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C H IM IE  M IN É R A L E

R e la t io n  e n tr e  la  re c h e rc h e  fo n d a 
m e n ta le  e t  l a  r e c h e rc h e  a p p liq u é e ;
(Tekn . T ., 1943, 73, 408-409). — Compte 
rendu d ’une conférence tenue à la Royal 
In stitu tio n  de Londres p ar sir Lawrence 
Bragg. Il fa u t é tab lir une liaison é tro ite  
entre la recherche e t l ’industrie .

S u r  le  m a g n é s iu m  c o n te n u  d a n s  
l ’e a u  d e  p lu ie  ré c o lté e  à  G r ig n o n ;
B e r t b a n d  G. (A nn . ln si. Pasteur, 1943, 
69, 294-302). ■— É tude  analy tique de Mg 
dans l’eau de pluie recueillie à Grignon au 
cours d ’une année. On a dosé Mg par plusieurs 
m éthodes, à la fois dans l’eau recueillie e t 
dans le terra in  env ironnan t, pour ten ir com pte 
des poussières apportées par le ven t. De 
tou tes façons, on trouve toujours une teneur 
en Mg supérieure à celle due aux  poussières 
terrestres du voisinage

S u r  l ’h y d ro ly se  d e s  h a lo g é n u re s  de  
so u f re ;  S t a m m  H. e t G œ h r i n g  M. (Ber. 
dtsch. chem. Ges., 1943, 76, 737-742). — 
Les au teurs m o n tren t que la p lu p art des 
réactions connues de Cl,S e t  de Cl,S, sont 
en con trad iction  -avec le processus d ’hydro
lyse de ces composés donné par B ô h m e  e t 
S c h n e i d e r  (Ber. dtsch. chem. Ges., 1943, 
76, 483). Cl,Sa doit p lu tô t être considéré 
comme le chlorure d ’acide de l’acide S,{OH)„ 
e t Cl,S comme le chlorure d ’acide de l’acide 
sulfoxylique.

C o n tr ib u tio n  à  l ’é tu d e  d e s  h a lo g é n u re s

* S u r  le s  c h lo r i te s  d e s  A lp e s  O r ie n 
ta le s  ; H o e d l  A. (N . Jb. M in . Geol. Palaonl. 
Beil.-Bd, 1941, 77, n» 1, 1-77). —  É tude 
chim ique e t  optique. Systém atique; asso
ciations paragénétiques; génèse en rap p o rt 
avec la diaphtorèse.

* L a  « m é th o d e  d u  p lo m b  » e s t - e l le

e t  d e s  p s e u d o h a lo g é n u re s  d u  so u fre  ;
G îe h r i n g  M. (Ber. dtsch. chem. Ges., 1943, 
76, 742-750). —  L ’étude des réactions de S,Br, 
sur S,OsH , e t sur SO ,H „ e t de (SCN),S, e t 
de (SCN),S, m ontre que ces composés, de 
même que Cl,S, e t Cl,S, peuvent être consi
dérés comme des halogénures des acides 
S,(OH), e t S(OH),; il n ’en est pas de même 
de (CN),S.

L es  p ro c é d é s  m o d e rn e s  d 'é p u r a t io n  
d u  s o u f re ;  L o r e n z e n  G. e t L e i t h e  F. 
(Gas. u. Wasserfach., 1943, 86, 313-321). — 
Im portance de l’épuration  comme source de 
S. R éactions fondam entales e t.p rocédés

* P r o g r è s  d e  l a  g r a n d e  in d u s t r ie  
c h im iq u e  m in é r a le .  IV. O x y d e s  d e  l ’a z o te , 
a c id e  n i t r iq u e ,  n i t r a t e s ,  n i t r i t e s ;  W a e - 
s e r  B. (Chem. Tech., 1943, 16, 179-182). — 
Exposé, d ’après 175 publications scientifiques 
ou techniques ou brevets, parus du 15 fé
vrier 1939 au 31 décem bre 1941, des progrès 
relatifs à l ’oxydation  de N H „ à la synthèse 
d ’oxydes d ’azote pa r l ’arc e t les flammes 
d ’explosion, à l’absorption  e t à la concen
tra tio n  des gaz n itreux , à l’obten tion  des 
n itra tes  à p a rtir  des bases, des carbonates, 
silicilates, phosphates, chlorures, sulfates, etc., 
e t à la fo rm ation  de n itrites  stabilisés.

