’al-

cool amylique et de i volume d’ether absorbe I’alcool du
vin et en diminue d’autant le volume. On agite dans un tube
divis6 en dixiemesde centimetres cubes une quantite donnee
de vin avec le double de son volume du melange indique ci-

dessus
;
de la diminution de volume on dikluira la teneui*

alcoolique du vin.

11 existe des proced^s alcoometriques qui ne necessitent

pas la distillation. Les appareils employes sont fondes sur la

difference qui existe dans le point d’ebullition des liquides

alcooliques suivant la quantite d’alcool qu’ils contiennent. On
a remarque que le vin, quoique contenant plusieurs sub-
stances en dissolution, se comporte comme un melange d’eau
et d’alcool. Le point d’ebullition de I’eau est ioo° sous la

pression normale, celui de I’alcool est 78°

;

un melange
d’eau et d’alcool entrera en ebullition a une temperature
d’autant plus rapprochee de 78° qu’il contientplus d’alcool et

d’autant plus voisine de 100° qu’il sera plus aqueux.
L’ihullicoscope de Brassard Vidal se compose d’un tube

de' verre ferme par un bout, ce tube contient du mercure a
la surface duquel repose un petit flotteur

;
a ce flotteur est

attache un fil qui va s’enrouler sur une poulie, maintenu a

I’autre extremity par un contrepoids, enfin la poulie en
tournant entraine dans son mouvement une aiguille qui se
meut autour d’uu cadran gradue.
Le tube a mercure plonge dans une chaudiere de cuivre

oil on pent chauffer le liquide en experience.
On introduit dans la chaudiere des mblanges d’alcool et

d’eau en differentes proportions et Ton voit a quelle division

du cadran s’arrete I’aiguille
;
en operant ensuite avec le vin

on pent juger de sa force alcoolique.

L’ebuliioscope de Conati est compose d’un tliermometre
alcoometrique mesurant les temperatures comprises entre
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78 ct ioo“; le reservoir de cet appareil plouge dans uno
capsule oil I’on cliaufle le vin. Mais la vapeur en s’dchappant
empeche de lire la division ou s’arrete le mercure; de plus
le mercure ne reste pas stationnaire, car le litre alcoomdtri-
que change a chaque instant a cause de la deperdition des
vapeurs alcooliques.

M. MalUgand a
construit un appa-
reil qui ne presente
pas ces inconve-
nients et qui se
compose {fig. 42).

1° D’un vase en
laiton en forme de
tronc de cone, dans
lequel on introduit

le vin a essayer
;
ce

vase est chaulfe par
une lampe a alcool

au moyen d’un tlier-

mosiphou

;

a" Un couvercle
de laiton qui se visse

sur le vase et lui sert

de bouchon
;
ce cou-

vercle est perce de
deux trous, Tun pour
laisser passage au
thermometre, I’au-

tre oil est fixe le

refrigerant

;

5* Un refrigerant forme de deux tubes concentriques,
dans I’espace annulaire compris entre les tubes circule I’eau

necessaire a la condensation
;

cette condensation s’opere
dans le tube central et le liqiiide qui en resulte retombe
dans le vase

;

4° Un thermometre courbe gros reservoir. La gradua-
tion qui est faite de o a a5 represente des degres alcoome-
triques

;
cette graduation est faite sur une regie mobile

parallelement a la tige de telle sorte qidon puisse faire

correspondre le o alcoolique au point d’ebullition, quelle que
soit la pression du moment

;

5° Un curseur qui sert a marquer le degre de I’echelle

correspondant a la limite de la colonne mercurielle
;

6° Une lampe a alcool.

Mode opiratoire. — On verse de I’eau dans le vase conique
jusqu’a ce que son niveau arrive au trait marque interieure-
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ment, on visse le couvercle, on ajuste le refrigerant, on
allume la lampe et on la pose sous une petite cheminee
qui est travers6e par la partie circulaire du thermosiphon.
Lorsquela colonne mercurielle semble arretde, onamene 1^

le curseur et on fait glisser la regie de faeon que le o cor-

responde an point oil le mercure s"est arretd. On a done
regie I’appareil en prenant le point d’ebullition de I’eau par
rapport a la pression du moment.
On devisse alors le couvercle, on vide I’eau chaude, on

rince le vase conique avec un peu de vin a essayer et on y
met de ce vin jusqu’au trait indique; on visse de nouveau le

couvercle et on recommence reparation indiqude ci-dessus.

Le degre que marque le thermometre donne la proportion

d’alcool.

D’autres appareils ont ete construits pour mesurer le

litre alcoometrique des vins, tels sent

:

Le Dilatometre Silbermann, fonde sur I’in^gale dilatation

de I’alcool et de I’eau par la chaleur : I’appareil de
.M. Scheffer, de Mayence, enfin le CapillarimHre de
Miisculus.

Extrait sec. — On obtient le poids de I’extrait sec
d’un vin en 6vaporant au bain-marie ou a I’d'tuve 100 centi-

metres cubes de ce vin, la capsule a etd prealablement
taree, on la pese de nouveau, lorsqu’on voit que le poids
ne subit plus de variation. L’augmentation subie indique le

poids de I’extrait sec.

Ce precede est defectueux, car il ne se produit pas seule-
ment I’evaporation de I’eau et de I’alcool, mais encore
I’alteration des substances extractives

;
on pent chauffer

fort longtemps a I’dtuve et on voit que le poids n’est pas
invariable, il est done preferable, d’apres les travaux de
MM. Hoiidart et Gautier, de faire I’extrait dans le vide,

en presence d’acide pbosphorique anhydre
;
on opere sur

5 centimetres cubes et on laisse le vin pendant deux jours
en ete ou six jours en hiver dans le vide pneumatique en
presence de I’acide sulfurique et de I’acide pbosphorique.
En procedant de cette facon on evite I’alteration de I’extrait

et le resultat est exact.

La quantite d’extrait contenue dans le vin est environ de
22 k 28 p. 100.

5° Creme de tartre. — On pent doser le bitartrate de
potasse en evaporant 100 centimetres cubes de vinen consis-
tance d’extrait qu’on desseebe et qu’ou calcine

;
les cendres

sont traitees par I’eau distillee bouillante, on soumet la solu-
tion alcaline obtenue a un titrage alcalim6trique. Le calcul
indique a quel poids de bitartrate de potasse correspond le

titre alcalim6trique trouve.
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Le proc('ulA pi’ecHck'nt a, I’inconvenient de doniKM- uii

resultat iin peu trop fort; on doit lui i)rdf(d’or celui-ci du
a MM. Berlhelot et de Fleurieu.
On prend lo centimetres cubes de vin, on y ajoute 5o’ centi-

metres cubes d’un melange a volumes 6gaux (i'alcool et d’e-
ther, on bouche le ballon, on agite et on laisse reposer vingt-
quatre heures. La creme detartre, insoluble dans ce melange,
se depose en petits cristaux sur les parois du ballon, le liquide
6thero-alcoolique n’en retient que 2 milliemes; on decante la

liqueur, on jette le liquide sur un filtre en lavant le depOt
avec le liquide ethero-alcoolique, on perce ensuite le papier
au-dessus du matras, on fait tomber le filtre danslematras en
cliauffant avec de I’eau pour dissoudre le sel, on procede
ensuite au titrage acidimetrique au moyeu d’une liqueur
alcoolique dtendue.
On peut doser Vacide iartrique llhre en saturaut i/5 de

vin a analyser par la potasse
;
on ajoute ce liquide aux

j

/(/5 restant, et on dose la creme de tartre, enfin si Ton vent
corinaitre le poids de la potasse, on ajoute a 10 centi-

metres cubes du vin a analyser 5 centimetres cubes d'une
solution contenant deux a trois fois plus d’acide tartrique !

qu’il n’en existe dans la creme de tartre dosee comme
;

plus liaut.

La determination de Vacidite totale sefait d’apres M. Vasteur
au moyeu de I’eau de chaux titree par I’acide sulfurique

normal. On ne peut recourir a la teinture de tournesol pour
voir le point de saturation, car la teinture bleuit avant, a

cause de Falcalinite des tartrate et molate de chaux; le point

de saturation est indique dans ce cas, par un trouble flocon-

neux qui se rassemble vite en flocons fences nageant dans .

une liqueur grise a la filtration, si on a ajoute trop de chaux
la liqueur est verte.

On doit chasser prealablement dans le vide I'acide carbo-

nique en chaufFant le vin graduellement et en faisant passer

les produits degages, d’abord dans un flacon dessicateur,

ensuite d’un tube de Liebig rempli de potasse caustique,

Faugmentation de poids de ce dernier tube indique

celui de Facide carbonique degage.
4° GLYCEftiNE.— M. Pasteur dans les Annates de physique et

de chimie doune le procede suivant.

On prend 260 centimetres cubes de vin, on le decolore

par 20 grammes de charbon animal, on filtre et on lave le

charbon, on dvapore a 70°, on reduit la liqueur a 100 centi-

metres cubes et la sature par la chaux eteinte. On evapore
le reste dans le vide, et la masse est traitee par un me- >

lange d’alcool a 92 (i partie) et d'ether a 62, (i partie et
|

demie), le liquide dthhre est filtre evapord lentement.
\
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desseclie dans uue capsule taree et j)esee
;
le chitlVe obtenu

donue la quantite de glycei'iue.

M. Macagno a indique le precede siiivant qui permet de

doser la g‘lyc6rine et Tackle succiuique.

On fait digerer un litre de viii avec de Thydrate de
plomb, on evapore au bain-marie, on reprend le rdsidu par

Talcool absolu, on fait passer dans la solution alcoolique un
courant d’acide carbonique qui precipite le plomb

;
on filtre

et on evapore
;
le residu est de la glycerine presque pure.

Les sels de plomb epuises par Talcool sont traites a

Tebullition par une solution aqueuse au dixieme d’azotate

d’ammoniaque qui dissout le succinate de plomb; on fait

passer dans la liqueur filtree un courant dliydrogene sul-

fure, on enleve ainsi Texces de plomb
,
on fait bouillir

pour chasser Texces d’acide sulfurique, on neutrajise par
Tammoniaque et on decompose par le perchlorure de fer

;

on a du succinate de fer qu’on calcine. Du poids de Toxyde
obtenu, on deduit celui du succinate.

La proportion de glycerine contenue dans le vin est en
moyennele onzieme du poids de Talcool; le poids de Tacide

succinique est environ cinq fois moindre.
D'apres M. Raynaud {Repertoire de pharmacie, juin 1880),

dans le dosage de la glycerine du vin, on n’obtient celle-ci

a Tetat de purete que si la quantite de bitartrate de po-
tasse ne depasse pas 5 grammes par litre.

Si on a affaire a un vin platre contenant de 4 a 5 grammes
de sulfate de ])otasse, de Talcool ethere dissous avec la glyce-
rine, du sel de potasse et de la matiere extractive, cette

proportion de matiere extractive dissoute par la glycerine
est d’autant plus considerable que cette derniere contient
plus de sel potassique. Void leprocede donne par M. Ray-
naud pour le dosage de la glycerine dans un vin platre.

« Le vin reduit par evaporation au cinquieme de sou vo-

lume est additionne d’acide liydrofluosilicique, puis d’al-

cool
;
les metaux alcalins sont ainsi precipites, et Ton pent

recueillir les fluosilicates. Si Ton vent doser le potassium et

le sodium, on ajoute de Thydrate de baryte en leger ox-

ces, puis on Evapore le tout dans le vide sm* une certaine
quantite de sable quartzeux destine a diviser la masse
extractive

;
on epuise par un melange d’alcool et d'ether

absolument purs, on 6vapore lentement la solution, et Ton
abandonne le residu dans le vide sec, pendant vingt-quatre
heures, au-dessus de Tanhydride phospliorique. La glyce-
rine ainsi obtenue est a peu pres pure

;
par incinera-

tion, elle ne laisse que quelques milligrammes de cendre.
((Pour verifier la puretd de la substance obtenue, on la

distille dans le vide a x8o°
;
s’il y a des matieres etrangeres.
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elles ne subissent pas d’alteration a cette temperature.
L^appareil employd pour cela est le suivant : un tube de
verre est dispose horizontalement dans un bain de paraf-
fine

;
on glisse au milieu de ce tube une petite nacelle ren-

fermant la glycerine impure; on ferme une extremite du
tube, et on met I’autre en communication avec une ma-
chine a faire le vide.

« La temperature du bain est dleveeprogressivement jus-
qu'a i 8o° et maintenue a ce point; le vide est ensuite fait

dans le tube. La glycerine se volatilise peu a peu; elle se
condense en grande partie a Textremite froide du tube;
apres quelque temps, il ne reste plus dans la nacelle que les

matieres dtrangeres fixes, on rend I’air, on retire la na-
celle, et on en prend le poids.

« On replace, pour contrdler, dans la nacelle le tube, dans les

memes conditions, en pesant une heure apres; on pese de
nouveau, et on n'observe pas de perte sensible. S’il y a un
residu fixe, on le I’etranche du poids initial de la glyce-
rine, qui est ainsi dosee par difference.

« On pent appliquer cette metliode ii un dosage rapide de
la glycerine ;

on neutralise par une liqueur alcaline I'extrait

de 10 centimetres cubes de vin, on desseche dans le vide a
la temperature du i 8o“, et pese de nouveau. La perte de
poids represente la glycerine. »

5° Sucre. — On pent doser le sucre par la liqueur de Fch-

lingi; on verse pour cela le vin decolore dans le reactif

cupropotassique bouillant, jusqu’ii ce que la decoloration se

produise.
Lorsqu’on veut employer ce precede, on doit (suivant

M. A. Gauthier) faire prdalablement subir au vin la prepa-

ration suivante ; 5o centimetres cubes de vin sent addition-

nes d’une solution de carbonate, de soude jusqu'a ce que
la liqueur prenne une teinte violacee bleuatre; on ajoute

10 grammes de noir animal en poudre, on fait bouillir jus-

qu’a reduction de moitie, on jette sur un filtre, lave, reduit

au quart du volume primitif.

2° On pent encore doser le sucre au moyen du saccliari-

metre, apres avoir prealablement decolore par le sous-

acetate de plomb

;

5“ Enfin, la propriety fermentescible du glucose permet
d’en effectuer le dosage dansle vin.

Apres avoir evapore le vin au quart de son volume, traite

par I’acetate de plomb, on le place dans un ballon avec de
la levure de biere. Le bouchon du ballon est traverse par

deux tubes, I’un plongeant dans le liquide, Tautre qui commu-
nique avec un flacon contenant une solution de chlorure

de baryum
;
on abandonne le tout a une temperature de
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uo h 20°. L’acide carbonique qui se degage forme dans
cette liqueur un precipit6 de carbonate de baryte qui re-
cueilli, permet d’apprdcier la quantity de glucose qui lui a
doune naissance : 100 parties de carbonate de baryte cor-
respondent a 22,00 d'acide carbonique ou ii 182,73 de sucre
de raisin.

()- Tannin. — Le tannin se dose par le precede Fauri qui
consiste dans 1 emploi d'une solution de gelatine. On deter-
mine le volume de cette solution n6cessaire pour precipi-
tei I gi amme de tannin dissous dans 200 grammes d’eau
ou verse ensuite cette solution de gelatine titr6e dans

gJ^flnimes du vin a essayer jusqu’a precipitation com-
plete du tannin, et, au moyen d'une proportion, on etablit
d apres la quantite du bquide employe, le poids du tannin
coutenu dans le vin.

M . Gii utier donne le precede suivant : a 1 00 centimetres cubes
de vin on ajoute i ou 2 grammes de carbonate de cuivre on
agite, on verse sur le melange un volume egal d’alcool ^’

86°

et on laisse reposer vingt heures. L’oenotannin est predpite
a 1 etat d oenotannate de cuivre insoluble. Ou decante, filtre
etlave a 1 eau alcoolisee et bouillie. On introduit le filtre et
le precipite dans un flacon jauge de i5o centimetres cubes
portant un trait raesurant 3o centimetres cubes

; on remnlit
le flacon doxygene et on verse de I’eau ammoniacale audixieme jusquau trait marquant 3o centimetres cubes - on
bouche, on place sous I’eau et on agite. L’oenotannate decuivre se dissout dans I’eau ammoniacale et absorbe unvolume d oxygene proportionnel a son poids. Apres virigt-qua-
tre heures on laisse reiitrer I’eau dans le flacon et on constate
ainsi le volume d oxygene disparu, volume proportionnel a
celui de l oenotannin.

'

7“ Cendres.—On obtient le poids des cendres du vin en car-
bonisant une certame quantite d’extrait sec

; on commence
par chauffer taut qu’il se degage des fumees odoiSs oSa un charbon poreux qu’on traite par I’eau bouillante’ lahqueui ainsi obtenue contientles chlorures, sulfates, silickes
et phosphates alcahns; on evapore, seche et pese. On inci-nere le charbon, residu qui retient la chaux et la magnesiea 1 etat de phosphates et de silicates.

°

ALTERATIONS DES VINS PAR LES METAUX TOXIQUES

II arrive quelquefois que le vin deveuu acide, au lieu d’etretransforme en yinaigre, est livr6 a des commercants qui luifont subir certains traitementspermettant dele k d’-m-tres yms et de le fame rentrer ainsi dans la consommalon llssubstances employees pour neutraliser I’acidite du vil sent

25



les carbonates de potasse ou de soude, inais ces substances
peuvent noircir le vin et hater la fermentation, on prel'ere
employer la litharge, le carbonate de plornb ou meme le
plomb mdiallique; il se forme de I’acetate de plornb, sel d’un
gout agr6able, n’alt6rant pas la couleur du vin et empecliant
la fermentation. Cette pratique dangereuse est cependant
moins frequente h present que les propriet^s toxiques de
I’acetate de plomb sont mieux connues.

Si le plomb, son carbonate ou la litharge ont ete employes
pour saturer I’acidite du vin, il est facile de les rechercher. On
evapore a siccite une portion du vin

;
le residu est carbonise,

triture avec deux fois son poids de nitre et projete par petites
portions dans un creuset chaulfe au rouge. Si apres ce trai-

tement la masse a encore une couleur brunatre, on doit la

triturer avec une nouvelle quantite de nitre et la soumettre
de nouveau a Taction de la chaleur

;
le residu est traite par

Tacide azotique dilue qui le dissout. S’il y a du plomb, on le

mettra en evidence en faisant passer dans la liqueur un
courant d’acide sulfhydrique qui donnera alors un precipite
noir ou brun fonce. Le chromate de potasse donnera un
precipite jaune

;
enfin on obtiendra un precipite blanc en

additionnant la liqueur de carbonate, de sulfate de potasse
'

ou d’ammoniaque.
La presence du plomb dans le vin pent encore etre la

consequence de Thabitude qu’on a de rincer les bouteilles

avec des grains de plomb. Quelques-uns de ces grains peu-
vent rester au fond de la bouteille, puis, attaques par les

acides du vin, causer des accidents.

Le cuivre et le zinc peuvent encore se trouver dans le

vin. Ces m6taux proviennent des vases ou le vin a ete con-
serve. Pour les retrouver on incinere une certaiue quantite
d’extrait, on traite le residu par Tacide azotique, on evapore

\

a siccite, enfin on dissout ce nouveau residu dans I’eau
'

distillee et la solution est soumise a Taction des reactifs.