C o m p le x e s  in te r n e s  d e s  a lc a l in o - te r -  
r e u x ;  P f e i f f e r  P .  e t  S im o n s  H. (Ber 
dtsch. chem. Ges., 1943, 76, 847-855). — On 
a préparé le s  sels de Ca des acides, dimèlhyl-
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a p p lic a b le  a u x  ro c h e s  ig n é e s?  W ic k m a n  
F. E. (A rkiu K em i M in . Geol., 1943, 16 A, 
n» 6, n° 23, 1-9. —  Possibilité de déterm i
n a tion  d ’âge des roches ignées, particuliè
rem en t précam bréennes, par déterm ination  
de U, Th (radioactivité) e t des isotopes de Pb.

* É tu d e  ra d io a c tiv e  d e s  e a u x  de

aminoacélique, CgH^OiNjCa; iminodiacèlique 
(sel acide) (C ,H sO,N)aCa; méthyliminodiacé- 
tique, CjoHuOdNjCa,; éthylène-bis-iminopro- 
pionique C ,H uO ,N ,Ca; élhylène-bis-imino- 

■diacéiique, complexe qui donne des sels, 
de Na, [C^H LO .N jCajN a,, de strychnine 
(Cl0H 1,O,N,Ca) (H C ,iH „0 ,N ,)„  e t  de brucine; 
sels de K  des complexes de B a et de Sr avec 
l’acide éihylène-bis-iminodiacétique C10H i,O ,N t 
Ba ou Sr) K ,. Les constitu tions de ces 
substances son t discutées.

C o m p le x e s  d e  l ’a z o tu re  c u iv r iq u e ;
C i r u l i s  A. e t S t r a u m a n i s  M. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges., 1943, 76, 825-830). —• L ’azoture 
cuivrique (N,),Cu, forme des complexes 
avec la pipèridine  (C ,H „N ),[C u(N a),], tables 
rouge brun, F. 125°, d é to n an t à 200°-205° 
e t (C,H„N) [Cu(N,)s], F. 140», Vamino- 
cyclohexane (CsHuNJaOCuiN,),], F. 146°- 
147°; la benzylamine C ,H 10N[Cu(N,),], inf. 
180°, se décom posant sans explosion;le chlor
hydrate de pipèridine  (CsH„N)|iCu(N,),Gl], 
F. 140“ ; la mclhylaniline (C ,H 10N) [Cu,(N,)„], 
d é tonan t à 203° comme Cu(N,),; la dimélhyl- 
aniline (C.HuNJtCu.iN,),,] dé to n an t à 174»; 
Vélhylaniline, (CsH „N )]G u,(N ,),], dé to n an t 
au choc vers 187°-189°; la diélhylaniline, 
(G1,H liN)[Cu,(N,)t ], d é to n an t au choc vers 
198°-199°; la m-xylidine, (C8Hi,N)[Cu,(N ,),], 
d é tonan t vers 185°-186°; le pyrrol (C,H,N) 
[Cua(N,)„], détonantjà 155°-162°; la quinaldine, 
(C.oH^NËCUatN,),], dé to n an t à 190»-197»; la 
mélhyl-8-quinolêine (C,0H 10N)[Cu,(N ,),], déto
n an t à 210°-220° e t (CmHxoNJIGusfN,),].

d iv e rs e s  so u rc e s  ; D i a s  d e  R a d a  F., I m a z  
E r a s o  F. (Rev. geofls., 1942, 1, n» 4 , 369- 
374). —  Mesures de l’activ ité  de sources 
variées effectuées à l’aide de l’appareil de 
Engler e t Sieveking. R ésu lta ts num ériques 
en volts p ar heure e t p a r litre ; équivalence 
en m illimicrocuries.

D O C . C H IM . I
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* R ô le  d e s  r a y o n s  « a to m iq u e s  d e  V an  
d e r  W aa l » d a n s  l a  s t r u c tu r e  s té r é o -  
c h im iq u e  d e s  m o lé c u le s  ; H a s s e l  O. ( T. 
K jem i., Bergv. Melallurgi, 1943, 3, 91-92). — 
Signification des rayons a tom iques de Van 
der W aals e t discussion de la struc tu re  de 
quelques hydrocarbures (éthane e t cyclo- 
hexane) e t de leurs dérivés halogénés.

* N o u v e au  c a lc u l d e  l a  fo rce  d e  l ia is o n  
C =  C e t  d e  c e r ta in e s  é n e rg ie s  de  r é s o 
n a n c e  ; W r i n c h  D. (Science N . Y ., 1940, 
92, 79). —  Exposé des considérations par 
lesquelles on arrive  à une valeur inférieure 
à 94,29 e t à 92,57 pour la force de liaison 
C — C de l’éthylène e t de l ’aliène. Les 
tab les courantes ind iquen t une force de 100 
pour C =  C. Les différences en question 
m odifient considérablem ent les énergies de 
résonance du benzène, naph talène, etc.

* N a tu r e  d e s  fo rc e s  in te rm o lé c u la ir e s  
in te r v e n a n t  d a n s  le s  p ro c e s s u s  b io lo 
g iq u e s ;  P a u l i n g  L. e t D e l b r u c k  M . 
Science N . Y ., 1940, 92, 77-79). —  Objec
tions à la théorie de Jo rd an ; l’au teu r formule 
sa conception des phénom ènes de résonance 
possibles en tre  2 m olécules.

D o n n é es  é n e rg é tiq u e s  s u r  l a  l ia is o n  
c a rb o n e -c a rb o n e . I I .  L ’é n e rg ie  d ’a c t i 
v a tio n  d e  l a  d is so c ia t io n  d u  t é t r a - ( 2 .6 -  
d im é th y lp h é n y l)  é tb a n e  s y m . e n  so lu 
t io n  d a n s  l ’o r th o - ,  le  m é t a -  o u  le  p a r a -  
x y lè n e ;  C o o p s  J ., N a u t a  W . Th. e t v a n  
D u u r e n  L. (Rec. Trau. Chim. Pays-Bas, 
1942, 61, 476-480). —  Pour l ’énergie d ’ac ti
vation  de la dissociation du tétra-(d im élhy l-
2.6-phényl)-éthane sym étrique dans diffé
ren ts  solvants, on a trouvé  les valeurs 
su ivan tes : o-xylène 22.9 cal-k., m-xylène
23,0 cal-k., p-xylène 23,4 cal-k. qui sont en 
bon accord avec la valeur de 22,5 cal-k. 
trouvée dans l ’o-dichlorobenzène.

(Allem and.) m . m a r q u i s .

L a  c h a le u r  d e  f o rm a t io n  d e s  m o lé c u le s  
o r g a n iq u e s  e t  l ’in c r é m e n t  de  l ia is o n ;
R e b e k  M . (M on. /. Chem., 1943, 74, 241- 
252). —  L ’au te u r a calculé, pour divers 
composés, le facteu r de réduction n an térieu 
rem ent défini (M on. f. Chem., 1940, 73, 
57), e t qui caractérise la facilité plus ou 
m oins grande de dissociation des polyaryl- 
éthanes. Pour les composés du ty p e :  