FALSIFICATIONS DES VINS

Le vin blanc est quelquefois additionne de cidre ou de
poir6; on le reconnaiten evaporant en consistance d’extrait;

cet extrait chauflfe degage Todeur de poire oudepommesbru-
lees. La quantite de creme de tartre est au-dessous de ce
qu’elle doit etre dans un vin normal, on pent Tisoler d’apres

le precede de Deyeux qui consiste a evaporer le vin en con
sistance de sirop

;
laisser cristalliser une partie du tartre,

dvaporer de nouveau la liqueur mere pour avoir d’autres

cristaux. La derniere eau mere est evaporde en consistance

d’extrait, enchauffant cet extrait ou a Todeur caracteristique.
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On pent encore d’apres Tuchschmid se baser sur la diffe-

rence de teneiir en chaux des cendres
;
celles du vin con-

tiennent beaucoiip moins de chaux qiie celles du cidre.

Uatun est ajoute aux vins pour les clarifier et en modifier

la savour. D’apres iM. Brechet on dose Falun dans le vin de la

nianiere suivante : on fait un extrait sec qu'on incinbre, on
traite les cendres par Facide chlorhydrique btendu, on filtre

et preci])ite Faluniine par Fammoniaque.
1‘ldlrage des vins. — Cette operation qui s’est pratiquee

depuis fort longtemps est surtout en usage dans le midi de
la France. Le platre est mel6 aux raisins au moment de la

fermentation, la quantite ajoutee est environ de 25o grammes
par hectolitre. Le but qu’on se propose par cette addition

est de rendre le vin moins alterable. La reaction qui se pro-

duit parait etre la suivante ;

2 CaOSO» -f C»H^OioKOHO = C^fDOio 2 CaO + RO,HO 2S0»

Le bitartrate de potasse est transforme en tartrate neutre
de chaux insoluble qui se depose, et du sulfate acide de
potasse reste en dissolution dans la liqueur. La quantite de
sulfate de potasse toleree autrefois etait de 4 grammes par

Utre, depuis 1876 la dose toleree est reduite a 2 grammes.
Pour Fexamen d’un vin platre on a recours au procede

suivant, d’apres M. Marly :

On prepare une solution de chlorure de baryum dont
10 centimetres cubes precipitent exactement os^io de sul-

fate acide de potasse, on ajoute a .5o centimetres cubes de
vin 10 centimetres cubes de solution, on filtre et fait bouil-

lir. La liqueur apres ces operations ne doit plus precipiter

par le chlorime de baryum.
Acide salicylique. — L’acide salicylique est ajoute au vin

pour empecher la fermentation. Si on a a rechercher sa

presence dans le vin on opere de la facon suivante : on
ajoute a 20 centimetres cubes de vin 1/2 centimetre cube
d’acide chlorhydrique et 3 centimetres cubes d’bther sulfu-

rique, puis on agite. Si on decante la couche d’ether surna-

geante et qu’on la verse a la surface d’une solution etendue
de perchlorure de fer, il se produit une coloration violette

au point de contact des liquides. 11 est preferable de preci-

piter avant Foperation, au moyen d’une solution de gelatine

ou d’albumine. le tannin qui pourrait gener la reaction.

Nous empruntons aux Documents sur les falsifications des

malieres alimenlaires, publics par le laboratoire municipal,

les donnees qui suivent sur les piqueltes de raisins secs et les

matieres coloranles

.
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PIQUETTES DE RAISINS SECS

La fabrication des piquettes de fruits secs et notamment
de raisins secs a pris, pendant ces dernieres annees, une
extension considerable.
En 1878, le departenient de I’llerault a fabrique environ

I 5oo 000 hectolitres de piquettes.

Pour la France entiere la production de piquettes en 1881
a depasse 2 35o 000 hectolitres.

Voici comment on procede a Meze (llerault). On verse
80 kilogrammes d’eau sur 100 kilogrammes de raisins secs
places dans une cuve, au moyen de la vapeur on maintient
la masse a une temperature de 25 a 3o<>. Au bout de deux
jours la fermentation etant terminee, on soutire le liquide

et on ajoute au marc 80 kilogrammes d’eau a 3o“ que I’on

soutire quelque temps apres et qu’on melange au premier
liquide. Enfin le marc est lave une ou deux fois avec de I’eau

qui sert a une operation ulterieure. Pour empecher le

liquide de prendre un mauvais gout et une mauvaise odeur,
il est indispensable de maintenir la temperature entre 25 et

3o° et de ne pas prolonger I’operation au dela de deux
jours.

Le liquide fermente contient 7 p. 100 d’alcool, il est

remonte a 10° par addition d’alcool. Pour donuer une idee

de sa composition nous citerons I’analyse d’une piquette

blanche fabriquee a Marseillan (Herault).

Alcool 10 p . 100 en volume.
Extrait sec 3isqio3 par litre.

Extrait dans le vide. 69, oG —
Sucre reducteur. . 3, 48 —
Tartre 5, )) —
Glycerine. ..... 2, )) —
Acide succinique. . 2, » —
Acidite 39 (SO^H)

Cendres. . . . . . . 3, 80 —

Quand la piquette est faite avec des raisins secs qu’on a
le soil! d’ecraser, elle s’enrichit en tannin et se conserve
mieux.
Le tableau suivant resume les analyses faites par M. Reboul

sur diverses piquettes de raisins secs fabriquees depuis quatre

ou cinq mois.

i

I



Piquettc clito vin de Gorintho.
— — Thyra. .

— — Voulx. .

EXTUAIT. SUCRE
reHucleiir

GOMME. TARTRE. CENDRES.

36sq05
30e>-,30

»

30s',50

396^00

10,41

9,05
11,00
8,2
19,0

2,41
2,53
»

1,82
»

3, 75
3, 82

))

1,78
))

2,35
»

»

3,05
3, 55

Void des resiiltats comparatifs d’analyse extraits d’un rap-

port de M. Chalin an Comite consultatif d’hygiene publique
(i 2 janvier 1880).

PIQUETTE vm
()o do

raisin s 0 c

.

vendanga.

AIcool 8,10 p. 100 en volume. 13,30 p. .'00 on volume.
Extrait

'

26,50 par litre. 21,50 par litre.

Genclres 2,40 — 1,76 —
Potasse 0,312 — 0,159
Acide phosphorique.. 0,018 - 0,009
Glycerine 5,00 — 5,400 —
Acide .succinique.. . . 0,770 — 1,390
Glucose

(
6,840

11,.33 \
0,460

( 4,030

(
traces

2,13 0,0.10

f 2,040
Matiere proteique. . .

Gomme
Tartre
Acide acetique et car-

1,750 0,770

bonique 4,290 3,300

Les piquettes se distiuguent nettement des vins franrais

par leiir ridiesse en sucre reducteur; a ce point de vue
elles ne peuvent etre confondues qu’avec certains vins de
Corse et d’ltalie.

Ces piquettes sent coupees de la moitie on de deux tiers

de vin rouge du Midi ou d’Espagne, fouettes et filtres, et

constituent alors le gros vin marchand qui sert au coupage
et au mouillage. Les piquettes de raisins secs sont aussi

livrees directement a la consommation sous le nom de vins

blancs de monkujne. Elles offrent une saveur assez agreable
prdsentant un arriere-gont de caramel.
Le syndicat general des cliambres syndicales des mar-

chan ds de vin en gros s’est prononce contre les abus qui
resultaient de I’usage des piquettes, et les tribunaux out
prononcd des peines sdveres chaque fois qu’il a bte etabli

que des piquettes ont 6td vendues sous le nom de vin.

Kecherche du raisin sec. — On a constat6 qu’a la fin de
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la fermentation alcoolique, lorsqiie le liquide contient d6jJi
une certaine quantite d’alcool, le levulose fermente plus len-
tement qiie le glucose. II en r6sulte que des vins prepares
avec des moCits tres riches en sucre sont 16vogyres comine
ceux des grands crus du Uhin (Johannisberg, Hudesheim,
Rauentlial)

;
mais tons ces vins no sont pas a proprement

parler des vins naturels; ils sont pr6pares comme les vins
de paille, avec des raisins partiellement desseches et cette
operation est pouss6e quelquefois si loin que le raisin ne
fournit plus que 3o p. loo de mout. La richesse saccharine
de ce mout est naturellement trop forte pour qu’elle puisse
disparaitre entierement park fermentation, et la proportion
de sucre r6ducteur contenu dans le vin fait peut s’elever
dans quelques cas rares a xoo grammes et plus par litre. La
deviation a gauche peut atteindre i4“, 5 pour une colonne
de 200 millimetres.

Cette rotation a gauche, tres marquee pour les grands
vins du Rliin, se retrouve quoiqu’a un degre bien moindre,
pour les vins de raisins secs ou meme de fruits secs.

Quand la piquette est seule, la richeSse en extrait et le

d6faut en glycerine sont des 616ments d’analyse suffisants.

II n"en est plus de meme quand il skgit d’operer la recherche
dans un coupage, mais Lexamen optique fournit alors de
precieuses indications.

On peut simplement ramener le vin decplore au dixieme
de son volume et I’examiner au polarimetre. Les piquettes
donnent generalement dans ces conditions une rotation de
— i°,4, a— i°, 7 ,

pour une longueur de 200 millimetres, mais
il vaut mieux operer de la facon suivante.

On fait fermenter completement 000 centimetres cubes
de vin en y semant un peu de levure de biere et I'abandon-
nant a une temperature de So"* environ. Quand la fermen-
tation est terminee on filtre et on place le liquide filtre dans
un dialyseur dont on renouvelle Lean deux fois par jour.

Au bout de quelques jours I’eau du vase exterieur ne se

charge plus d’aucun principe agissant sur la lumiere pola-

ris6e, a ce moment on cesse la dialyse. Le residu de la dia-

lyse est place dans une capsule avec I’eau qui sert a rincer

le dialyseur; on ajoute de la craie et on fait bouillir pour
hater la saturation. On juge que cette operation est termi-

nee quand le liquide bleuit le tournesol. Alors on evapore a

sec au bain-marie en ayant soin de remuer frequemment
quand la masse commence a devenir pateuse

;
on evite ainsi

la formation d’une croute adherente au fond de la capsule.

Quand la dessication est terminee, on ecrase la masse seche
avec un pilon et on I’arrose avec 5o centimetres cubes d'al-

cool absolu
;
on Ikte la dissolution en agitant, puis on filtre
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clans une autre capsule
;

le residu est 6puis6 encore deux

fois par 20 centimetres cubes d’alcool; les solutions alcooli-

c^ues reunies, d6colorees par uii peu de noir, filtrees et 6va-

porees au bain-marie, le nouveau residu est repris par

00 centimetres cubes d’eau et le liquide examine au polari-

metre.
Les vins ordinaires ne devient pas ou donnent une l^gere

teinte a droite. Les piquettes de raisins devient fortement a

gauche. Ce precede de fermentation et de dialyse fait d6cou-

vrir du meme coup les vins sucres ci la glucose, qui devient

tons fortement a droite.

RECHERCHE DES MATIERES COLORANTES DANS LES VINS (Docu-

ments du laboratoire municipal)

Les matieres colorantes naturelles du vin sont solubles

dans I’alcool, a peine solubles dans Lean, insolubles dans
Tether, le chloroforme, la benzine, Tessence de tereben-
thine.

Elies sont detruites par Tacide sulfureux et plus rapido-

meut par Tacide hydrosulfureux.
D’apres ces proprietes, on voit qu’il est possible de recher-

cher si des matieres colorantes etrangeres ont 6te ajoutees
au vin. L’emploi successif de Tether, de Talcool amylique,
du chloroforme en presence d’un acide ou d'un alcali, nous
ont permis, dans laplupart des cas, deconstater Tadditionau
vin de produits colorants.

Cependant un certain nombre de matieres colorantes sul-

foconjuguees et de derives azoiques ne donnant pas avec
ces divers vehicules de colorations et ne laissant pas de
tAclies assez nettes sur la craie, nous avons du recourir a
cTautres procedes.
Pour arriver a un resultat certain on devra suivre les

marches suivantes :

PREMIER EssAi. BcUou dc cvaic albuminie. — Les couleurs
des taches indiquent la serie de matieres colorantes ^
rechercher.

BLEU GRIS

OU ardoise.

TACHES

Bleu gris, bleu verdatre.

TACHES

Rose gris. rose et violet.

Vins purs.
Campeche. — Gris violace.
Mauve. — Bleu verdAtre.. .

Bureau. — Gris verdAtre. . .

Fuschine. — Rose franc.
Cochenille.— /d. plusfaible.
Orseille. —Id. plus violace.

Dedxieme ESSAI. — Ou sature le vin par exces cTammo-
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niaque ou cle potasse, on ajoute de I’dther acdtique ou micux
de I’alcool amylique puis on agite Idgerenient, on laisse
reposer

;
si ce dernier se colore, on peut conclure que le

vin renferme une matiere colorante etrangere. On decante
I’alcool amylique, on y ajoute quelques gouttes d'acide chlo-
rhydrique ou ac6tique; la coloration indiquera le precede a
suivre pour caracteriser par la suite le produit employe.
Le sulfoconjugue de la rosaniline ne donnant pas dans

ces conditions de coloration avec Talcool amylique et avec
Ldther acetique, on devra pour le rechercher prendre une
nouvelle quantite de vin et le precipiter par I’acetate triba-
sique de plomb, puis filtrer

;
si le liquide passe colore et si

la coloration persiste lorsqu’on aura ajoute un exces d’acide
chlorhydrique, on pourra admettre la presence de I’acide

sulfoconjugue de la rosaniline. Les essais suivants permet-
tront de classer les matieres colorantes artificielles em-
ployees a la coloration des vins.

Troisieme essai. —A 10 centimetres cubes de vin suspect,
on ajoute 2 centimetres cubes d’une solution de potasse a

10 p. 100 de maniere a avoir un leger exces de potasse, ce
qui se reconnait aisement au changement de nuance: le

liquide doit etre vu franc de nuance. On precipite alors la

matiere colorante du vin par 2 centimetres cubes d’une
solution d’acetate mercurique a 2 p. 100. Si le vin est tres

acide et que pour le saturer on soit oblige d’employer
2'%5 ou 3 centimetre cubes de la solution de potasse, il

faudi’a employer une quantity proportionnelle de la solution

d’acetate mercurique. En un mot ilfaut toujours avoir soin

de s’assurer que la masse est encore legerement alcaline

apres la precipitation par le sel mercurique. Apres la pre-
cipitation on filtre, si le vin est pur, la liqueur filtree est

completement incolore et ne vire plus au rouge par les

acides
;

si, au contraire, le vin contient un derive sulfo-

conjugue, le liquide filtre reste plus ou moins colore et, par
I’addition d’une petite quantite d’acide sulfurique la teinte

se ddveloppe
;
un mouchet de sole se teint rapidement dans

le liquide bouillant s’il s’agit de derives azoiques, plus len-

tement avec le sulfoconjugue de la fuclisine. 11 est souveut
necessaire pour ce dernier de laisser refroidir la sole dans
le bain de teinture.

Quatrieme essai. — Le precede qui consiste a trailer le vin

naturel par I’dther vient completer pour quelques produits,

les indications donnees par les essais precedents. A cet

effet, on introduit dans un tube ferm6 par un bout 10 cen-

timetres cubes de vin, on ajoute une quantite egale d’ether

et Ton agite, I’ether se colore ou reste incolore.

Si I’ether offre une coloration jaune et qu’en ajoutant
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apres decantation a Tether line on deiix gouttes"’ d’ammo-
niaqne cette derniere vire an rouge fonc6, le vin contient

du campdche.

Si Tdther offre une coloration rongeiitre on violette, et si

cette coloration persiste meme apres Taddition d’un exces
d'ammoniaque, le vin contient de Vorseille.

Si Tether colore en rouge perd sa couleiir, sans passer

an violet, par quelqnes gouttes d’ammoniaque, le vin ne con-

tient que de Toenocyanine, on raatiere colorante du vin.

Enfin, si T6ther reste incolore, on prend une nouvelle

quantite de vin, on Tetend de deux fois son volume d’eau et

d’un demi-volume d’ammoniaque. Si le vin prend une colo-

ration rouge brim, il contient de la cochenille.

CiNQL’iEME ESSAi. — Determination de lamatiere colorante
artificielle.

On prend i5o centimetres cubes de vin suspect, on le

sature avec un leger exces d’eau de baryte pour avoir une
solution alcaline

;
on ajoute a5 a 3o centimetres cubes

d'ether acetique on d’alcool amylique, on agite et laisse

reposer.
On decante Tetlver ou Talcool amylique llltre et on

evapore rapidement en presence d’un fil de laine ou d’un
mouchet de soie compose de trois ou quatre fils de sole.

La liqueur etheree ou Talcool amylique prend le plus

souvent une coloration plus ou moins rosee, surtout si Ton
n’a pas ajoute an vin un trop grand exces d’alcali. Cette
coloration tres sensible, surtout avec Talcool amylique, s’aper-

coit tres aisement en regardant la surface de separation du
vin et du liquide ajoute sous une faible incidence.
Le passage de la solution etheree a travers un papier a

filtre a pour but d’enlever toutes traces de liqueur mdre
aqueuse qui pourrait masquer ou modifier la teinte deposee
sur le tissu. Lorsqu’on a obtenu sur la laine ou sur la soie

une coloration rouge, il suffit pour distinguer si cette teinte

est fournie par la rosaniline ou la safranine de verser dessus
quelqnes gouttes d’acide chlorhydrique concentrd.
La rosaniline se d^colore et donne une nuance feuille

morte, Teau en exces ramene la coulenr primitive.

La safranine passe dans les memes conditions au violet,

au bleu fence, enfin au vert clair.

En ajoutant peu ^ pen de Teau, les memes ph6nomenes
de coloration se reproduisent en sens inverse, enfin une
plus grande quantitd d’eau regenere la couleur primitive. La
safranine et quelqnes autres matieres colorantes derivees du
goudron ayant peu d’affinitd pour la laine, il est bon de faire

les essais de teinture : i° avec la laine
;
i° avec la soie.

Les vio/efs d /’ran donnent par le meme rdactifune
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coloration bleu verdiUre, puis jauno, I’ean en exces donne
une solution violette.

La mauvaniline fournit avec Tacide chlorhydriquc une
nuance d’abord bleu indigo, puis jaune, plus feuille inoile
que celle produite avec la rosaniline

;
I’eau en exces fait

virer la solutidn au violet rouge.
La chrysotoluidine ne se decolore que tres peu par I’acide

chlorliydrique
;
pour la caracteriser il suffit de faire bouillir

la solution on le tissu teint avec un peu de tuthie
;
les bases

donnent des leuco-derives incolores tandis que celui pro-
duit par la chrysotoluidine reparait au contact de I’air.