(p.R.G«H1)3C-G(CsH,Rp.)a 
la dissociation augm ente en mêm e tem ps 
que la va leur de n ; on a trouvé;

n - 0,985 pour R  =  CHa;
0,986, R  =  C2H S; 0,991, R =  n -C ,H ,; 

0,985, R =  (GH.)2CH; 0,990, R =  (CH.),C; 
0,993, R =  (CHs)2C H -G H 2;

0,991, R  =  (CH-,-CHJ)(GH,)GH 
ou C H ,-(G H ,),

Pour les composés su ivan ts : tétraphény l- 
é thane, 0,967; tétraphény léthy lène , 0,5; 
tétraphényl-1.1.2.2-cyclopropane, 0,5; té tra - 
phényl-1 .1.2.2-cyclopentane, 0,967 ;

[(C.H,-CO)(G»H,),C-],, 0,953; 
[p .(C .H ,-C O -C .H .)(C ,H ,),C -]„  0,987;

[(C,H .),C =  C H (G .H ,).C -]„ 0,983; 
[C,H,),C =  CH)2(C H -)2], 0,985;

E(C.H.),C =  qH),(C„H„)C-]„ 0,987; 
e t [ |(C«H.),C =  C H ).C -]„ 0,990 

La su b stitu tio n  m éta dim inue la dissociation- 
Alors que la dissociation est de 100 0/0 pour 
l ’hexa-p-biphénylyléthane, elle n ’est que de 
59-60 0/0 pour l ’isomère m éta.

p . CARRÉ.
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G É N É R A L IT É S

L a  r é a c tio n  b r u t e , r é s u l ta n t e  d e s  r é a c 
t io n s  s im u l ta n é e s ;  S k r a b a l  A. (M on. f. 
Chem., 1943, 74, 293-333). —  É tude  m ath é 
m atique  du postu la t de B o d e n s t e i n  (Zeit. 
physik. Chem., 1913, 85, 329).

P. CARRÉ.

R e c h e rc h e s  s u r  l ’e ffe t R a m a n ;  Herz
E., K a h o v e c  L. e t K o h l r a u s c h  K. W . F. 
(M on. f. Chem., 1943, 74, 253-270). —  On a 
exam iné les spectres R am an des composés du 
ty p e  C .H .C O -R  avec R =  H, F, Cl, Br, I, 
OCH„, N H , e t CH ,; les résu lta ts  sont plus 
particu lièrem ent discutés du po in t de vue 
de l ’influence de la double liaison C =  G 
du phényle, conjuguée avec celle de C =  O, 
e t de la struc tu re  polaire que l ’on p eu t a t t r i 
b uer au groupe GO-R. On trouve  pour 
C =  O une fréquence anorm ale, dans le cas 
du chlorure d ’acide seulem ent, e t qui ne se 
re trouve  pas pour R =  F, Br ou I.

p . c a r r é .

R e c h e rc h e s  s u r  l ’e ffe t R a m a n ;  Herz
E. e t V i t t e k . H. (M on. f. Chem., 1943, 74, 
271-278). —  E xam en des spectres R am an 
des acides : o-, p -am ino , o, m, p-oxy-,
o-, m-, p-m éthoxy-, o-, m-, p-chloro- e t 
brom o-, o-iodo-, e t o-, m-, p-m éthyl-ben- 
zoïques, e t o-p-phtaliques. Les valeurs les 
plus élevées de e sont obtenues avec les 
acides am ino-, oxy- e t m éthoxybenzoïques.

p . CARRÉ.

R e c h e rc h e s  su e  l ’e ffe t R a m a n ;  K a h o 
v e c  L. e t W a g n e r  J .  (M on. f. Chem., 1943, 
74, 279-286). —  Exam en des spectres 
R am an des benzoates de m éthyle  substitués 
X-CoH,-COOCH8, avec X  =  OH, OCH„ 
CH,, N H , Cl, Br e t I, dans les positions o, 
m, p ; e t X  =  CO,H(o); les rap p o rts  entre 
ces divers composés paraissen t difficiles à 
établir. p . c a r r é .