Le brun dhiniline on hrun de pMnylme diamine se fixe

directement sur le tissu avec une couleur jaune rouge
;
au

contact de Tair ou avec quelques gouttes d’acide chlorhydri-

que etendu la nuance vire au brun rouge fence. La solution

acetique un peu concentree teint egalement en brun rouge

;

en solution dtendue la nuance qui se fixe est brun jaune,
enfin ajoutons en terminant que pour distinguer la rosaniline

et autres similaires d’avec la coclienille, il suffira de verser
quelques gouttes d'hydrosulfate de soude

;
les sels de rosa-

niline sent entierement decolores tandis que la teinte rose

de la cochenille n’est detruite que tres lentement.
On pent encore caracteriser facilement les sulfocon-

jugu6s azoiques du sulfoconjugue de la rosaniline. Ce
dernier se decolore completemeut par Tammoniaque tandis

que les premiers restent colores. Les derives azoiques se

dissolvent presque tons dans Tether acetique et dans Talcool

amylique en presence de Tammoniaque, tandis que le sulfo-

conjugue de la rosaniline est entiement insoluble dans ces

conditions.

Quant aux derives azoiques et phtaleines, on les deter-

mine par les reactions suivantes :

1 ° Le vin est rendu fortement acide par Tacide sulfurique

ou chlorliydrique, puis agite avec Tether acetique ou avec
Talcool amylique qui se colore faiblement

;

2° Le vin est sature par un Idger exces d'ammoniaque
ou de potasse, puis agite avec Tdther acetique ou avec

Talcool amylique.
L’ether acetique ou Talcool amylique est chass6 par

evaporation.

Une goutte d’acide sulfurique produit dans :

RoceUine (acide diazonaphtylsulfureux sur p. uaphtol),

coloration — Violet Parme.
Fond rouge (resorcine sur diazodinitrophenol), coloration—

Marron.
Bordeaux R. — Bordeaux B. (diazonaphtaline et sels

sulfoconjuguds du uaphtol p.}, coloration — Bleu.
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Ponceau li. (diazoxyleno et sels snlfoconjngnes du

naphtol ^), coloration — Cramoisi.

Ponceau BP. — Ponceau BUR. (derives des liomologues

supei'ieurs de la xylidine), coloration — Cramoisi.

Ponceau B., coloration — Rouge.
Bourje de Biebrich (action du p. naphtol sur les derives

azoiques sulfoconjugues de Tamideazobenzol et inverse-

ment, ces corps constituent les p. naplitoltetrazobenzol

sulfoconjugues.
Coloration — Vert fonce (avec les derives sulfoconju-

gues dans le noyau benzique).

Coloration — Bleu (avec les ddriv6s sulfoconjugues dans

les deux groupes).

Coloration — Violet (avec les deriv6s sulfoconjugues

dans le groupe naphtol).

Tropdoline 000 1 et 2 (i et 2 acide diazophenylsulfureux

et naphtol « et p. orangd i et 2 de Poirier), coloration —
Rouge fuschine.

Trop^olme 0. Chrysoine (acide diazophenylsulfureux et

resorcine), coloration — Jaune orange, virant au ponceau
par une petite quantite d’eau, I’eau en exces ramene au
jaune orange.

Trop^oline Y. (acide diazophenylsulfureux sur le phenate
de sodium), coloration — Jaune orangd, virant ^ I’orauge

par I’eau.

Trop^oline 00. (orange 4 de Poirier), (acide diazophenyl-

sulfureux sur diphenylamine), coloration. — Violet rouge,
passant au violet Parme avec un exces d’acide sulfurique.

Hiliantine (orange 3 de Poirier) (acide diazophenylsul-

fureux sur dimethylaniline), coloration — Brun jaune,

virant au ponceau par I’eau en exces.

Eosine B. (derive tetrabrome de la fluoresieine), colora-

tion — Jaune.
Eosine JJ., coloration — Jaune.

Safrosine] (nitrobromofluoressi6ine), coloration — Jaune.
EihyUosine (ce produit est precipite par le sel mercurique

et pr6sente en outre, comme la plupart de ces derives un
dichroisme remarquable), coloration — Jaune.

Separation de la cochenille el de I’orseille du sulfoconjugui
de la fuschine. — Dans un melange d’orseille ou de coche-
nille et d’acide sulfoconjugud de la rosaniline, on pent
encore caracteriser ces derniers corps en traitant quelques
centimetres cubes du produit suspect par un leger exces
d’acide chlorhydrique. On epuise alors par plusieurs traite-

ments a I’alcool amylique (agitation et d6cantation succes-
sives) qui dissout completement les produits de I’orseille ou
de la cochenille, et laisse dans la solution aqueuse la plus



VIN444

grande partie du derive sulfoconjugud de la rosaniline.
Si la liqueur reste incolore apres les traitements a I’alcool

araylique, il n’y a pas de sulfo de la rosaniline, si, au
contraire, elle reste colorde en rouge et que par I’ammo-
niaque en exces la liqueur devienne incolore, on pent
conclure la prdsence de I’acide sulfoconjugue de la rosa-
niline

;
I’acide chlorhydrique concentrd ramene au rouge

vif la liqueur ammoniacale incolore.

Ajoutons encore que la cochenille ammoniacale n’est pas
completement enlevee des solutions aqueuses et acides par
I’alcool amylique. 11 faut done, si Ton suppose un melange
de cochenille ammoniacale et d’acide sulfoconjugue de la

rosaniline, avoir recours pour les distinguer h I’essai

n° 3, en ayant soin de s’assurer, apres la precipitation par
le sel de mercure, que la liqueur filtree est legerement
alcaline. Dans ces conditions toute la matiere colorante de
la cochenille reste a I’etat de laque sur le filtre

;
seul, le

sulfoconjugud de la rosaniline passe dans la liqueur.

On pourra s’assurer qu’il a ete employe une quantite
suffisante de sel de mercure pour precipiter la totalite de
de la laque de cochenille en ajoutant a nouveau une petite

quantite d’acetate mercurique, laissant reposer quelques
minutes et filtrant a nouveau

;
si le produit renferme un

sulfo de la rosaniline, la liqueur rosee doit se decolorer
completement par les alcalis et devenir rouge vif par un
exces d’acide chlorhydi’ique.

L’orseille reste comme la cochenille ammoniacale a I’etat

de laque, en presence d’un exces de sel de mercure et de .

potasse. On pourra done encore rechercher dans ce produit,

par ce precede I’acide sulfoconjugu6 de la rosaniline, les

tropeolines, ou les oranges.
Enfin M. A. Gauthier a publie pour I’examen des colora-

tions des vins une methode dichotomique dont I’emploi

donne de bons resultats.

MARCHE SYSTEMATIQDB A SHIVRE POHR RECONNAITRE LA NATURE
DES MATIBRES COLORANTES ETRANGERES AJOCTEES AD VIN

Pi'iparation prealable de I’essai. — On ajoute au vin k examiner
le dixieme de son volume d’un melange de blanc d’oeuf battu avec 1,5 vo-

lume d’eau. — Au bout d’une demi-neure on filtre la liqueur et on la

fait passer au ton violet en ajoutant quelques gouttes de bicarbonate

sodique. Toutes les reactions suivantes, sauf celle de I’indigo, doivent etre

tent6es sur le liquide ainsi prepare. Les litres et les volumes des bqueurs

servant de reactifs doivent etre pris tres exactement.



)A) — On met ii part

a liqueur vineuse vio-

lac^e obtenue aprfes

collage. On continue
h laver le precipito al-

bumineux jusqu’k ce

que les liqueurs de la-

vage coulent incolores.

Deux cas peuvent
alors se presenter.

(B) — 2 centimetres cu-
bes devin suspect colle

sont traites par6;i8 cen-
timetres cubes d’une
solution de carbonate
de sodium au 200.

{a) — La precipito du au collage et retenu par
le liltro reste apres lavage de couleur vi-

neuse, lilas on Idas marron. On passe a
I’essai (B).

(b) — Le precipito est bion violacd ou bleu. On
le detacho du liltre, on le d61aie dans do I’eau

et Ton saturo avec soin par du carbonate
notassiquo etendu. On obtient ainsi un me-
lange de couleur bleu fonce, et aprfes la fil-

tration une liqueur bleue. — Une partie du
precipito nonsalure decarbonate alcalin,bouil-

lie avec do I’alcool, donno une liqueur bleiie

et non rose Indu/o

.

{a) — Le melange avec le carbonate vire au
lilas ou au violet; quelquefois seulement il

prend une teinte vineuse ou violac6e. On
passe (i I’essai (G)

{bj — Le melange vire au vert bleuatre avec
ou sans trfes 16gere teinte vineuse. On passe
il I’essai (L).

(C) — On porte a I'ebul- /

lition le melange lilas \

ou vineux de I’essai <

repondant aux reac- /

tions (B) {a). \

(D) — On trade 4 centi-

metres cubes du vin
code ayant repondu &
I’essai (Gj(a)par 2 cen-
timetres cubes d’une
solution d’alun h 10 p.

100 et 2 centimetres
cubes d’une solution h
10 p. too de carbonate
de sodium cristallise.

On jette sur un filtre.

On examine la laque
insoluble et la liqueur
filtree.

(a) — L’essai reste colore en rose ou en lilas

vineux. On passe ii I’essai (D).

(b) — Le lilas et le ton vineux disparait (il

peut etre remplacS dans le cas du phytolacca
par du marron). On passe a I’essai (E).

() — Laque lilas passant peu k" peu au
rose roux k I’air. Liqueur filtree grisiitre

avec teinte marron. Le bicarbonate de so-

dium k 8 p. 100 avive k chaud la teinte

rouge Pernambouc.
() — Laque vineuse violacee. I.iqueur fil-

tree vert bouteille, brun, marron faible si

le Campeche etait plus abondant. L’ebulli-

tion avec le bicarbonate de sodium donne
une solution d’un beau violet. . Campeche.

(c) — Laque bleuatre ou bleu verdktre legkre-
ment rose. — Liqueur filtrge lilas. L’ebulli-

tion avec le bicarbonate ne fait pas disparai-

tie entierement cette teinte; I’eau de chaux
laissepersister le rose k froid. . Cochenille.

{d) — Laque vert bleuktre. — Liqueur presque
incolore. L’ebullition avec le bicarbonate so-
dique fait passer la liqueur au ton the
fonce. Yinsnaturels dequelquescepages.

(E) — 4 centimetres cu-
bes du vin ayant subi
I’essai (G) (6) sont trai-

tes par 2 centimetres
cubes d’alun k 10 p. 100;

on ajoute 2 centime-
tres cubes de carbonate
de sodium k 10 p. 100
et Ton filtre.

(a) — La liqueur filtree est d’un ton lilas ou
vineux. On passe 6. I’essai (F).

(b) — La liqueur filtree est vert bouteille ou
vert marron. On passe it I'essai (G).

(F) — 2 centimetres cu- 1

bes de vin coll6 sont
j

traites par 1 centime- /(«)— Laliqueurfiltreepasserose. Phytolacca.
tre cube de sous-ace- > \b) — La liqueur qui filtre passe jaunatre ou
tate de plomb k 15 de- i de teinte rousse Betterave /raiche.
gr^s Baum6. On agite, 1

on filtre. /
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(G) — La laque lumi-
neuso obtenuo par
I’essai (E) {b) etait

(II) — On prericl 2 nou-
veaux centimetres cu-
bes de vin primtif
ayant repondu ii I'es-

sai(G)(a), on les traite

par 2 centimetres cu-
bes d'une solution de
bicarbonate de soudc
cl 8 p. 100 chargee de
gaz carbonique.

(I) — Apres I’essai {Gi){h)

on traite 5 centime-
tres cubes de vin colle

par quelques gouttes
d’eau de bcaryte en
petit exces; on porto
ii I’ebullition, on laisse
refroidir, on agite avec
10 centimetres cubes
d’ether. acetique. On
tiltre Tether, on Teva-
pore doucement.

(a) Bleu fence. On passe h I’essai (II;.

{b) — Verte, vert rose, ou vert tres 16geremerit
bleuiltre. On passe (i I’essai (I).

{a) — La liqueur reste un instant lihas et passe
presque aussitot an gris bleuatre Un echan-
tillon nouveau traite comrrie ci-dessns par le
carbonate de sodium et bouilli deviont gris
sombre vordatre Sy.vea'H-

[b) — La liqueur garde une teinte lila.s on
inarron sale. Le carbonate de sodium em-
ploye comme ci-dessus tend ii la decolo-
rer UieLle.

(K) — Un nouvel echan-
tillon de vin suspect
est traite suivant (B)

par le carbonate de
sodium.

(L) — I.e melange de
vin et de carbonate
de sodium proveriant
de Tessai (B) {b) est.

porte k Tebullition.

(M) — On traite le vin
ayant repondu k Tes-
«ai (L) (0) par Talun et

le carbonate de sodium
comme il est dit plus
haut en (D); on filtre.

(a) — La liqueur aqueuse provenant de Teva-
poration de Tether devient rose ou violac6e,
et teint la sole. Lasoie teinte touchee parllGI
concentre se decolore (fuchsme). — Kile
pcasse au violet, au bleu fence, enfin au vert
\safranine). — Elle passe au bleu indigo,
puis aujauuo ieniWe movie {niauvaniline).— Elle se decolore difficilement par HGI,
blanchit par Taction de Teau et du zinc a
100 degres et se recolore a Tair [chrijsoto-
luidine). — La sole teinte en brun vire au
rouge brun par HGI {brun d'aniline).
Fuschine et colorants derives de la
houille.

(b) — La liqueur d’evaporation de Tether ne
rougit pas, ou sa teinte legere ne se fixe pas
sur soie apres lavage. 0?i passe d I’essai (K).

(a)-— Le melange verdatre, vert bleudtre(quel-
quefois tr6s legerement violace), tend a se
decolorer quand ou le chauife./’ar I'acetate
d’alumine etendu, il reste violet vi-
neux Yin naturel.

{a') — Avec les caracteres generaux ci-dessus,
la liqueur vineuse prend par le borax une
couleur vert fence bleuatre

;
par la reaction

(E) on obtient une laque vert bouteille fonce.
Le vin reste rose par Tacetate d’alu-
mine Vm teinturier.

(b) — Le melange gris jaunatre, legerement
violace le plus souvent, passe k une teinte
rousse quand on le chaune. Par quelques
gouttes d’aluminate de potasse il reste rose.— Par Tacetate d’alumine etendu, il passe
au violet bleuatre. Par le borax il prend
une teinte grise avec pointe de li-

las Myrtille.

(a) — Il se colore, en violet ou ll.las vio-
let •

. . Campdche.
{b) — Il tend k se decolorer en passant au
janne-verdatre, au vert sombre ou marron.
On passe d I’essai (M).

(a) — La couleur du liquide filtr6 est li-

las Phytolacca.
{b) La liqueur filtree passe au vert bouteille ou
au vert marron. 07i passe d l'essai{ts).
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(N) — Du vin C0II6 ayant
rSpondu h I’essai (M)

(6), on prend 2 centi-

metres cubes que Ton
mele avoc 3 centime-
tres cubes d’une solu-

tion de borax saturee
h 15 degres.

(0) — Un echantillon de
vin ayant repondu h
l’essai’(N) («) est traite

par I’alun et le carbo-
nate de sodium comme
il est dit en (D).

(?)— Un echantillon de
vin colle ayant re-

pondu a I’essai (M)(6)
est traite par I’ammo-
niaque et Tether com-
me il est diten (I).

(R) — Le vin ayant re-
pondu k Tessai (P) {b)

est traite par son vo-
lume d'une solution
d’acetate d’alumine
marquant 2 degres au
pbse-acide Beaume.

(S) — Le vin ayant re-
pondu k Tessai (R) (b)

est traite par Talun et

le carbonate de sodium
comme il est dit en
(D); au bout de quel-
ques minutes on jette

sur le filtre.

i

(a) — La liqueur garde une teinto vineuso ou
violacee. On passe h I'essai (O).

(b) — La liqueur prend un ton gris bleuklre,
gris verdktre, quelquefois avec une 16gkro
pointe do violet. 07i passe a I’essai (P).

i

(a) — La laque alumineuse est bleu vio-

lac6 S2ireau, Eieble.
{b) — La laque alumineuse est verdktre ou

vert bleuktre ;
la liqueur filtree est vert bou-

teille clair; un essai par le bicarbonate de
soude, comme en (H), passe au jaunktre
sale Tro'ene.

(c) — La laque lumineuse est vert cendre ou
rose; la liqueur passe au vert bouteille
avec pointe de marron ou de rose. Par le

bicarbonate de sodium, comme il est dit

ci-dessus, Tessai devicnt gris fonck a
chaud Myrtille.

i

{a) L’ether etant evapore, la liqueur qui reste

devientrose par Tacide acetique. Fuchsine.
(b) — La liqueur ne rosit pas par Tacide eaceti-

que. On passe (i I’essai (R).

1 {a) — La teinte du melange reste vineuse

\ {Myrtille, vin naturel). On differencie

I comme il est dit en (K).

j
(b) — La teinte du melange devient violacee,

f bleuktre. On passe a I’essai (S).

I
(a) Laque vert clair, legerement bleutke et ro-

I see, liqueur filtree vert bouteille clair avec
pointe de marron. Par le borax employe

1 comme il est dit en (^N) on obtient une colo-

1 ration vineuse. ParVaddition de son volume
I d’ammoniaque (10 pour 100 parties d’eau) on
1 obtient une coloration gris jaunktre. Myr-
< tille.

{b) — Laque verte legerement bleuktre, sans
rose. Liqueur filtrke vert bouteille sans
marron. Par le borax, employe comme ci-

dessus, liqueur gris bleu verdktre. Par addi-
tion d’ammoniaque, comme il vient d’etre

dit, coloration vert bouteille sombre. Mauve
\ noire.

VIMIGRE
Syn. anglais, Vinegar,
— alleniand, Veiiiessig.

Le vinaigre est de Tacide acdtique dilud dont la force, la

saveur et la composition varient selon Torigine du produit,

Le meilleur vinaigre est obtenu en exposant le vin a Tac-
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tion de I’air a Line temperature convenable. On peut aussi
convertir en vinaigre la biere, le cidre, le poire et les
liquides alcooliques ou sucres. ioJ\ de sucre, lo de levure
de biere et 8fi parties d’eau, expos6es a I’air pendant un
mois environ donnent du vinaigre de bonne qualite.
On fabrique aussi une grande quantite de vinaigre par la

distillation du bois. II est connu alors sous le nom d’acide
pyroligneux,

L’acide acdtique pur est solide jusqu’a iG<>8.

A cette temperature, il se transforme en un liquide inco-
lore d’une densite de i,o65. II possede une odeur caracte-
ristique particuliere, et il est aussi corrosif que les acides
mineraux les plus energiques.

L’acide acetique est soluble en toute proportion dans
I’eau

;
il bout a 120“; sa vapeur est inflammable et brale

avec une flamme bleue. L’acide acetique qui contient
seulement un equivalent d’eau a une densite de i,o63;

celui qui contient 3o p. 100 d’eau a une densite de
1,079 qui est sa densite maximum

;
si ou le dilue avec une

quantite d’eau plus grande, sa densite est la meme que
lorsqu’il ne contient qu’un Equivalent d’eau, comme le

montre la table suivante dressee par M. Mollerat :

Densite Proportion d’eau p. 100.

i,oG3o 0,0

1,0742 10,0

1,0770 22,5

1,0791 32,5

1,0765 45,0

1,0742 55,0

1,0721 66,5

1.0758 97,5
1,0637 108,5

i,o63o 112,2

Cette table montre que la force de I’acide acetique ne
peut pas etre e.stim6e d’apres sa densite.

Le vinaigre est souvent falsifie de diflferentes manieres,
a savoir : par dilution avec de I’eau ou avec du vinaigre de
qualite inferieure, ou par addition d’acide pyroligneux ou
acide sulfurique.

On augmente souvent sa saveur piquante en le faisant

macerer avec des substances Acres, comme le poivre de
Cayenne, le poivre long, les semences de moutarde, etc.

On lui melange aussi quelquefois des sets milalliques, du
sel commun, etc.

La seule mEthode exacte pour dEtenuiner la proportion
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d’acide contenu dans le vinaigre, consiste a determiner la

quantity de carbonate de sonde sec necessaire pour la sa-

turer.

Soubeiran dit que loo parties de vinaigre de bonne qua-

lity (vinaigre d’Orl6ans) sont satur6es par lo parties de car-

bonate de potasse, etc.

On pent faire une liqueur d’essai en dissolvant loo gram-
mes de carbonate de soude sec dans de I’eau distillee, de
facon i\ obtenir un litre de solution, puis on fait un essai

alcalimetrique (voir Alcalimitrie).

Acide sidfiinque. — On prend un poids connu de vinaigre

c\ essayer, 54o centimetres cubes par exemple. On fait

dvaporer a ioo° jusqu’a ce qu’il n’en reste que 3o centime-
tres cubes; on laisse refroidir la capsule, et on ajoute cinq

a sLx fois son volume d’alcool, puis on agite bien le tout

avec une baguette de verre. On filtre alors la liqueur afin

de s6parer les sulfates insolubles, et on ajoute a la liqueur

filtr6e une solution de chlorure de baryum. Si le vinaigre

contient de Tacide sulfurique, il se produira un precipite de
sulfate de baryte

;
on humecte ce precipite avec de I’acide

nitrique, on filtre, on lave, on seclie, on calcine legere-

ment, et on pese. 117 de sulfate de baryte anhydre repre-
sentent 40 d’acide sulfurique anhydre, ou i gramme de
sulfate de barjde contient 0,34072 d’acide sulfurique.

Lorsqu’on a besoin de resultats moins exacts, on pent se

dispenser de faire evaporer le vinaigre. Pour cela, on le

traite par I’alcool, et on pent immediatement estimer la

proportion d’acide sulfurique en versant du chlorure de ba-

ryum dans une quantite connue de vinaigre, jusqu’a ce
qu’il cesse de se produire un precipite

;
puis on traite ce

precipite comme il a ete dit ci-dessus.

M. Payen a donn6 le precede suivant pour reconnaitre la

presence d’un acide mineral (acide sulfurique, chlorhy-
drique ou nitrique)

:

On delaie o ,.3 de fecule dans 100 centimetres cubes de
vinaigre a essayer, puis on fait bouillir pendant une denii-

heure environ. Si le vinaigre ne contient pas un desacides
min^raux ci-dessus, I’addition d’un peu d’iode donnera au
liquide refroidi une coloration bleu fence, tandis que s’il

en renferme, il n’y aura pas de coloration.

Ce precede est basd sur la proprietd que possedent ces
acides de convertir la fecule en dextrine, puis en glucose,
quinebleuissentpas parl’iode. On reconnait ainsi 2 0u5 mil-
liemes d’acide sulfurique.

M. J.-H. Huber met k profit la coloration que I’acide mo-
lybdique prend avec I’acide sulfurique dans certaines con-
ditions. On dvapore sur une lame de platine quelques
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gouttes d’eau satur6e et parfaitement neutre de molybdate
d’ammoniiim. On ajoute ensuite quelques gouttes de vinai-
gre a examiner, et I’on evapore de nouveau sur un Ijec

Bunsen de maniere que la substance reste encore liumide.
En soufflant alors sur la lame, on volt apparaitre une colo-
ration bleuatre, manifeste, si le vinaigre contient de I’acide
sulfurique

;
cette coloration disparait par la clialeur et appa-

rait de nouveau si Ton refroidit la lame en soufflant dessus.
{SociH6 chimique, 55, 90, i88i.)

Acide pyroligneux. — Cette fasification est tres commune
;

on pent toujours reconnaitre I’acide pyroligneux a son
odeur et a sa saveur empyreumatique qui sont tres carac-
tdristiques. Get acide du reste n"est pas nuisible. On recon-
nait sa presence dans le vinaigre h I’absence de tarlre et de
glucose, et ^ la presence d’un peu de substance brune,
amere, ainsi que des sels de sonde que renferme presque
toujours I’acide pyroligneux.

Substances dcres. — Le poivre de Cayenne, les semences
de moutarde et d’autres substances acres, sont quelque-
fois melangees au vinaigre pour lui donner une force fac-

tice. On en reconnait la presence en saturant I’acide par
un alcali. L’acidite du vinaigre etant ainsi detruite, la saveur
acre des substances employees restera seule perceptible.

Sels. — On reconnait parfois des sels metalUques dans le

vinaigre, principalement ceux de cuivre, de plomb, de zinc,

et qui proviennent generalement des appareils employes
dans la fabrication de cet acide. On reconnait la presence
du plo7nb au precipite jaune produit par I’iodure de potas-

sium ou par le chromate de potasse, lorsqu’on trade le

vinaigre par ces reactifs. Le precipitd produit par le pre-
mier de ces reactifs est soluble dans I’eau chaude, ainsi que
dans un grand exces de rdactif

;
le precipitd produit par le

chromate de potasse est soluble dans une solution de po-
tasse pure, et si on le met digerer avec de Fammoniaque,
il devient d’une couleur rougeatre ou rouge orange. On ne
doit employer ce dernier reactif que dilue. Si le vinaigre

contient du plomb, on aura un precipite noir en traitant le

vinaigre par un courant d ’hydrogene sulfure.

Le cuivre est dgalement precipitd en noir par I’hydrogene
sulfurd

;
dans ce cas, on decolore une portion de vinaigre

par le noir animal
;
en le traitant par Fammoniaque, il revieu-

dra bleu, brun ou rouge cramoisi par le ferrocyamure de
potassium. La presence du zinc peut-etre decele au moyen
du ferrocyanure de potassium qui dounera un precipite.

Mais le meilleur moyen de mettre la presence de ce m6tal

en evidence consiste a neutraliser le vinaigre par Fammo-
niaque, a filtrer et a essayer cette liqueur ammonicale par
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le sulfhydrate d’ammoniaque. Si on obtient im pr6cipit6

blanc, on pent conclure a la presence du zinc. La plus

petite proportion, — une trace, — de fer suffit pour donner
line couleur grise an pr6cipit6, et si la proportion du fer est

plus considerable le pr6cipit6 est noir.

Proportion d'extrait obtenu par Vevaporation de bon vinai-

gre de vin. — Selon MM. Jules Gamier et Harel, l’6vapora-

tion de 100 grammes de douze 6chantillons de vinaigre pur
ont donne :

I. . . . 100 gr.

gr.

— 2,5 7. . . .

gr-

100 gr. — 2,0

2. . . .
— 8. . . . - 1,8

5 . . . .
— 2,2 9. . . . — 1,0

4. . . .
— 2,1 10. . . . — 2,3

5 . . . .
— 2,0 II. . . .

.

— 1^7

G. . . .
— 2,2 12. . . . — 2,4

Le minimum d’extrait produit par le vinaigre de vin pur
est par consequent de i p. 100, et le maximum de 2,4 p. 100,

la moyenne 6tant de 2,06 p. 100.

Ges resultats peuvent jusqu'a un certain point indiquer si

le vinaigre de vin h essayer est pur ou fraude, car la quantite

d’extrait retire du vinaigre fraude est toujours beaucoup
plus considerable. Le vinaigre de vin donne moins d’extrait

que les autres vinaigres et,-de plus, si on traite son extrait

par I’alcool, il se dissoudra presque entierement en laissant

un residu de tartre, tandis que le vinaigre de glucose laisse

apres evaporation un residu peu soluble dans I’alcool et

reste mou et visqueux.
Vinaigres de Mere, de cidre et de poiri. — Ces vinaigres se

distinguent du vinaigre de vin en ce qu’ils ne contiennent
pas de tartre et que leur pouvoir saturant est tres inferieur

a celui du vin deduction faite de I’acide sulfurique ou des
autres acides qu^’ils peuvent contenir.

ZINC

Syn. anglais, Spelter.

— allemand, Zink.

On retire le zinc principalement de deux minerais : la

blende qui est un sulfure de zinc et la calamine qui est du
carbonate de zinc.

Ce dernier mineral est le plus abundant et fournit par
consequent la plus grande partie du zinc du commerce.
Cependant la blende est le mineral generalement employe en
Angleterre (a la ligne). Les principaux sont ceux d’lserlohn.
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de Sik^sie, de la Vieilk-Monlacjne, de Ckine, et de VAmirique
till Nord.
Le zinc du commerce, quelle que soit son origine, n’est

jamais pur, il contient ordinairement environ ip. 100 de lor,

de plomb, • et quelquefois aussi du carbone, du cuivre, du
cadmium et de I’arsenic.

La proportion du fer contenue dans le zinc s’eleve quel-
quefois a 5 oil 6 oil memo 8 ou 10 p. 100

;
la plus faible de

ces proportions le rend impropre a certains usages
;
a cet

etat, il est difficile a laminer et presque impropre a la fabri-

cation du fer galvanise
Ces impuretes proviennent principalement des minerais

qiii ont fourni le zinc
;
mais ce fer, quand il se trouve dans

d’aussi fortes proportions, provient de I’appareil employe
pour fondre le mineral dans le proedde beige et dans lequel
le zinc volatilise se condense dans des recipients de fer

fondu on il reste k I’etat liquide pendant plusieurs heures.
Pendant ce temps il s'empare d’une grande quantite de fer.

Ce precede est celui employe dans I’etablissement conside-
rable de la Vieille-Montagne, et le zinc qui y est fabrique
contient par consequent toujours du fer, quelquefois dans
une grande proportion. Dans le precede appele procidi

siUsien, employe a Stolberg pres d’Aix-la-Chapelle et en
Silesie, les moufles et les condensateurs sont en argile

;
le

zinc qui s’ecoulc graduellement de ces condensateurs est

refondu (aii moins a Stolberg) dans des recipients d’argile
;

aussi, le zinc de cet etablissement est-il d’une remarquable
purete a ce point de vue.

Pour determiner la quantite d’impuretes contenues dans
le metal, on procede de-la maniere suivante :

On dissout un certain poids (29,5 par exemple) du mdtal,

dans un leger exc6s d’acide chlorydrique. S’il reste un
rdsidu noir insoluble, e’est du carbone qii’on separe par
filtration, qii’on lave et qu’on pese.

Dans la liqueur acide filtree, on fait passer un courant
d’hydrogene sulfurd en exces et on laisse le tout au repos

pendant quelqiie temps, dans un lieu moderdment chaufie
;

s’il se trouve du plomb, du cuivre, du cadmium et de Var-
senic, i\s seront precipitds al’etatde sulfure et pourront etre

sdpares par filtration.

On fait bouillir la liqueur filtree qui contient le zinc et le

fer jusqu’a ce que toute odeur d’hydrogene sulfure ait dis-

paru, puis on ajoute un peu d'acide nitrique pour peroxyder
le fer et on fait bouillir le tout. Quand la liqueur qui ne doit

pas contenir un exces d’acide (si cela etait, on evaporerait

pour chasser I’exces) est refroidie, 011 ajoute un exces de

carbonate de baryte pulverise et on agite bien le tout.
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On laisse reposer, et apres une lieure, le peroxyde de fer

sera conipletement depose a T6tat de carbonate basique de
I'er, melange a nn exces du carbonate de baryte employe.
On recueille alors le precipite sur un filtre et onle lave.

On ajoute de I’acide sulfurique dilue a la liqueur filtree

pour precipiter la baryte en solution et apres avoir separe
par filtration le sulfate de baryte, on precipite a I’etat de
carbonate de zinc la liqueur filtree qui ne contient plus que
de Toxyde de zinc en y versant un exces de solution de
carbonate de soude

;
on fait bouillir le tout et on recueille

sur un filtre le carbonate de zinc produit qu’on calcine for-

tement
;
I’acide carbonique se degage, puis on pese 1‘oxyde

de zinc qui reste
; 4° d'oxyde de zinc contiennent 3a gram-

mes de metal, ou cliaque gramme d’oxyde de zinc contient

o,8oia8 de zinc. On determine la proportion des impuretes
par la difference de poids.

Analyse des minerals de zinc. — Beaucoup de minerais
renferment accidentellement du zinc

;
dans quelques-uns,

— par exemple dans la cjalene (sulfure de plomb), la pro-

portion dn zinc est quelquefois assez considerable, pour
en permettre la separation qu’on effectue dans ce cas par
simples lavages. On pent ainsi separer economiquement
et tres rapidement les deux minerais a cause de leur diffe-

rence de densite.

Les principaux minerais de zinc, comme nous I’avons dit,

sont la blende et la calamine et ce sont les seuls minerais

exploites.

La blende est un sulfure de zinc naturel. On la rencontre
generalement en masses amorplies, de structure laraellaire

ou fibreuse, cassante, generalement noire ou verdatre

;

frequemment, cependant, elle est brune ou couleur de
rouille, quelquefois aussi, mais rarement, elle est jaune.

La blende se rencontre rarement a I’etat de purete
;
elle

est en general souillee par des sulfures de fer, de cadmium,
de plomb, de euivre et d'arsenic

;
elle contient aussi liabituel-

lement d^Valumine, de \a.silice, de la magn^sieet du fluorure

de calcium.

Quand la blende est retiree de la galene, il est important

de s’assurer si elle est bien preparee, et si elle a ete conve-

nablement separee du sulfure de plomb, car cette derniere

substance possede une action tres destructive sur les mou-
fles dans lesquels s’effectue la reduction.

En .\ngleterre, la blende bien preparee contient quelque-

fois jusqu’a 9 !>. p. loo de sulfure de zinc, 6 p. loo de proto-

sulfure de fer et a p. loo de matieres terreuses
;
sa density

varie de 5,6 a 4,o. La blende contient en moyenne de 5o a

5a p. ioo de zinc.
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L'’analyse de ce minerai se fait cle la maniere suivante.
On r6duit en poiidre tres fine un poids determine de

minerai,— 29, 5 par exemple, — et on les dissout dans I’acide
nitrique pur ou dans I’eau regale a Taide de la chaleur. Les
sulfures sont oxyd6s, une partie du soufre se convertit en
acide sulfurique tandis qu’une autre partie se separe d’abord
sous forme de flocons gris, mais qui, sous I’influence de
I’acide bouillant, s'agglomerent graduellement en masses et
qui prennent finalement une couleurjaune pur. Onprolonge
la digestion dans Lacide jusqu’^ ce qu’on obtienne ce resul-
tat. On jette alors le tout sur un filtre qui retient non
seulement ce soufre indissous, mais encore la silice qui
etait contenue dans le minerai.

Ces substances insolubles sont alors lavees et dessechees
a une douce chaleur, puis les morceaux de soufre et la

silice peuvent etre peses separement.
Apres avoir pese le soufre, on le volatilise dans un petit

creuset de platine tare
;

s’il reste un residu fixe, il est

forme de I’oxyde du metal avec lequel le soufre etait com-
bine ou de quelqu’autre substance insoluble provenant de la

gangue.
On fait alors passer a travers la liqueur filtree un cou-

rant d’hydrogene sulfure, s’il se produit un precipite noir,

c’est un indice de la presence du plomb ou du cuivre, si le

precite est jaune, il est du a la presence de Varsenic ou de
I’oxyde de cadmium

;
mais quel que soit le precipite, on le

separe par filtration, on le lave et on le conserve pour un
essai ulterieur dans le cas on Ton desirerait determiner plus

tard sa nature et sa proportion.

On fait ensuite bouillir la liqueur filtree jusqu’a ce que
toute odeur d’hydrogene sulfure ait disparu, puis on la sur-

sature par Tammoniaque. Get exces d’ammoniaque produit
d’abord un precipite d’oxyde de zinc et de peroxyde de fer,

mais I’oxyde de zinc se redissout dans Lexers d'ammoniaque,
tandis que le peroxyde de fer reste sur le filtre a I’etat in-

soluble.

Comme ce dernier retient une certaine quantite d’oxyde
de zinc, on redissout immediatement le peroxyde de fer dans
une petite quantite d’acide chlorhydrique. Onajoute de nou-
veau de I’ammoniaque en quantite suffisante pour neutraliser

exactement I’acide
;
des que quelques flocons bruns rou-

geatres de peroxyde de fer apparaissent, et qu’ils ne se

redissolvent pas en chauffant la liqueur, on ajoute du
succinate de fer qu’on recueille sur un filtre et qu’on lave

;

puis on ajoute la liqueur filtree a celle obtenue prec6dem-
ment.
On traite par le sulfhydrate d’ammoniaque toute la
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liqueur filtree qui est fortement ammoniacale, claire et

incolore; le zinc est pr6cipite a I’etat de sulfure de zinc. On
laisse conipletement reposer ce pr6cipite qui est Wane et

voluinineux, puis on decante la liqueur et, on jette le pre-

cipite sur un filtre.

11 est iiecessaire d’op6rer ainsi, car autrement le sulfure

de zinc obstruerait rapidement les pores du papier filtre, ce

qui rendrait la filtration excessivement lente. Au contraire

en decantant la liqueur claire surnageante, la filtration

s'opere tres rapidement.
On lave le precipite avec I’eau a laquelle on a ajoute uu

•pen de sulfhydrate d’ammoniaque, et on le laisse digerer,

])endant qu’il est encore liumide, avec le filtre dans I’acide

chlorliydrique concentre
;

il s’y dissout avec degagement
d’hydrogene sulfure. On laisse digerer le tout dans I’acide

jusqu’a ce que toute odeur d’hydrogene sulfure ait dis-

paru, on filtre la liqueur et on lave le filtre avec de I’eau

chaude.
L'oxyde de zinc contenu dans la liqueur filtree est alors

precipite au moyen du carbonate de sonde. Cependant,
conime la liqueur filtree contient une grande proportion de
sels ammoniacaux, on doit ajouter du carbonate de soude en
quantite suffisante pour les decomposer, puis on fait evapo-
rer le tout a siccite dans un vase incline a 45°, pour eviter

des pertes par projection. On ajoute de nouvelles quantites

de carlmnate de soude aussi longtemps qu’une bande de
papier de curcuma brunit lorsqu’elle est maintenue dans la

vapeur qui s’ecliappe du flacon
;
ou bien aussi longtemps

qu’on observe des fumees blanches lorsqu’on introduit dans
cette vapeur une baguette humectee avec de hacide chlory-
drique legeremeut (blue.

L’addition de carbonate de soude a la liqueur ne produit
d'abord aucun precipite, mais par rebullition, et comme les

sels ammoniacaux qui se trouvent en solution se decom-
posent graduellement, il apparait un precipite blanc de car-
bonate de zinc.

On traite par I’eau bouillante la masse seche qui reste
apres ^evaporation et on filtre

;
on lave a I’eau chaude puis

on desseclie le carbonate de zinc qui se trouve sur le filtre,

on le calcine fortement dans un creuset de platine et on pese
I’oxyde de zinc qui reste.