R e c h e rc h e s  s u r  l ’e ffe t R a m a n ;  K a h o 
v e c  L. e t K o h l r a u s c h  K. W. E. (M on. f .  
Chem., 1943, 74, 333-345). —  Com paraison 
des spectres R am an des salicylates de : 
K, Ga, Zn, Mg, de CH„ C,H., n-C .H ,, 
n-C .H ,, GH(GH3)2, C ,H b, du  chlorure de 
salicycle, du disalicylide e t de l’oxime 
salicylique. p. c a r r é .

R e c h e rc h e s  s u r  l ’e ffe t R a m a n  : e s te r s  
d e s  m o n o -a c id e s  p a ra f f in iq u e s  ; B a l - 
l a u s  O. (Silzunsberichle A kad . W iss. W ien  
( II  b), 1942, 151, 19-25). —  É es spectres 
R am an d ’un certa in  nom bre d ’esters des 
acides propionique, n -bu tyrique, isobuty
rique, n-valérique e t isovalérique ont été 
déterm inés. Les résu lta ts ob tenus m o n tren t 
que la fréquence de la liaison -C : O -d im inue  
lorsque la  chaîne ester sur l’atom e de car
bone p devient plus ramifiée bien q u ’entre 
le groupem ent CO et la chaîne il y  a it  un 
atom e de O  in tercalé. m . m a r q u i s .

R e c h e rc h e s  s u r  l ’e ffe t R a m a n  : a c id e s  
a -a m in o  e t  a -o x y - is o b u ty r iq u e s  e t  l e u r s  
e s t e r s ;  K a h o v e c  L. e t K o h l r a u s c h  K .  
W . (Silzungsberichle A kad . W iss. W ien  
(II b), 1942, 151, 38-51). —  D éterm ination  
des spectres R am an des composés 

X .C(CH3),COOR 
dans lesquels X  =  N H „ N(CH ,)„ OH, 
OGH„ CH,, Cl, B r e t R  =  H, CH., C.H., 
CH(CH3)„ C .H ,. M alheureusem ent on n ’a pu 
ob ten ir les spectres R am an des composés 
suivants : acides a-dim éthylam ino-, a-mé-

th o x y  (et son este r m éthy lique) e t a-chloroiso- 
but.yriques (et son ester bu ty lique). E n  par
ticu lier les dérivés de l ’acide chloroisobu- 
ty riq u e  p résen ten t pour la p lu p a rt un fort 
arrière-fond qui do it vra isem blab lem ent être 
a ttr ib u é  à une décom position p a r l’éclaire- 
m en t (peu t-ê tre  pa r séparation  de C1H 
suivie d ’une polym érisation). Les résultats 
obtenus son t discutés. m . m a r q u i s .

R e c h e rc h e s  s u r  l ’e ffe t R a m a n  : D éri
v é s  d u  b e n z è n e  (D e g ré  d e  p o la r isa tio n  
d a n s  le s  d é r iv é s  m é t a ) ;  H e r z  E. (Sil
zungsberichle A ka d . W iss. W ien  (II b), 1942, 
151, 94-108). —  Les spec tres Ram an des 
composés su ivan ts o n t été déterminés : 
m-crésol, m -fluorotoluène, m-xylène, m-chlo- 
ro to luène, m -brom otoluène, m-iodotoluène, 
m -m éthoxytoluène, m -dichlorobenzène, di- 
m éthoxybenzène, m -chloraniline. Discussion 
des résu lta ts  ob tenus en ra p p o rt avec la 
s tru c tu re  des composés étudiés.