•

On ne doit pas oublier d’essayer par le sulfhydrate d’ammo-
niaque la liqueur separde par filtration du carbonate de zinc
precipite i)ar le carbonate de soude, car s’il se produisait un
precipite blanc volumineux, ce serait une preuve que tons
les sels ammoniacaux n’ont pas 6te decomposes et que, par
consequent, la liqueur contient encore du zinc.
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Dans ce cas, on separe le precipite ainsi produit et on le
traite conime il a ete dit ci-dessus.

^

Les^ substances terreuses sont contenues dans la liqueur
separee par filtration du sulfure de zinc produit par le sul-
I'hydrate d’ammoniaque.

Calamine. — C'est le minerai de zinc le plus abondant; il

contient souvent du silicate de zinc du carbonate de zinc, du
carbonate de cuivre, des pyrites de fer et de la galeve.
Nous donnons ici la composition desrainerais de calamine.

COiU’OSANTS.

SILICATE
andrydre

do
New-
Jersey.

SILICATE

andrydre
de la

Vieille-

Montagne .

CALAMINE
de la

Vieillc-

Montagne.

CALAMINE

de

Stolberg.

CALAMINE

eleclrique

de

Busgaw.

Oxyde de zinc 7,13 63,2 5,4 2,1 66,4
Silice •25,0 25,6 2,0 3.3 26,2
Eau )) 1,0 0,6 0,8 7,4
Oxyde de manganese.. . 2,7 » » » »

Carbonate de zinc. . . . » )) 89,0 60,0 »

Oxyde de fer 0,7 4,8 3,9 27,0 »

Sulfure de fer » )) )) 1.4 »

Argile )) 3,4 » 3,4 ))

Magnesie » )) » 2,0 »

L'analyse de ces minerais est la meme que pour la blende,
excepte qu'au lieu d’acide nitrique ou d"eau regale, on doit

employer de I’acide clilorhydrique.

Carbonate de zinc commercial. — Le carbonate de zinc du
commerce, ne contient souvent que des traces de cette

substance, car souvent on y ajoute une grande proportion

de sulfate de baryte et quelquefois le soi-disant carbonate

de zinc est remplace completement par du sulfate de baryte

ou du carbonate de chaux ou du sulfate de plomb. On recon-

nait ces fraudes en traitant Lechantillon par I’acide chlorhy-

drique qui dissout les carbonates de zinc et de chaux, mais

laisse intact les sulfates de baryte et de plomb. On jette le

tout sur un filtre et on ajoute d’abord un exces d’ammonia-

que qui pr6cipite la chaux a I’etat d’oxalate de chaux tandis

que le zinc reste en solution. On separe par filtration I’oxa-

late de chaux
;
on le lave, on le seche et on le chauffe de

maniere a le convertir en carbonate de chaux, puis on le

pese sous cette forme.
La liqueur ammoniacale separee par filtration de I’oxalate

de chaux est alors traitee par le carbonate de soude afin de

precipiter le zinc a I’etat de carbonate ou bien il peut 6tre

pr6cipite a I’etat de sulfure par le sulfhydrate d’ammoniaque

;
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dans ce cas, on opere de la maniere decrite pour Tanalyse

de la blende.

Pour reconnaitre si la portion insoluble dans Pacide chlory-

drique est formee par du sulfate de baryte ou de plomb, on
riiumecte avec du sulfhydrate d’ammoniaque

;
si c'est du

sulfate de plomb, il deviendra noir, si c’est du sulfate de
baryte, il restera blanc.

Sulfate de zinc commercial. — On le rencontre dans le

commerce en cristaux incolores rhombiques, droits, inaltera-

bles ou legerement efflorescents a Pair
;

il est inodore, d\me
saveur styptique et metallique, soluble dans deux fois et demi
son poids d'eau a i5° et dans son poids d’eau bouillante. 11

est insoluble dans Palcool
;

la densite de ses cristaux est

de 1 , 912 .

Cependant, on trouve souvent le sulfate de zinc du com-
merce en masses quelquefois cristallines, quelquefois amor-
plies et compactes

;
cela provient de ce qu’on Pa fondu dans

son eau de cristallisation puis coule dans des monies.
On Pobtient generalement en grillant de la blende (sulfure

de zinc)
;
e41e contient habituellement de la magnisie et des

traces de fer et de cuivre.

On obtient aussi le sulfate de zinc par Paction de Pacide
su.furique sur le zinc provenant des piles employees dans la

galvanoplastie.

Le sulfate de zinc pur doit etre completement soluble

dans Peau
;
si on ajoute de Pammoniaque a sa solution, il se

produit d’abord un precipite blanc mais qu’un exces de
reactif doit completement redissoudre.
On met en evidence la presence du fer en dissolvant une

certaine quantite de Pechantillon, puis en y ajoutant un
exces d’ammoniaque qui doniiera un precipite brim rougea-
tre de peroxyde de fer.

Pom’ determiner la quantite du fer, on dissout dans Peau
un certain poids du sel, on acidule la solution avec Pacide
chlorhydrique et on ajoute un exces de solution de chlorhy-
drate d’ammoniaque

;
on verse alors avec precaution de

Pammoniaque jusqu’a ce que quelques flocons de peroxyde
de fer apparaissent, puis on complete la precipitation du fer

au moyen d’une solution de succinate neutre d’ammoniaque
qui produit un precipite volumineux de persuccinate de fer

;

on recueille ce precipite sur un filtre, on le seche, on le

calcine et on le pese a Petat de peroxyde de fer.

On traite ensuite la liqueur separee par filtration du
peroxyde de fer par le sulfhydrate d’ammoniaque et on fait

Panalyse exactement comme il a ete dit a Particle Zinc et
Minerals de zinc.

Lorsqu’il ne s’y trouve qu’une trace de fer, il peut

26
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arriver que I’ammoniaque ne donne rien
;
mais dans ce cas,

le precipite produit par le sulfhydrate d’ammoniaque au
lieu d'etre blanc est gris ou noir.

Pour reconnaitre une trace de fer, on dissout une partie
de Pechantillon dans I’eau, on ajoute de I'acide nitrique, on
porte a I’ebullition et on neutralise I’acide aussi exactement
que possible par I’ammoniaque puis on traite par une infusion

de noix de galle qui produira une coloration noire (encre)
s’il y a du fer.

Pour reconnaitre le cuivre, on verse un leger exces
d’ammoniaque dans la solution du sel a essayer; s’il y a
production d’une belle couleur bleue, on conclura a la

presence du cuivre
;
on pent aussi reconnaitre ce metal en

acidifiant d’abord la solution du sel par Pacide chlorhydrique,
puis en la traitant par Phydrogene sulfure

;
on aura un

precipite noir. S'il ne s’y trouve qu'une trace de cuivre, le

precipitb au lieu d’etre noir sera brun fence.

Si le sulfate de zinc contient de la magnesie, on traite la

liqueur separee par filtration du sulfure de zinc par le phos-

phate de soude, qui donnera un precipite de 'phosphate

double d’ammoniaque et de magnesie.
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AVEG UNE DESCRIPTION SUGGINTE DE QUELQUES-UNES

DES MANIPULATIONS GHIMIQUES LES PLUS

IMPORTANTES

Affinity. — On appelle affinite, I’attraction specifique qui

existe entre les molecules des corps de differente nature,

et qui tend ^ les unir de maniere ^ former des composes de
constitution definie, qui ne peuvent etre detruits par des
moyens mecaniques et dont les propridtds different cliez la

plupart des Elements qui les ont produits.

Aldehyde. — Le terme Aldehyde est une contraction de
mots qui signifie : alcool ddshydrogend (alcohol deshydro-
genatus).

En effet, un alddhyde est un corps qui derive d’un alcool

par Elimination d’hydrogene.
La formation de EaldEhyde vinique par I’oxydation incom-

plEte et par suite dEshydrogination de I’alcool est exprimEe
par I’Equation suivante :

G^H602 + Q2 = + H202
(Alcool) Oxygene (Aldehyde) Eau

c’est-ji-dire que I’alcool, par I’absorption de deux Equiva-
lents d’oxygEne, perd Thydrogene pour former I’eau, et est
convert! en aldEhyde.

L’aldEhyde ordinaire est un liquide incolore, trEs fluide,

combustible, et douE d’une odeur EthErEe suffocante. II

bout h 11 °, et il est miscible avec I’eau, I’alcool et I’Ether.
Amidon. — Substance qui se trouve universellement

rEpandue dans le regne vEgEtal et aussi dans I’organisme
animal. 11 se rencontre dans les semences, les racines, les
tubercules et les Ecorces, dans les fruits pulpeux et dans
le sue exprimE de la plupart des vEgEtaux.
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L’amidon ordinaire provient de la farine de ble
;
la fecule

on amidon de poinme de terre s'extrait de ce tubercule, le

tapioca de la racine du Jatropha manihot; I’arrovv-root, du
Maranta arundinacea, le sagou, de latige et du sommet dn
Sagus farinifera, S. Rumphii. Toutes ces substances sont
de simples varietes identiques a I’amidon, au point de vue
de leur composition chimiqiie.

Si on melange de la farine a de I'eau et qu’on malaxe
le tout dans un nonet de toile, un liquide blanchatre passera
a travel’s la toile et par le repos laissera deposer de I’ami-

don. La substance retenue par le nouet est appelee gluten.

Cette substance est blanche et insoluble dans I’eau
;
elle est

azotee etconstitue la partiela plus nutritive de la farine.

L’amidon est une poudre blanche, douce au toucher, qui

craque entre les doigts. Examine au microscope, il parait

etre constitue par des grains transparents, ovoi'des
;

la

grandeur de ceux-ci varie selon les plantes qui I’ont

fourni, ceux de la pomme de terre sont les plus gros; ceux
des legumineuses, tels que les pois, sont plus petits et

ceux du ble et du riz sont plus petits encore.

Quand on examine la fecule de pomme de terre au mi-

Fig. 43,

croscope, elle presente I’aspect indiqu6 dans la figure

Chaque grain presente a sa surface un point particuher a

qu’on nomine le hile et autour duquel la matiere se dispose

en couches ou strata concentriques, avec une certame

rdgularitd.
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Si Ton comprime uii grain entre deux lames de verre, il

se brisera eii plusieurs fragments {fig. 44), les plans de

cassure ayant leiir intersection commune dans le Idle.

Chaque grain consiste en une succession de minces pelli-

cules qui penvent etre exfoliees en chanffant la fecule a i 6 o-»

(/»{/

L’arrangement symetrique des molecules anhydres autour
du Idle est rendu tres visible quand on soiimet des grains

de fecule a la lumiere polarisee et qu’on interpose entre

I’objet et Toeil un cristal prepare de spath d’Islande. On

Fig. 46

observe alors une croix noire dont le centre coincide avec
le Idle,

Les grains qu’on a dejji vus dans la figure 43 a la lumiere

26 .
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ordinaire prennent a la lumiere polarisde vue de la ma-
nidre ci-dessus Tapparence qu’on volt dans la figure 46.

Les granules ainylaces de differents v6getaux prdsentent

Fig. 47.

des apparences differentes a I’aide desquelles on les dis-

tingue facilement avec de I’habitude.

Fig. 48.
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Cela est rendu Evident par I'examen des figures 45, 4?,

48 et 4 9 . La premiere montre les granules de I’amidon de

pomme de terre, la seconde ceux de la farine, la troisifeme

ceux des pois (a, secs, b, verts) et la quatrieme ceux de
mais. La fecule de pomme de terre est celle qu’on distingue

le plus facilement et avec le plus de certitude, parce que
les granules de fecule seuls presentent la croix noire, lors-

qu’on les examine a la lumiere polarisee.

Fig. 49.

Void les grandeurs relatives des grains de divers vege-
taux dans leur longueur en milliemes de millimetres :

Amidon de ble.. .

— de mais .

— de haricot
— de sagou.
— de millet..

— de panais.
— de bette.

.

l\o a 5o

5o

90
60
12

8

Si I’amidonest mis dans i5 fois son volume d’eau et qu’on
eleve graduellement la temperature, une partie des gra-
nules commenceront a se dlater et dclateront quand la

temperature atteindra 60 '*. Le phenomene est accdiere par
reievation de temperature et, quand celle-ci approche de
ioo“, tons les granules sont exfolies et leur volume aug-
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mente de telle sorte qu’ilsrcmplissent le liquide tout entier.
Ce dernier se trouve ainsi transforme en une masse gela-
tineuse employer pour amidonner le linge et pour I’encol-
lage du papier.

La conversion de la fdcule en pftte gdlatineuse ou empois
est acceleree par I’addition a I’eau de i ou y p. loo de
potasse caustique ou de soude. Quand on fait agir les
acides dilues sur I’amidon a loo", la matiere amylacee est
immediatement transformee, et un cliangement isomerique
a lieu, dont le resultat est : i“ la production d’une sub-
stance appelee dextrine parce qu’elle devie a droite le plan
de polarisation, puis la formation de glucose, qui jouit de la

meme propriete optique.

L’amidon est tout a fait insoluble dans I’alcool, a n’im-
porte quelle temperature. Quoi qu’il soit generalement
considere comme neutre aux reactifs, il e.st capable de se
combiner avec certaines bases, telles que la chaux, la

baryte et I’oxyde de plomb.
L’iode exerce une action caractdristique sur I’amidon en

produisant de Tiodure d’amidon, qui est une substance
d’une couleur bleu fonce, dont la teinte varie suivant I’etat

d’agregation de I’amidon. Cette teinte est generalement
bleue, mais quelquefois violette

;
et, quand I’amidon a subi

une transformation partielle, elle devient rouge. Expose a
la lumiere, Tiodure d'amldon est decolore et convert! en
acide iodhydrique et iodique (Guibourt).

Quand I’iodure d’amidon en suspension dans I'eau e.st

chauffe a 70“, il se decolore, mais recouvre sa premiere
teinte par le refroidissement {Lassuigne).

Quand Tiodure d’amidon est decolore par I’exposition a la

lumiere solaire, on pent lui rendre sa couleur au moyen de
quelques gouttes d’eau de chlore, qui, decomposant Lacide

iodhydrique, met I’iode en liberte
;
ce dernier se combine

de nouveau avec ramidon et le colore.

Les solutions alcalines s’emparant de Tiode decolorent
aussi riodure, mais sa couleur lui est rendue par un acide,

qui en s’emparant de Talcali, remet I’iode en liberte.

L’acide acetique et I’ammoniaque n’ont aucune action

sur I’amidon. L’acide nitrique fumant, forme avec I’amidon

un compose appele xyloidine, insoluble dans Eeau.
Amorphe. — (a privatif et iiopft) forme).

On applique ce terme a une substance qui possede une
forme irreguliere non cristalline, comme, par exemple, un
morceau de chaux.

Base. — Ce terme est le corrdlatif du terme acide. Il est

gendralement appliqud aux oxydes pouvant s’unir aux

acides pour former des composes (Sels).
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Certaines bases, appel6es alcalis, sent tres solubles dans
Teau, telles que la potasse et la soude. D’autres bases,

appelees alcalino-terreuses, telles que la baryte et la chaux,
sont pen solubles

;
mais la plupart des bases sent inso-

lubles.

Calcination. — Operation qui consiste a soumettre cer-
taines substances a une haute temperature, dans le but de
leur faire subir une decomposition plus ou moins avancee,
ou, comme pour les precipites, dans le but d’eiiminer les

substances volatiles avant de les peser. On I’emploie aussi

quelquefois pour modifier l’6tat de certains corps. La calci-

nation s’opere dans les laboratoires au moyen de creusets
ou de capsules de terre, de fer, de plombagine, de porce-
laine, d^’argent, de platine, etc... selon le cas (voyez Cha-
leur {Sources de).

On ne doit pas se servir d’un creuset d’argent pour toute
substance qui pourrait ceder du soufre ou du phosphore
pendant I’operation. De meme on doit eviter soigneusement
de chauffer dans un creuset de platine les phosphures alca-

lins^ les corps halogenes, I’acide silicique. Au rouge la

potasse et la soude percent les creusets de platine.

Cellulose et Ligneux. — La cellulose est la matiere qui
constitue les jeunes cellules de tons les v6getaux. Sa com-
position centesimale est ;

Les cellules se ferment dans les jeunes plantes au milieu
de la seve qui circule dans leurs tiges, et elles se develop-
pent success!vement en se rattachant a celles precedem-
mentform^es.
Leurs formes sont variees :

quelquefois elles sont rondes
et montrent une certaine regularity d'arrangement et de
forme, comme dans la moelle de sureau {fig. 5o). Dans ce
cas, elles sont constituyes par du tissu cellulaire propre-
ment dit. Quelquefois elles affectent la forme oblongue et
sont soudyes a leurs extrymitys, comme on les voit dans
les coupes longitudinales et transversales de la tige de I’as-

perge {fig. 5i et et dans les fibres du chanvre ou du
lin {fig. 53) ou du coton {fig. 5/|), Dans ces cas, on leur
donne le nom de tissu vasculaire.

A mesure que la plante avance en age, la couche de
ligneux qui encrofite la surface de ses vaisseaux s'ypaissit

de plus en plus, en y laissant un espace de plus en plus

Carbone. .

Hydrogene
Oxygene .

100,00



GLOSSAIRE466

restreint pour la circulation de la seve; de la resulte la for-
mation du bois.

La cellulose est presque pure dans les fibres du coton,
du chanvre, du lin, et dans les substances artilfcielles qui

Fig. 50.

en ddrivent, comme le papier et les chiffons qui servent a

la fabrication. Le papier-filtre Berzdius est constitu6 par de
cellulose absolument pure.
Pour obtenir la cellulose chimiquement pure, il suffit de

traiter ces substances successivement par I’eau, I’alcool,

l’6ther, les acides faibles et les alcalis dilues.

La cellulose pure est blanche, solide, translucide, inso-
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lubl.e dans I’eau, I’alcool, rather et les huiles fixes ou vola-

tiles
;
sa composition est exprimee par la formule 0^®.

Les acides dilues, les alcalis n’ont que pen d’action sur
elle; elle r6siste a ces reactifs d’une maniere diflferente

suivant son Age. La cellulose fraiche et receinment formee

est plus facilement atta'quable que celle qui est vieille et plus

coherente. Les acides sulfurique et phosphorique concen-
tres produisent sur elle des elfets remarquables. Ils la

convertissent d’abord en dextrine, puis en glucose. Un me-
lange d’acide sullurique et d’acide nitrique fumant la con-
vertissent en pyroxyline ou coton-poudre. L^acide nitrique

bouillant la dissout en formant de I’acide oxalique. La cel-

lulose n'est pas attaquee par I’acide acetique, mais elle se
dissout completement dans une solution ammouiacale d’oxyde
de cuiwe (R^actif de Schweitzer).

Quand la cellulose a 6te decompos^e par I’acide sulfu-

rique, elle bleuit par I’iode, propri6t6 qui indique sa grande
analogic avec I’amidon, son isom^re. Cette reaction sert a
distinguer la cellulose de certaines membranes azotees qui
ne possedent pas cette propri6t6.

Le ligneux est constitue par les composes organiques dis-
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sous dans la seve. Sa structure estmontree dans la figure 55,
qui est une coupe transversale de cliSne, Les parties noires
font voir les canaux res-

tes ouverts pour la cir-

culation de la seve dans
le tissus ligneux. Quel-
ques-uns tels que a, a,

a, sent beaucoup plus

larges que les autres

et ferment les principa-

les arteres par ou passe

le liquide.

Le tronc d’un arbro

etant produit par la

formation annuelle et

successive de couches
cylindriques, de dedans
el en dehors, il s'ensuit

que la partie centrale

est la plus ancienne,

et la partie exterieure,

immediatemeut avant

Tecorce, est la plus re-

cente. Comme I’iuscrustation de ligneux augmente avec I’age,

il est evident que la partie centrale doit toujours btre plus
dense que la couche peripherique. Cette derniere, qui a
plus d’espace fibre pour la circulation de la seve, est ap-

pelee aubier et la partie centrale plus dense est appelee
le c(Bur.

Le ligneux, etant friable, pent etre separee de la cellulose

en le broyant et en le tamisant. 11 contient une plus grande
proportion d’hydrogene que la cellulose, et donne plus de
chaleur en brfilant. Pour la meme raison, les bois durs qui

contiennent plus de ligneux out un pouvoir calorifique plus

considerable.

L’acide sulfurique noircit le ligneux, et le chlore le dis-

sout. Ces proprietes servent a le distinguer de la cellulose.

Chaleur (Sources de). — Le gaz d’eclairage est la source
de chaleur la plus commode et la moins dispendieuse.

Quand on melange le gaz a une quantite d’air atmospli6-

rique suffisante pour elfectuer la combustion complete de
son carbone, elle bride avec une flamme qui est peu dclai-

rante, mais tres chaude et ne forme pas un depbt de char-

bon sur les corps froids places au-dessus. 11 convient done
admirablement pour le chaulfage des creusets.

La disposition la plus simple dans ce but est montr^e
dans la figure 56. Le mblange de gaz et d’air a lieu dans le

Fig. 55.
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cylindre de cuivre et on 1 enflamme au-dessus de la toile

metaliique assujettie au sommet du cylindre. Le creuset
qui doit etre chauffe est

Fig. 56.

plac6 sur un triangle en
fil de platine, place en
travers d’un support.

Mais le brfileur le plus

generalement employe
dans les laboratoires de
chimie est celui invente
par le professeur Bunsen

Fig. 57.

et qu'ou voit dans la figure 5y. Le gaz penetre par
le tube horizontal d'ou il passe par une s6rie de petits trous

dans la boite a, on il se mele a Fair atmospherique qui

entre librement par les trous qu’on voit dans la figure. Le
melange gazeux monte dans le tube vertical b et est enflamme
au sommet ou il bride avec une simple flamme bleue qui ne
produit pas de fumee et ne donne que tres pen de lumiere
mais beaucoup de clialeur, c repr^sente un mince chapeau
de bronze qui recouvre la boite a air a, mais qui se meut
facilement autour d’elle, d est une boite plate de fer fondu,
perc6e d’un grand nombre de trous sur le bord et seule-

ment de quelques petits trous au sommet. Cette boite s’a-

dapte librement sur la partie sup6rieure du tube 6, et, quand
elle yest fix6e et que le gaz est allume, la flamme produite
consiste en une s6rie de jets, rayonnant comme on le voit

dans la figure 58, dans laquelle a repr^sente les flammes
horizontales et b la flamme simple verticale.

Les figures 69 et 60 repr6sentent I’appareil de M. Griffin

pour faire bouillir et 6vaporer avec sa modification du bee
Bunsen, a est le bee de gaz (sa position est montr6e dans la

figure 60, en coupe)
;
b un fourneau de fer a trois pieds

;
c un

fourneau reconvert de plombagine ou d’argile. La figure 60

27
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montre la section du foumeau avec la partie qui rentoure,
ainsi que la position de la boite k feu d du bee Bunsen.
Le bee ainsi dispose et alimente par un tuyau a gaz de

o“,oo6 de diametre interieur brule environ 1 metre cube
par lieure et fait bouillir 9 litres d’eau dans un large vase
de porcelaine decouvert en une demi-heure.

L’appareil de M. Griffin, pour chauffer
au rouge un grand creuset, est montre en
perspective dans la figure 61 et en coupe
dans la figure 6a.

Le bruleur doit etre employe sans la

boite a feu a (fig. 63
)
et doit etre adapte aux

accessoires du fourneau qui sont repre-
sentes en perspective dans la figure 6

1 ,
et en

coupe dans la partie superieure de la figu-

re 62 abed ; a represente le bee, b est un
leger trepied en fer, c une cheminee qui recueille I’air

atmospherique pour alimeuter la flamme, d est une sole de
fourneau ou une plaque d’argile, f est un ddme a rever-

bere; la figure 63 montre tres bienla disposition interieure,

i est un anneau de fonte represente plus clairement dans
la figure 64, g est une cheminee de tdle de o“,6o de long
sur o%o9 de large, et h un obturateur destine a ralentir

le tirage, quand on veut chauffer de petits creusets.

On doit allumer le gaz apres avoir mis le creuset en place

et avant d’avoir plac6 le ddme.
Dans ce fourneau une petite flamme produit un effet
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puissant, parce qiie la perte de chaleiir par rayonnement
et par couductibilitd est tres faible.

Fig. 61. Fig. 62.

La fourneau est reprdsente eii coupe dans la figure 63.
a est le bruleur, b le fourneau, c la cheminee a air, d la

sole de fourneau, i un cylindre d’argile de o“,io de haut et
de o“,n5 de diametre, k un fourneau reconvert de plom-
bagine ou d’argile dans lequel est place un petit anneau de
fonte sur lequel est adapte le creuset de platine, I est un
d6me a rdverbere d’argile ou de plombagine et g est la
cheminee. Dans ce fourneau on pent fondre 65 grammes de
carbonate de soude anhydre; on pent fondre dgalement
dans un creuset d’argile de petites quantites d’argent pur.
Le fourneau a clialumeau de Normandy est represents dans
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Fig. 65.
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la figure G5. II consiste en im cylindre de toile m6tallique

en partie reconvert par une enveloppe de tOle et qui est en
communication a la partie inferieure avec I’atmosphere et

ferm6 k la partie superieure par un diaphragme de toile

m6tallique perce d’une centaine de trous environ par centi-

metre carre et muni d’un cercle peu 61eve et legerement
conique, perfore an centre.

Un chalumeau place a I’exterieur du cylindre traverse le

diaphragme et s’ouvre au niveau de I’ouverture dans le

couvercle
;
un courant d’air est lance dans le centre de la

flamme au moyen d’un -tube flexible de caoutchouc vulca-
nise et provenant d’un soufflet, comme on le voit dans la

figure, line flamme ainsi produlte est d’une intensite con-
siderable et repond parfaitement a presque toutes les exi-

gences d’un laboratoire.

Une forme commode de la lampe a alcool de Berzdius est
representee dans la figure 6G. Le reservoir contenaut I’alcool

e.st chauffe pendant les longues operations, tout en 6tant
maintenu a une certaine distance du brfileur. Le creuset
est entour^e par un enveloppe de fer a, b, c, qui rempeche
de se refroidir au contact de I’air environnant.
Le fourneau portatif d’Aikin est montr6 dans la figure 67 ;

il se compose g(^n 6ralement de trois vases de graphite. La
partie inf6rieure du premier sert a supporter le corps du
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fourneau
;

il est perc6 d’un trou k travers lequel penetre
dans le corps du fourneau de Fair fourni par un souffiet.
Le fourneau est compose d'un autre creuset placd au-dessus
du panier et dans lequel sent perces plusieurs trous desti-
nds au passage de Fair. Au-dessus du second creuset un
troisieme est renverse avec une large ouverture faite dans
le cOtd pour laisser echapper la fumee et les produits ga-
zeux. On pent fondre du fer dans ce fourneau et des creu-

Fig. 67. Fig. 68.

sets de dimension ordinaire peuvent y etre portes au rouge
vif en quelques minutes.

L’appareil represente dans la figure 68 est connu sous le

nom de fourneau de Black, et, a tout considerer, c’est peut-

etre Fappareil le plus commode, lorsqu’on n’a pas besoin

d’un appareil portatif. II est construit en tdle epaisse recou-
verte de terre rdfractaire. La grille est fixee a la plaque de
fer qui supporte la cheminee et forme la partie superieure
du cendrier qui est muni d’une porte ^ coulisse pour Fad-

mission de Fair. Sur le devant et les cOtes du fourneau se
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trouvent diverses ouvertures pourpermettrerintroduction de

tubes, de creusets, etc... Le combustible employe est le

coke.
. .

Chalumead.— On designe sous ce nom un petit instru-

ment destine a soumettre une faible quantite de matiere a

line temperature elevee. Reduit a sa forme la plus simple,

le chalumeau se compose d’un tube conique en fer-blanc ou

en laiton verni, long de o“,;io environ et recourbe a angle

droit, o“,o5 a pen pres avant son extremite effil6e.

On y a apporte diverses modifications dans le but de

condenser la vapeur d’eau entrainee par le courant d’air

provenant de la liouche.

Les figures ci-dessous representent le chalumeau du

lu Black, dont le tube est conique, et celui de Plaitner.

La partie effilee du clialiimeau doit etre terminee par un

bee parfaitement rond et poli, ajuste a l’extr6mite d’un

tube conique. On emploie avantageusement cet usage le

platine qui s’oxyde difficilement.

Quand on se sert du chalumeau, I’air doit provenir de la

bouche et non des poumons, et tant que Ton souflle, il ne
doit pas y avoir de communication entre ces deux organes.

L’air doit etre aspir6 par les narines. Au reste, s’habituer

Fig. 69. Fig. 70.
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a I’usage du chalumeau est chose beaucoup plus facile que
de 1 enseigner. •

II est necessaire, en premier lieu, d’acquerir I’habitude
de conserver la bouche remplie d’air tandis que la respi-
ration se fait d’une maniere continue par le nez. II faut
egalement pouvoir ouvrir et fermer a volonte la communi-
cation entre la bouche et les poumons et entre les poumons
et I’air. Quand cette habitude est acquise, on n’eprouve
plus aucune difficulte a produire sans fatigue un courant
d’air prolonge et continu.
La flamme a employer dans les analyses au chalumeau

pent etre celle d’une bougie ou bien d’une lampe huile.

d

Fig. 71. Fig. 72.

La figure 71 represente la lampe de Berzelius : le reser-

voir d’huile fix6 a un support vertical porte deux ouvertures
munies I’une et I’autre d’un obturateur

;
par Tun on introduit

I’huile et par I’autre la meche.
Si I’on fait usage d’une bougie, la mfeche doit 6tre tres

courte et recourbee horizontalement dans la direction de
I’objet a essayer.

Le courant d’air doit etre dirige dans le sens horizontal
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et aussi pres que possible de la meche, sans la toucher
cependant.

L'emploi raisonn6 du chalumeau exige la connaissance
des propri6tes inherentes aiix diff^rentes parties de la

flamme. Nous allons en faire I’etude sur une bougie brCdant

verticalement.

La figure 72 represente une flamme de ce genre. On y
trouve, a premiere vue, quatre parties distinctes. La base

{dd') est d’lm bleu brillant; c’est la que I’oxygene penetre
dans la flamme. La' coloration bleue, due a la combustion
du carbone, disparait dans I’allongement de la flamme,
faisant place a une couche mince, a peine visible {bb ')

;
c’est

la que I’action chimique et la chaleur ont le plus d’intensite.

Dans la partie tout a fait centrale de la flamme, au-dessus
de la meche, on apercoit une tache sombre de forme conique

(0) ;
c’est la que s’amassent les gaz inflammables resultant de

la decomposition du combustible. Cette partie est a I’abri

de tout contact avec I’oxygene et par consequent les gaz

n’y sent pas du tout brCdes. Cette partie sombre est sur-

montee d’une enveloppe tres lumineuse (cc')
;
c’est la que

les composes inflammables du carbone et de I’hydrogene

a

sent decomposes. L’hydrogene brfde en donnant de I’eau,

mais le carbone, ne rencontrant pas la quantite d’oxygene

nece.ssaire a son oxydation complete se separe dans un
etat d’ignition intense.

Quelques experiences tres simples suffiront a rendre
Claire la description precedente.

11 est facile de se rendre compte de la structure de la

flamme en placant au-dessus une plaque de verre mince et

de gaze metallique, et en examinant par-dessus la section

ainsi obtenue On demontre que la partie centrale est remplie
de gaz inflammable en y introduisant avec precaution un
tube de verre mince, dtroit et long de o“,i5. Les gaz
s’dchappent par ce tube et peuvent etre enflamm^s a son
extrt^mite superieure.
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Pour montrer que la partie lumineuse de la llamme est
constituee par du charbon brulant avec intensite, on y
introduit un corps froid, une soucoupe, par exemple; elle
sera vite noircie par un dep6t de matieres cbarbonneuses.
On prouve que la coloration bleue de la flamme h sa base

est due k la combustion d’une partie du carbone en appro-
cbant de cette partie une baguette de verre a I’extremite
laquelle est suspendue une goutte d’eau de cbaux. Le liquide
clair devient rapidement laiteux, resultat du a la formation
du carbonate de cbaux. En dernier beu, on demontre que
I’bydrogene est converti en eau dans la flamme en appro-
cliant d’elle une large surface metallique brillante qui se
trouve rapidement ternie par la vapeur d’eau.

De^ ces quatre parties de la flamme deux surtout sent
utilisees pour I’analyse au cbalumeau

;
la partie bleue et la

partie lumineuse. Toutes deux remplissent un but tout
fait distinct et oppose. La premiere constitue le /eu
dalion et la deuxieme le feu de reduction.

Le feu d’oxydation peut etre considere comme la partie
bleue ovale de la flamme k sa base, terminee en c6ne a la

partie superieure. Pour I’obtenir, on introduit le bee du
cbalumeau dans la flamme a o“,ooa environ de profondeur
imm6diatement au-dessus de la meebe et on fait arriver un
courant d’air doux et regulier.

C’est a I’extremite de la flamme que la cbaleur a le plus

d’intensite
;
mais pour obtenir le plus grand pouvoir oxydant,

il faut maintenir le sujet de I’experience aussi loin que
possible de la pointe de la flamme, sans trop I’eloigner

cependant. On doit eviter de souffler trop fortement pour
ne pas refroidir la flamme et entraver la marcbe de I’oxy-

dation. 11 ne faut pas que le bee du cbalumeau ait une trop

grande ouverture.
La figure 73 montre la forme que prend la flamme dans

le feu d’oxydation
;
le dard bleu (ab) est la partie inferieure

externe de la flamme a I’^tat normal, maintenant concentree
I’interieur.

Le feu de reduction est plus difficile a obtenir. Le bee
du cbalumeau ne doit pas etre introduit dans la flamme,
mais arriver juste a sa limite exterieure. Le courant d’air

etant dirige a une plus grande bauteur au-dessus de la

meebe que dans le feu d’oxydation, la totalite de la partie

lumineuse est ainsi recourbee et apparait comme un cylindre

6troit, entour^ d’une faible aureole brillante. C’est dans la

portion lumineuse, formee de matieres combustibles partiel-

lement brfil^es et fortement disposdes a se combiner a

I’oxygene, que la reduction s’eff’ectue et c’est de cette facon

que Ton doit operer.
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La figure 74 montre I’aspect general de la flamme reduc-
trice. Que Ton fasse usage d’une lampe ou d’une bougie, 11

faut toujours avoir soin que la meclie ne soil pas trOp
longue, coupee tres droit et reguliere.

Le bee du chalumeau pent avoir un orifice plus etroit

que pour I’oxydation et le courant d’air doit etre modere-
ment fort et interrompu.
Quand on veut reduire une substance, on la place sur un

morceau de charbon
;
mais quand on veut savoir la colo-

ration que prend I’objet a examiner, fondu avec du borax
ou du phosphate tribasique de soude ou d’ammoniaque,
il est avantageux d’employer un fil de platine recourbd a
son extremite. Ce fil pent avoir une longueur de o“,o5
environ et on le fixe dans un tube de verre en guise de
poignee.
Quand on veut faire usage du fil de platine, on en mouille

la partie recourbee dans la bouche et on le plonge dans le

borax pulverise. Ce dernier est ensuite place dans la flamme
et convert! en une perle transparente. On laisse refroidir

la perle, on la mouille de facon a y faire adherer une faible

quantite de la substance k examiner et on fond de nouveau
les deux substances simultanement.
On a frequemment besoin de chauffer les corps avec du

nitrate ou du bisulfate de potasse; on emploie alors une
])etite cuillere de platine {fig. 76 )

dont il est bon d’avoir

deux modeles de dimensions differentes.

FifT. 75.

11 est facile d’enlever les taches sur ces cuilleres en le

faisant rougir avec de lajpoudre de charbon,
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Quand on vent essayor la fusibilite d’un corps, il suffit

de le maiiitenir dans la llamme avec une pince de platine

{fig. 76).

fMiner indique un proc6de commode pour la preparation

Fig. 76.

de petits creusets en argile destines an grillage des minerals

et k la reduction des oxydes de plomb et d’etain contenus
dans des min6raux calcines ou non.
De I’argile fine est p6trie en pate ferme avec de I’eau.

Apres avoir lmil6 le moule en bois {fig. 77), on place dans
sa concavite une petite bande de papier, puis une petite

boulette d’argile que Ton presse ensuite au moyen de
la partie convexe du moule.

Cela fait, on se debarrasse de I’excedent d’argile au moyen
d’un mouvement de rotation lente. On enleve la partie

Fig. 77 . Fig. 78.

superieure du moule, on d6coupe I’argile avec un canif et

il est alors facileide voir si le petit (creuset se trouve assez

mince et uniforme; s’il remplit ces conditions, on souleve

doucement la bande] de papier qui entraine le creuset en

mfime temps. Quelques heures apres, le papier se d^tache

de lui-m6me et on chauffe alors le creuset d’argile dans un



GLOSSAIRE 48 1

memo apparoil on platine. Cos petits creusets doivont etre
tres minces et si on on dresse les bords an moyen d’une
lime, ils peuvent se recouvrir exactement deux a deux.
Le mortier en acier {fig. 78) est un appareil tres employ^

dans I’analyse aii chalumeau. II comprend trois parties dis-

tinctes. La partie inferieure est un plateau d’acier peu
profond dans lequel vient s’encastrer exactement un cylindre
creux massif egalement en acier. La partie sup6rieure est

un cylindre plein.

Quand on veut pulveriser un minerai, on le met au fond
du mortier, on place dessus le cylindre massif et on frappe
avec un maillet en bois. On obtient ainsi une poudre gros-
siere que Ton pent rendre impalpable en la triturant dans
un mortier en agate.

Cholestkrine. — G’est une substance grasse qu’on ren-
contre dans le cerveau, les nerfs, la bile et le foie. Elle

existe aussi dans le sang et dans le jaune d’oeuf. Les cal-

culs biliaires qu’on trouve dans la vesicule du fiel sont sou-

vent constitues par de la cholesterine presque pure. Les
calculs traites par Lalcool bouillant et decolores par le char-
bon animal donnent de la icholesterine pure.
La cholesterine se dist ngue de toutes les autres sub-

stances grasses parce qu’elle ne pent etre saponifiee, et que
son point de fusion est tres eleve.