M. MARQUIS,

R e c h e rc h e s  s u r  l 'e f f e t  R a m a n  : Déri
v é s  d u  b e n z è n e  (a n a ly se  d e s  s p e c tre s  des 
d é r iv é s  d u  b e n z è n e  1 .3  e t  1 .3 .5 -su b s - 
t i t u é s ) ;  H e r z  E. e t K o h l r a u s c h  W. F. 
(Silzungberichte A ka d . W iss. W ien  (II 6), 
1942, 151, 109-122). —  Les spectres Raman 
du m ésitylène e t du diméthyl-1.3-iodo-5- 
benzène on t été  déterm inés. Les auteurs 
analysen t en déta il les spectres des méta- 
dérivés sym étriques X .C .H ..X , des toluènes 
m éta-substitués X C .H  CH. e t des xylènes 
5 -m éta-substitués X C ,H ,(C H .),.

M. MARQUIS.

L a  s t r u c tu r e  d u  c y c lo h e x a n e ;  G e r d in g
H., S m it  E. e t W e s t r i k  R. (Rec. Trav. 
Chim .Pays-Bas, 1942, 61, 561-563). —  Lesau- 
teu rs  o n t fa it des m esures de polarisation des 
ra ies R am an  du cyclohexane(A V ^lôO O cnr1). 
Les résu lta ts  ne son t pas conciliables avec 
l ’hypothèse de L angseth  e t B ak d ’un modèle 
p lan  du cyclohexane m ais son t en bon accord 
avec la conclusion de K ohlrausch e t de ses 
co llaborateurs que la sym étrie  du cyclo
hexane a p p a rtie n t au  g roupem ent D,d=S,u.

(A llem and.) m . m a r q u i s .

L es  m o m e n ts  d ip o la i r e s  d e s  cyclanes;
v a n  A r k e l  A. E., M e e r b u r g  P. e t v. d . 
H a n d e l  C. R. (Rec. Trav. Chim. Pays-Bas, 
1942, 61, 767-770). —  La déterm ination  des 
m om ents d ipolaires des cyclanes suivants: 
é thylcyclopropane, é thy lcyclobutane, mé- 
thy lcyc lopen tane  a été fa ite  dans le liquide 
pur. D ans un  b u t de com paraison e t pour la 
d é te rm ina tion  de la réfraction , on a fait aussi 
les m êm es m esures avec le pen tène, le 2-mé- 
th y lb u tèn e , le pen tan e, le p-xylène e t l ’étbyl- 
benzène. (Anglais.) m . m a r q u i s .

S u r  l a  c in é t iq u e  d e  l a  r é a c t io n  de  Can- 
n iz z a r o ;  E i t e l  A. (Sitzunsberichte Akad. 
W iss. W ien ( II  b), 1942, 151, 58-68). —  L ’au
te u r  étudie la v itesse de la réaction  de Can- 
nizzaro dans le cas du benzaldéhyde et du 
furfurol dans une so lu tion  aqueuse de 
d ioxane à 50 0/0. Les résu lta ts  obtenus 
m o n tren t que la réaction  de Cannizzaro suit 
une loi très com pliquée e t que dans certains 
cas particuliers, elle se com porte comme une 
réaction  tnm olécu laire . m . m a r q u i s .

L ’o x y d a tio n  c a ta ly t iq u e  e n  p h a s e  ga
z e u s e ;  P o n g r a t z  A. e t S c h o l t Î s K. (Ber. 
dlsch. chem. Ges., 1944, 76, 1179-1187). —
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L’étude du rap p o rt C /H  des p roduits formés 
par action  des vapeurs de naphtalène dilué 
dans N (au 1/10) su r V ,0 ,, à 325°, indique 
que l ’oxydation cata ly tiq u e  du naphtalène 
en acide phtalique, se p roduit p ar l’in te r
médiaire, probablem ent, de la dioxy-2 .3 - 
naphtoquinone-1.4. L ’action  de la chaleur 
sur V ,0 , seul, puis en présence de O, m ontre 
qu’au-dessus de 300°, il ex iste  un  équilibre 
V ,0 , V ,0 ,—i  +  Oz, V ,0 5—x paraissan t
compris entre V ,0 4 e t V ,0 ,. p . c a r r é .