La composition de la cholesterine est exprimee par la

formule C“- 0 ^. Elle est blanche, insipide et inodore,
insoluble dans I’eau, mais tres soluble dans Ealcool bouil-

lant dont elle se separe par refroidissement en belles

lamelles nacrees, cristallisees, donees au toucher, et fon-

dant k i5j°.

Concentration. — Operation qui a pour but de reduire
une solution a un volume plus petit. On y arrive g^nerale-
ment en chassant par Ebbullition une portion considerable
du liquide. Si Eon a une analyse delicate a faire, le vase
contenant la solution h concentrer devra etre rempli au
plus jusqiEaux deux tiers, et on evitera une ebullition un peu
vive.

Pour arriver a regler convenablement Eebullition, on a
recours a divers appareils de chauffage qui ont ete decrits

a Earticle Chaleiir {Sources de).

CoRNUE. — Vase qui est employe dans
les laboratoires pour la distillation (voyez
Distillation).

La forme d une cornue est representee
dans la figure 79.

Creu.sets. — Sous ce nom on designe des vases dans
lesquels on soumet des substances k une temperature

Fig. 79,
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61ev6e. La matiere dont ils sont composes, aussi bien que
leur forme, varie beaucoup.

Les plus commim^ment employes dans la fabrication
sont les suivantes :

^

1“ Creusets de Hesse. — Ils sont ju’esqiie toujours pr6fe-
res dans les cas on I’on a besoin de creusets en terre. Ils

ont une forme triangulaire et r6sistent a une haute tempe-
rature, ainsi qid^ Taction des fondants.

2“ Creusets de plombagine. — Ces creusets sont faits avec
un melange de plombagine et d'argile, et sont g^nerale-
ment de grande dimension

;
on les emploie surtout dans

les arts. Ils peuvent supporter une tres haute temperature
et resistent a Taction des fondants.

3 ° Creusets en porcelaine. — Ces creusets sont aussi tres
employes. Ils sont tres minces et supportent facilement
une temperature elevee.

Les formes les plus commodes sont indiquees dans les

figures 80 et 81.

Outre ces creusets, un creuset de platiue muni de son
couvercle est indispensable au chimiste. Ce vase, dont le

prix est elevd, doit etre employe avec precaution. On ne
doit jamais Texposer au feu nu d’un fourneau

; et, quand on
a besoin d’une tres haute temperature, on le place dans
un creuset en terre et on remplit Tespace vide de magn^sie.
Dans quelques cas on pent employer un creuset d’argent

pur a la place d’un creuset de platine
;
mais on ne doit pas

oublier que Targent est beaucoup plus faible.

Les metaux fusibles ou les composes metalliques qui

doivent etre reduits ne doivent jamais etre chauffes dans
des vases d’argent ou de platine,: car Talliage qui se forme
les endommage beaucoup. On doit eviter soigneusement
tons les composes du plomb.

Gristallisation. — La plupart des corps, soit simples, soit

composes, en passant deTdtat de Iluide a Tetat solide, mani-
festent la particularite de structure que Ton ddsigne sousle

nom de structure cristalline.
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On en trouve im grand nombre, surtout dans le regne
mineral, qni affectent cette forme Tetat naturel.

Quand un corps qni presente cette forme est brise, la

surface de sa cassure oflTre I’apparence d'une multitude d’as-

perites aigues qui paraitront tout d’abord irregulieres
;
mais

examinees an microscope on verra qu’elles affectent une
certaine structure g6om6trique uniforme.
Quand on veut briser un corps cristallise, on trouve que

sa division est bien plus facilement effectuee dans certaines

directions que dans d’autres. Ces directions sont appelees
plans de clivage et sont d'ailleurs paralleles aux faces des
cristaux.

La cristallograpMe est la science qui a pour objet I’^tude

geometrique des cristaux.

La cristallisdtion est I’operation dans laquelle un corps
passe a I’etat cristallin.

La cristallisation pent etre produite artificiellement par
qnatre methodes :

1 ° Par fusion. — Si on fond un corps et qu’on le laisse

refroidir lentement jusqu^’a sa solidification, il cristallisera.

Exemple : Si on fond du soufre et qu"on le laisse refroidir,

il se formera une croute solide a sa surface. On casse cette

croute et on decante le soufre, qui est encore liquide. On
verra alors les parois du vase tapissde de cristaux.

2° Par sublimation. — Certains corps solides, quand leur

temperature est suffisamment elevee pour les vaporiser,

se transforment en vapeurs et viennent se condenser dans
un recipient refroidi, en prenant souvent la forme cristal-

line, I’arsenic, par exemple.
5° Cristallisationpar solution et par voie humide.— Un corps

solide etant dissous dans un liquide et sa solution evaporee,
il se d6posera des cristaux, quand la proportion du dissol-

vant de\1endra insuffisante pour maintenir tout le solide en
solution.

Exemple : Si on fait 6vaporer lentement, sans agitation,

une solution de sucre, il se deposera de beaux cristaux de
sucre candi.

/i° Cristallisation par solution etpar voie seche. — Cemoyen
consiste dans I’usage de dissolvants qui ne fondent qu’ii

one haute temperature et qui, etant evapores lentement
a I’etat incandescent deposent des cristaux du corps qu’ils

tiennent en dissolution. Ebelmen, a qui on doit cette m6-
tliode, a oljtenu des cristaux de certains mineraux qiUon
n’avait jamais trouves cristallises a I’etat natif.

Exemple : L’acide Ijorique fondu dissout la plupart des
oxydes rnebilliipies. Si on dissout dans I’acide borique fondu
dans un creuset en porcelaine un melange d’alumine et
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de magnesie, dans les memes proportions cpio les sub-
stances se trouvent dans le mineral appele spinello, on
obtient du spinelle artificiel a I’etat cristallin, en faisant
dvaporer I’acide borique.
Syslemes cristallins

.

— Quoique les formes cristallines soient
extremement variees, elles ont ete reduites a uri nondDre
de classes tres limite. Certaines formes sent de simples
modifications d’autres formes plus simples. D’autres sent
produites par la combinaison de formes egalement plus
simples.

Centre. — Dans chaque cristal il existe un point qui
divise en deux parties egales chaque ligne qui y passe et

qui se termine aux faces du cristal. Ce point est appele le

centre du cristal d’apres son analogic avec le centre d’un
cercle qui divise les diametres en deux parties egales.

Diametres. — Ce sent des lignes passant par le centre et

qui se terminent dans le cristal.

Axes. — On appelle axes, des diametres places de telle

facon qu’un plan passant par ces axes diviserait le cristal

en solides egaux et symetriques. Le cristal par consequent
est dispose symetriquement autour de chacun de ces axes.

Ces axes se distinguent par des proprietes optiques tres

importantes qui souvent servent comme moyen de deter-

miner leur direction.

Toutesles varietes de forme cristalline ont ete reduites
a six classes appel6s systemes cristallins

;
ils sont caracterises

particulierement par le nombre, la position relative et la

longueur relative des axes.
xo Le systeme rigulier atroisaxes egaux, chacun desquels

est a angle droit par rapport au plan des deux autres.

Ce systeme comprend le cube ou hexaMre r^giilier {fig. Sa),

qui a plusieurs systemes d’axes.

Fig. 82. Fig. 8.1.

.\insi les lignes joignant les centres des faces opposees et

les lignes joignant les angles opposes sont des axes.
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II comprend aussi Yoctaedre rigulier [fig. 83), dont les

axes sent des lignes qui joignent les angles opposes. On
range aussi dans le meme systeme le dodicaMre rhombique

rigxdier {fig. 84) ;
le Mraedre rigulier, dont les faces sont

Fig. 84. Fig. 85.

quatre triangles equilateraux {fig. 85), et differentes autres

formes derivees des precedentes par modifications on com-
binaisons.

Exemples : Aliin, sel gemme, diamant, or natif,' galene,

cuivre natif, pyrite jaune, blende, grenat.

2° Le systeme prismdtique d base carrie. Dans ce systeme
il y a trois axes, dont chacun est perpendiculaire an plan des
deux autres. Deux des axes sont egaux, mais le troisieme

est plus grand ou moins grand que les autres. Ge systeme
comprend, outre le prisme rectangulaire k base carr6e,

Fig. 86. Fig. 87.

Voelaedre a base carree {fig. 8fi), dont les axes sont les deux
diagonales de la base et la ligne CC.
Exemples : Cassiterite, stibine, calomel.
3° Le systeme rhomboMrique.— Cesy.steme est caracterisd
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par quatre axes dont trois sent egaux dans un meme plan
faisant entre eux des angles de 6o“

;
le quatrieme axe est

perpendiculaire an plan des trois autres.
Ce systeme tire son nom du rhomboedre {fig. 87) qni est

line de ses principal es formes.

Pig. 88. Fig. 89.

(Jn range aussi dans ce systeme le docUcciMre regulkr

(fig. 88), dont les faces sont douze triangles isoceles egaux
reposant sur line meme base hexagonale dont les trois dia-

gonales sont les axes secondaires.

On y comprend aussi le priswie hexagonal droit (fig. 8c)), et

le doddcaMre (fig. 90).

Exemples : Quartz, spatli d’Islande, cinabre, emeraude,
argent rouge ou argyrytlirose, fer spatliique.

Fig. 90. Fig. 91.

4 “ Systeme 'prismatique droit. — II a trois axes indgaux

iont chacun est perpendiculaire au plan des deux autres.
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Ce systeme tire son nom dii prisme droit c\ base rectan-

gulaire, qui est ime de ses formes.

L'axe principal constitue Taxe du prisme, et les lignes

joignantles centres des faces laterales opposees constituent

les axes secondaires.

Une autre forme de ce systeme est Voctcmlre droit a base
rhombe {p.g. 91), qui est forme de deux pyramides droites,

triangulaires, ayant une base rhombe commune. L’axe des

pyramides est baxe principal, et les diagonales de la base

sont les axes secondaires.

Exemples ; Malachite, aragonite ou carbonate de cliaux,

soufre natif, gypse, plomb chromate.
50 Systeme prismatique oblique. — 11 est carat^rise par

trois axes inegaux
;
deux de ces axes sont obliques entre

eux, et le troisieme est perpendiculaire leurplan.

Ce systeme tire son nom du prisme rectangulaire oblique

dont la base est un rectangle a cOtes inegaux, et dont I’axe

est incline sur la base. L"axe du prisme est Taxe principal,

et les lignes joignant les centres de ses faces opposees f;ont

les axes secondaires.

L’oetaedre (fig. 92) est forme
par deux pyramides triangulaires

a cotes inegaux, et ayant un
rectangle pour base commune.
11 appartient a ce systeme.
Exemples : Sulfate de fer, sul-

fate de chaux, realgar, sulfate,

carbonate et phosphate de soude,

borax.
G° Systeme prismatique bioblique ou prisme oblique d base de

paralUlogramme. — 11 est caracterise par trois axes inegaux
dont chacun est incline sur le plan des deux autres.

Ce sy.steme comprend le prisme oblique avec un parallelo-

gramme oblique pour base. L’oetaedre consiste en deux
pyramides triangulaires a cOtbs inegaux avec un parallelo-

gramme oblique pour base commune.
Exemples : Sulfatede cuivre, nitrate de bismuth, quadroxa-

late de potasse.

Qiiand le meme corps est susceptible de cristalliser dans
des systemes dilferents et dans des conditions differentes,

on dit qu’il est dmorphr.
Quand deux corps dififerents cristallisent dans le meme

systeme, on dit qu’ils sont isomorphes.
Decantation. — Quand un liquide contient des particules

solides plus lourdes que ce liquide, ces particules se de-
posent ordinairement peu a peu dans lefond, ^ la condition
que le liquide soit en repos.

Fig. 92.
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On pent alors s6parer le liquide surnageant a I’aide
d'un siphon on d’un entonnoir muni d’un robinet, soil en
inclinant avec precaution le vase de faqon a faire ecouler le
liquide. Cette operation se nomme la cUcanlalion.

Lorsqu^on n’a qu'une tres petite qiiantitd de liquide k
decanter, on se sert generalement d’une bande de papier
buvard ou d"une meche de coton que Ton place sur le bord
du vase, et qui joue le rOle d’un veritable siphon.
La ddcantation sert aussi a separer deux liquides non

miscibles d’inegale densite. Elle repond done au meme
but que la filtration (voyez Filtration).

Dkcrepitat[on. — Onditqu’une subtance decrepite quaud,
par Taction de la chaleur, elle delate en produisant un bruit
particulier. On en a un exemple connu en projetant du
sel marin dans le feu, ou en le chauffant sur une plaque
mdtallique ou dans un creuset.

On a prdtendu qu’il n’y avait decrepitation que lorsque la

substance soumise k Taction de la chaleur renfermait dans
ses lamelles cristallines des gaz ou des liquides emprison-
nes

;
la chaleur dilatant ces gaz, vaporisant cette eau, les

lamelles cristallines se separent et se brisent avec un cer-

tain bruit. IM. Baiidrimont, de Bordeaux, a donne une nou-
velle explication qui parait meilleure que la prdeedente. Eii

effet, il resulte de ses experiences que la decrepitation a

lieu aussi toutes les fois que Ton chauffe des cristaux sus-

ceptibles de clivage, e’est-a-dire formes de lamelles reunies

entre elles par des especes de joints naturels, et qui, sous

de tres faibles influences, peuvent se separer.

D’apres cette theorie, la chaleur se repartissant inegale-

ment dans la masse cristalline amenerait, par les dilations

inegales des diverses lamelles, leur desunion, et la rupture

de leurs joints naturels, rupture qui s’efTectuerait toujours

suivant certains plans de clivage, et avec un certain bruit.

M. Baudrimont cite a Tappui de sa tli6orie le chlorure de

liotassium, le chlorure de sodium, le sulfate de potasse, le

sulfate de baryte, les azotates de plomb et de baryte, qui,

bien qu’anhydres, decrepitent, tandis que T6m6tique, les

acetates, le carbonate de sonde, quoiqu’hydrates, ne decre-

pitent pas.

Deliquescent (de deliquere, fondre, se liquefier). — Se

dit d’une substance solide qui se liquefie graduellement en

absorbant Thumidite atmospherique.
Dessication, — Operation qui consiste a dessecher une

substance.
Les corps different beaucoup entre eux au point de vue

de leur pouvoir relatif f)our absorber et retenir Teau. Mais

il est necessaire do distinguer soigneiisement entre Teau
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qu’iine substance peut contenir accidentellement par me-
lange, et I’eaii qui y entre comme partie constituante. Dans
la clessication, on ne doit pas s’occuper de cette eau de
constitution.

La preparation des cristaux effLorescents et ddiquescents

est quelque peu difficile lorsque ces cristaux doivent etre

employes en analyse. On ne doit pas evidemment les

exposer a I’air
;
par consequent, pour les priver de Teau

qu’ils ont absorbee, on les pulverise finement, et on les

presse entre des feuilles de papier buvard, jusqu^’a ce qu’on
n’apercoive plus de trace d'humidite sur le papier.

11 y'a beaucoup de substances, cedes de nature orga-

nique, par exemple, qui, bien qu'elles ne perdent pas leur

liumidite dans une atmosphere seche a la temperature ordi-

naire, ne peuvent pas, neanmoins, subir une temperature de
100° sans etre decomposees. On peut. effectuer la dessica-

tion de ces substances en les placant dans un verre de
montre au-dessus d"une capsule peu dlevee contenant de
I’acide sulfurique concentre, et au-dessous de laquelle se

trouve Textremite d’une pompe a air qui epuise I’air. La

Fig. 93.

disposition de I’appareil est montree dans la figure 90, ou plus

simplement, et sans Lemploi de la pompe a air, en suspen-

dant les substances dans un verre de montre d {fig. 9/1) au-

dessus de la surface d'acide sulfurique contenu dans un
vase dont le bord est rodd de maniere a ce qu'il puisse etre

clos hermdtiquement par la plaque de verre b. Au centre

de celle-ci est insdrd le bouchon c auquel est suspendu le

support du verre de montre.
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Fig. 95. Fig. 96.

Les substances qui peuvent
supporter la temperature de
I’eau bouillante peuvent etre
soumises a la dessication dans
I’etuve B [p.g. 96). Elle consiste
en une boite de cuivre d’en-
viron 20 centimetres de c6te,

faite d’une double enveloppe
destinee a contenir de I’eau.

Elle est munie d’une porte
dans laquelle est percee une
petite ouverture pour la ven-
tilation, et qu’on pent ouvrir

ou former a volonte. Une des
cbeminees au sommet de la

boite communique avec Eenve-
loppe a double fond et sert a la remplir d’eau; I’autre

communique avec la chambre interieure dans laquelle on
met la substance a desseclier placee dans un verre de mon-
tre, dont le bord est rode de telle sorte qu’il puisse etre recon-
vert hermdtiquement par un autre verre de montre sem-
blable, maintenu solidement pendant I’operation du pesage
au moyen d’un petit appareil represente dans la figure 97.

Si on a besoin d’une temperature plus elevee que celle

del’eau bouillante, on pent remplir I’etuve d’uue liuile fixe

et on regie la temperature au moyen d’un tliermometre.

L’etuve A {fig. 95) est un appareil indispensable dans un labo-

ratoire Jde chimie; elle sert a complbter 1’evaporation d’un

Fig. 94 .



GLOSSAIRE 491

liquide a une tem-
perature constante.

Elle est aiissi tres

utile pour les diges-

tions, les conceutra-'
tioiis et nombreuses
autres operations qui

necessitent la tem-
perature de Teaii Pig- 97 .

bouillante.

La figure 98 represente un appareil trds utile pour la

dessication des substa.nces a une temperature quelconqu'e.
'll coiisiste en une boitec;y-

lindrique de cuivre munie
d’une double enveloppe et

d’un double fond perce de
trous pour rendre plus

egale la diffusion de I’air

a I’interieur. 11 est aussi

muni d’une c h em i n d e
etroite, qui determine un
violent courant d’air dans
la chambre, et d’un ther-

mometre pour regulariser

la temperature.
Les substances a desse-

cher sont placees dans des
soucoupes ou des verres
de montre sur une toile

metallique placee a environ
5 centimetres du fond. En
reglant soigneusement la

flamme d’une lampe a
I’lmile ou de gaz placee
au-dessous, il est facile de
maintenir aussi longtemps
que Eon veut une tempe-
rature i)arfaitemeut uni-

forme.
On voit dans la figure 99

une disposition propre k
dessdcher des substances

Fig^. 9S.

dans un courant d’air sec produit par aspiration.

La substance est introduce dans un ]3etit tube re-
courbe c, qui a dte pese. Le renfiement de ce tube est
l)longd dans I’dtuve de cuivre b, reinplie d’une solution
saturee de sel marin

;
le tube est maintenu en place par
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uii couvercle muni tie deux ouvertures destinees a laissei*
passer les deux branches recourbees

;
la plus large branche

est uuie au moyen d’un tube recourbe et d’un caoutchouc
a un tube contenant des fragments de chlorure de calcium,
et la branche la plus etroite est reliee a un autre tube
contenant du chlorure de calcium et recourbee a angle
droit de facon a passer a travers le bouchon de Yaspirateur A
et a atteindre presque le fond.

Get aspirateur est rempli d’eau et, en amorqant le siphon,
il s’ecoule un mince filet d’eau qui peut etre regie par le
robineta; Fespace devenu libre est rempli par Fair qui passe

Fig. 99.

il travers le tube c en se dessechant pendant son passage
sur le chlorure de calcium. On remplit Fetuve, soit avec
de Feau, soit avec une solution satur6e de sel marin ou de
chlorure de calcium, selon le degrd de temperature que
Foil veut atteindre.

La figure 100 montre un appareil pour dessecher dans le

vide une substance, a n’importe quelle tempdrature. La
substance est placee dans un tube de verre e qui passe a

travers un collier de cuivre dans Fetuve a air f. Ce tube
est herm6tiquement ferme avec un bon bouchon dans
lequel passe un tube de verre recourbd qui etablit une
communication avec le tube d contenant du chlorure de
calcium et finalement avec la pompe aspirante h.

En donnant quelques coups de piston on obtient un vide

satisfaisant, et, au moyen des robiuets a et c, on laisse passer
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de temps en temps I’air qui se debarasse de toiite I’humi-

dite, avant de penetrer dans le tube qui contient les sub-

stances, en passant dans le tube a chlonire de calcium d.

Fig. 100.

Dans le cas ou bon voudrait operer a babri de bair atmo-
spherique, on place la substance a dessecher dans un flacon

plonge dans un bain d’huile, muni d’un thermometre et, au
moyen de la pompe aspirante, on fait passer un courant
d’hydrogene ou d'acide carbonique dans le tube de chlo-
rurb de calcium, place a gauche dans la figure loi.

L’air dans le flacon est rarbfie a I’aide de quelques coups
de piston

;
on ferme alors le robinet de la pompe et on

ouvre celui qui communique avec le reservoir a gaz
;
un

Fig. 101 .

28
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courant de gaz sec se pr^cipite dans le flacon. On repete
cette operation deux ou trois fois jusqu’k ce que I’appareil
soit completement rempli de gaz sec. On eleve alors le bain
d’huile a la temperature voulue

;
on refait le vide dans le

flacon et on laisse penetrer de nouveau du gaz sec. Au bout
d'une heure la dessiccation sera complete.
Quant aux substances qui peuvent supporter une chaleur

rouge sans se decomposer, on pent determiner la quantite
d’eau qu’elles contiennent en les chauffant dans un tube
avec du carbonate de plomb parfaitement sec et en recevant
I’eau dans un tube contenant du chlorure de calcium.

Dextrine. — C’est une modification isomerique de Tami-
don. Elle a pour formule fjio gm. On la prepare indus-
triellement en chauffant dans une etuve, a ioo“, de la fecule
arrosee d’eau aiguisee d'acide nitrique. Son nom lui vient
de son action sur la lumiere polarisee, qu’elle devie a droite.
Elle est soluble dans Teau et lui donne une apparence ana-
logue au sirop de gomme, qu’elle sert souvent a falsifier.

I’alcool la pr6cipite de ses solutions aqueuses.
Dissolvant. — Se dit d’une substance quelconque qui en

dissout une autre. L’eau est un dissolvant du sucre et d’un
grand nombre de substances. L’ether est un dissolvant du
brome. Le mercure dissout Tor, I’argent, I’etain; le zinc
fondu est un dissolvant du cuivre.

Distillation. — C’est une operation qui consiste a sepa-
fer les substances volatiles des substances fixes ou des
substances moins volatiles auxquelles elles sont associees.
Ces substances volatiles doivent etre, par consequent, diri-

gdes dans un appareil dans lequel la vapeur, en y arrivant,

subisse un refroidissement et soit ramenee a I’etat liquide

pour eti’e recueillie dans un vase separe.

Le mode general de distillation est represente dans la

figure 102
,
le sommet de la cornue est protegd centre I’in-

fluence refrigerante de I’air au moyen d’un chapeau de
papier epais ou de carton muni d’une large echancrure
pour recevoir le col de la cornue. L’extr6mit6 de celle-ci

est unie avec un long tube, soit au moyen d’un bouchou,
soit au moyen d’un lut

;
on pent dgalement faire un raccor-

dement exact au moyen de bandes de parchemin humide
ou de caoutchouc, et on fait arriver I’extr^mite du tube
dans le col du flacon ou les produits de la distillation sont
recus. Le ballon recepteur est plonge dans un vase d’eau
froide ou flottent des morceaux de glace. Afin de liqu6fier

autant que possible la vapeur arrivant de la cornue, on
enveloppe le col de plusieurs feuilles de papier buvard
immediatement au-dessous de la courbure

;
plus loin, juste

au-dessus du point ou le col entre dans le tube, on eutoure
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d’^toupes et on en laisse pendre les extrdmites de lo a

12 centimetres.

Le papier est imbibe d'eau provenant d’un large enton-

noir muni d’un filtre place immddiatement au-dessus on
dans line position telle que les gouttes d’eau tomberont et

Fig. 102.

se repandront surjjej papier. j-Celui-ci sera vite |sature][et

I’eau s’ecoulera jusqu’a I’etoupe et d’ou elle tombera dans
un vase place au-dessous

;
pourvu que le filet d’eau ne soit

pas trop considerable, il n’en entrera pas dans le rdcipient.

Dans la cas ou les produits ne sent pas facilement con-

denses et dans le cas ou I’appareil precedent n’est pas
applicable, on pent employer le condensateur de Liebig,

qu’on voit dans la figure io3 .

Get appareil est tres utile et tres commode. Le conden-
sateur est un cylindre creux de metal ou de verre, par le

centre duquel passe un tube de verre fixe au moyen d’un
bouchon auquel il est joint exactement par un lut. Ce
tube est adapte, soit par un bouchon, soit par un tube
avec I’extrdmite de la cornue. On fait couler d’un reservoir

place au-dessus un courant d’eau continu par I’entonnoir et

qui pdnetre dans le cylindre par la partie la plus basse.

L’eau echauffee par la condensation de la vapeur en sort
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Pig. 104
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parle tube vertical place au-dessous de la partie sup6rieure

du cylindre. On maintient ainsi tout I’appareil constamment
froid.

Quand on d6sire diriger les produits gazeux de la distil-

lation dans des vases nontenant de I’eau ou d’autres liqui-

des, comme dans la preparation des acides chlorhydrique

et sulfureux, de la solution d’ammoniaque, etc., on emploie

frequemment la disposition representde dans la figure iol\.

Elle consiste en une serie de vases places I’un a c6te de

I’autre et relies par des tubes de telle sorte^ que le tube

provenant d’un vase descend presque jusqu’au fond du
vase qui le suit. Une simple inspection de la figure mon-
trera la direction dans laquelle le courant est cense passer.

Apres avoir agi sur Teaii ou la solution dans le premier

flacon, il passe par le tube recourbe dans le second et de la

dans le troisieme. Cette disposition a recu le nom d’appa-

reil de Woulf (voir fig. no).

Fig. 105.

11 pent arriver quelquefois que I’onaitbesoin de recueillir

pendant la distillation, outre le liquide h distiller, les pro-
duits gazeux non condensables. Pour atteindre ce but on
recourbe le tube du dernier flacon de I’appareil de Woulf.,

et on le fait arriver sous la cloche d’une pompe pneuma-
tique.

Lorsqu’on opere sur une petite quantite on pent se ser-

vir comme rdcepteur d'un tube recourbe de la manifere

represent6e dans la figure io5, et on distille exactement de
la meme facon qu’avec une cornue et un recepteur ordi-

naire.

Eau rkgalk. — On I’appelle ainsi de la propriety qu’elle

possede de dissoudre Tor, qui etait appeld par les alchi-

mistes le rot des mitaux.
L’eau regale est un melange d’acide chlorhydrique et

nitrique en proportion variable, suivant Pemploi’ auquel on
le destine.

La formule la plus g6n6rale et qui est employee dans les
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arts, consiste a m Clanger i partie d’acide nitrique a o5<>
Baum6 avec 4 parties d’acide chlorhydrique i
L eau regale dissout non seulenient I’or, mais encore le

platine; le rhodium et hiridium resistent k son action.
Efflorescence (de efflorescere, fleurir). — C’est une for-

mation de petits cristaux circulaires ayant Eapparence d’une
mousse fine ou de moisissures, qui se forme k la surface
des corps. Cette formation est due a I’evaporation ou a la
perte de I’eau dprouvde par les substances salines.

Filtratjon. C est une operation d’un usage constant
dans les laboratoires et qui consiste a separer les particules
solides qui peuvent etre melang6es k un liquide ou s’y
trouver en suspension. A cet effet, on fait passer le liquide
a travel’s un linge, du papier ou toute autre substance
appropride.
Gendralement on eflfectue cette operation au moyen de

disques circulaires de bon papier a filtre blanc, de la dimen-
sion voulue, que Ton plie en quatre

;
on I’ouvre de maniere

a lui donner une forme conique comme on levoit(^g. loR).

Le filti’v; ainsi prepare est place dans un entonnoir de
verre. en prenant soin qu’il ne depasse pas les bords de
I’entonnoir.

Dans les analyses qualitatives, ou on desire faire I’opera-

tion aussi rapidement que possible, et dans les cas ou Ton
a a separer une quantite considerable de precipite, la

filtration etant la partie la plus importante, on pent plier le

filtre de la maniere montree dans la figure 107, de farou a

I’empecher d’adherer au verre. On emploie aussi quelque-

fois dans le meme but des entonnoirs cauneles.

L’entonnoir pendant la filtration est place sur un support,

et si le liquide a filtrer est contenu dans un vase a large

ouverture, on le fait couler soigneusement le long d’une

baguette de verre, comme on le voit dans la figure 108. Le
bord du vase est graisse, ce qui empfeche les gouttes de

Fig. 106. Fig. 107.
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liquide d’y adherer et on dvite ainsi toiite perte du liquide

qui tendrait ^ couler le long des parols du vase. Le liquide

clair, tel qu’il tombe de I’entonnoir, ne doit pas arriver

directement]'dansl le recepteur, mais doit tomber sur le

c6te, comme on le voit dans la figure. Par ce moyen on
dvite les eclaboussures et par suite toute ddperdition du
produit.

Gangue. — Matieres terreuses ou rainerales adherentes a

un mineral mdtallique.

LfiviGATioN. — C’est une operation qui a pour but de
separer un melange de particules lourdes et de particules

16geres en agitant la masse avec de I’eau et en la ddcan-
tant soigneusement. L’eau entraine les particules les plus

legeres, tandis que les plus lourdes tombent au fond. Les
minerals metalliques sent separds de leur gangue par ce
moyen.

Neutralisation. — On dit qu’il y a neutralisation lorsqu’un

acide reagit sur une base ou vice versa; le rdsultat de cette

action reciproque est de faire disparaitre les proprietds
particulieres a chacune de ces substances. Ainsi, par exem-
ple, quand on verse de la soude dans I’acide sulfurique en
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proportion telle qne la liqueur ne rougisse pas le papier de
tournesol, on dit que ces substances sont neutralis^es et le

resultat de leur combinaison est un sel, qui est, dans le cas
present, du sel de Glauber ou sulfate de soude.

OcTAEDRE. — Cristal ayant huit faces. La
figure 109 reprdsente un octaedre regulier.

Organiques (Matieres). — Les differentes sub-
stances appartiennent soit au regne vegetal

,
soit

au regne mineral, soit au regne animal. Celles qui Fig. 109.

appartiennent au regne animal ou vegetal etant
organisees, c’est-a-dire etant des corps vivants,

sont appelees corps organiques. Les mineraux sont des corps
corps inertes ou inorganises, sont appeles inorganiques.

Papier reactif. — Ce sont des papiers qui ont ete trem-
pes dans une solution de certaines matieres colorantes
vegetales ou dans certaines solutions de sels metalliques
capables de prendre une teinte distinctive et caracteristi-

que quand on les met avec d’autres substances pour
lesquelles elles sont employees comme reactif pour en
deceler la presence. Ainsi le papier colore en bleu avec de
la teinture ou avec une solution aqueuse de tournesol
devient rouge quand on le met en contact avec les

acides.

Le papier colore en jaune avec une solution de curcuma
brunit lorsqu’il se trouve en contact avec des alcalis.

Le papier plonge dans une solution de cliou rouge est gris,

mais il devient d’un rouge eclatant au contact des acides, et

d’un beau vert au contact des alcalis.

Le papier qui a 6te immerge dans une solution d’acetate

deplomb noircit par I’hydrogene sulfure.

Le papier imbibe d’une solution de ferrocyanure de potas-

sium bleuit par son contact avec une solution d’un sel de fer

au maximum.
Le papier imbibe d’une solution de ferricyanure de pota.s-

sium bleuit au contact d’une solution d’un sel defer au mini-

mum, mais n’est pas altere par une solution d’un sel de fer

au maximum, etc.

PoiDs sPECiFiQUE. — Le poids relatif dAni corps d’un cer-

tain volume, compare a un autre corps du memo volume

pris comme unite. 11 exprime par consequent la proportion

on la quantite de matiere contenue dans un corps, compa-

ree a la proportion ou a la quantite de matiere contenue

dans un autre corps de meme volume pris par unite.

Le poids specifique ou la densite d’un corps solide ou

liquide est le rapport qui existe entre le poids de ce corps et

le poids d’un dgal volume d’eau distillee a
-J-

4 °) ' Gau etant

prise pour terme de comparaison. Far consequent lorsqu’on
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dit que la densite du mercure est 10,59 et cede du fer 7,788,
cela signifie que sous le raeme volume, le mercure con-
tient i 5,59 et le fer 7,788 fois plus de matiere que I’eau.

Pour le gaz on a pris comme terme de comparaison le

poids d’un litre d’air a la temperature 0° et sous la pression
atmosplierique de o“^,76. Le litre d’air pese ie'^,295.

Ainsi, par exemple, on dit que la densite de Poxygene
est de i,io56; cela signifie qu’un litre de ce gaz a o'* pese
lerjapo (poids de i litre d’air sec a 0°, sous la pression de
o™,7Go) X i,io5G rr

La marche a suivre pour prendre la densitd d’un corps
est decrite dans tons lestraites de physique.
Hydrates (de vc^wp, eau). — Composes resultant de I'u-

nion d’acides, de bases et de sels avec de I’eau qui s’y

trouve fixee en proportions determinees.
PoRPHYRisATiON. — Cette operation consiste a reduire

line substance en poudre impalpable. On y arrive en ame-
nant prealablement la substance a Petat pateux, soit avec
de Peau, soit avec quelqu’autre liquide, puis on I’dcrase

sur une pierre plate tres dure appelee porphyi'e, au moyen
d’une molette que Pon promene sur le porphyre.

Si la substance etait alterable par I’eau, on porphyriserait
a sec; Pop6ration serait alors bien moins facile.

Precipite (de precipitare, tomber). — Nom donne aux
substances qui ont dte s6parees a Petat solide de leurs

dissolutions. Ainsi, par exemple, si a une solution d’acetate

de plomb on ajoute une dissolution de sulfate de soude on
d’acide sulfurique dilue, une poudre blanche, qui est du
sulfate de plomb, tombera au fond du vase, ou, en langage
chimique, sera precipitee.

Reactif. — C’est le nom donne a une substance quelcon-
que qui, dans le cours d'une analyse chimique, pent etre

employee k decouvrir la presence d'autres substances. Par
exemple

;
si on verse dans une liqueur contenant un sel de

peroxyde de fer un pen dfinfusion ou de teinture de noix de
galle, on verra une couleur noir violace (encre). L’infu-

sion de noix de galle est done un reactif du peroxyde de
fer. Si on verse une goutte d’acide dans la teinture bleue
de tournesol, la solution rough instantan6ment; le tourne-
sol est done un reactif des acides.

Sees. — Dans une acception gen^rale ce sont des com-
poses resultant de Taction d’un acide sur une base (voygz
Base) ou de Taction de deux substances Tune sur Tautre

;

Tune agissant comme acide neutralise Tautre qui se com-
porte comme une base. Un sel acide est un sel dans lequel
l’acide|.se [trouve en exebs. Un sel basique est un sel dans
lequel la base pr6domine.
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Sublimation (de sublimis, haut). — C’est une operation
qui a pour but, dtant donne un corps solide, de le reduire
en vapeur k I’aide de la clialeur, puis de condenser ces
vapeurs dans un espace froid sans toutefois modifier la

composition chimique de ce corps.

Le but qu’on se propose dans cette operation est variable
;

la sublimation s’emploie :

I® Pour Pobtention de certaines substances, de I'acide ben-
zoique, par exemple

;

2° Comme mode particulier de pulverisation. Tel est le

cas du calomel ^ la vapeur

;

3“ Comme moyen de purification, quand on a, par exem-
ple, a sdparer des substances volatiles de matieres fixes ou
terreuses, comme pourle soufre, Piode, etc.

;

4® Pour produire certains pli6nomenes d’isomerie
;
si I'oii

prend du biiodure de mercure qui est rouge et qu’on le

chauffe brusquemeut, ce biiodure fond et ne manifeste aucun
phenomene particulier. Si, au contraire, on chauffe a une
douce clialeur, le biiodure se vaporise sans fondre et la

poudre quise condense est jaune; il suffit alors de la corn-

primer avec une baguette de verre ou mieux de la porphy-
riser pourlui rendre sa couleur rouge. Plusieurs substances
sont dans ce cas

;

5° On se sert encore de la' sublimation pour operer la

cristallisation de certains corps completement insolubles

dans tons les dissolvants. Ainsi le protoiodure de mercure
qui constitue une poudre d’un jaune verdatre amorphe
donne par la sublimation des cristaux rouges.
La nature des vases employes varie avec la substance.

Appareil de Wodlf.— Ainsi appele dunom de Pinventeur.

Fig. 110.

II consiste en une s6rie de vases tubulds et a pour but de

faciliter Pabsorptiou des gaz par des liquides. Ces flacons ou
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vases sent reunis par des tubes et disposes de telle sorte que
le gaz qui n’a pas etd absorbe par le liquide contenu dans le

premier vase traverse celui qui est contenu dans le second,
duis celui du troisieme et ainsi de suite. L’appareil est re-

presente dans la figure no.
R est la coruue d’oii se degage le gaz qui doit etre absorbe

;

cette cornue est adaptee au flacon ABC de la maniere
indiquee : dans la figure, ABC sent des flacons a trois tubu-
lures munis de bouclions fermant liermetiquement

;
ces

bouchons sent perces pourlaisser passage aux divers tubes.

Les flacons A et B, B et C sont relies entre eux par des
tubes de verre deux fois recourbes ou par des tubes droits

relies entre eux au moyen de caoutchouc vulcanise ou
ordinaire, en D et E. Les tubes droits S, S', S" sont des tubes
de surete qui ont pour but d’empeclier I’absorption. Les
tubes T, D, E ne doivent plonger quetrespeu dans le liquide,

autrementla pressiou seraittrop considerable et entraverait

le degagement du gaz.

4579. — Paris. Imp. A. L. Guillot, 7, rue do.? Ciuiettes.
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