S u r  le s  a ll ia g e s  c o m m e  c a ta ly s e u r s  ;

S c h -w a b  G. M. e t  S c h w a b - A g a l l i d i s  E. 
[Ber. dlsch. chem. Ges., 1944, 76, 1228-1250). 
—  La catalyse  des réactions :

C.H.OH C,H. +  H,0
e t

C.H.OH =  CHj-CHO +  H* 
p a r le systèm e Ag-AI ne dépend pas de la 
n a tu re  de la phase de l’alliage, que ce soit 
la phase y des alliages riches en Ag, ou la 
phase c ris tau x  m ix tes S des alliages riches 
en Al; la tem péra tu re  ne modifie pas la 
chaleur d ’activation . La chaleur d ’activation  
re la tive  à la décom position de l’acide 
form ique en  CO +  H,0, ou en CO, -)- Hs,

L ’a c tio n  d e s  c o m p o sés  a r y l l i th iu m  s u r  
le s  d ia ry lc é to n e s . I .  L a fo rm a t io n  de  
t r ia r y lc a r b in o ls  ; F a b e r  A. C. e t N a u t a  
W . Th. (Bec. Trav. Chim. Pays-Bas, 1942, 
61, 469-475). —  P ar l'ac tion  des composés 
a ryl-lithium  sur les diaryl-cétones, on a 
obtenu un certain  nom bre de triphényl- 
carbinols m éthyl-substitués. Quand dans la 
diarylcétone, il y a plus de deux groupem ents 
orthom éthylés, il ne se forme pas de carbi- 
nol. A la place, on ob tien t dans certains cas 
des substances qui vraisem blablem ent ont la 
structure  d ’un 9.10-diaryl-9.10-dioxy-9.10- 
d ihydrophénanthrène ou anthracène mé- 
thy lsubstitué . Les composés su ivants ont été 
obtenus : lrimélhyl-2.2 ' .2’-lriphénylcarbinol 
(action de l’o-tolyllithium sur la dim éthyl- 
2.2'-benzophénone) F. 110°; IrimélhyTS'.2.3"- 
Iriphénylcarbinol (action du m-tolyllithium 
sur la diméthyl-3.3'-benzophénone) F. 69°- 
71°; lriméthyl-4.4'.4’-lriphénylcarbinol (ac
tion du p-tolyllithium  sur la 4.4’-dim éthyl-

L a  p o ly m é r is a tio n  de  l ’iso p rè n e  p a r  
le s  t e r r e s  de  b la n c h im e n t,  p r é p a r a t io n  
d ’u n  d i.s o p rè n e  a lip h a tiq u e  ; W a g n e r - 
J a u r e g g  Th. e t L e n n a r t z  Th. (Ber. dlsch. 
chem. Ges., 1944, 76, 1161-1165). —  La 
polymérisation de l ’isoprène, à 285°, donne 
du diprène, E b ,sa — T73°-175°, hydrogéné 
en m-menthane. La polym érisation de 
l ’isoprène, à 0°, en présence de clarite  spéciale 
e t préalablem ent desséchée à 200“, fournit 
un diisoprène, E b„, =  46°-48°,5, hydrogéné 
sur P tO : en C10H „ qui p araît être un  dimé- 
thyloctane; il se forme en même tem ps un 
polyisoprène (CsHaJn; si la polym érisation 
est faite à 22° en présence de c larite  non 
préalablem ent desséchée, il se forme un 
polymère (CSH,)* avec x  =  6 à 7; la poly
m érisation sur clarite, à 100°-200°, donne 
divers polymères, CuH,,, C!0H „  e t (C5H,)z. 
La polym érisation sur floridine-filtrol sur 
bain-m arie bouillant, a donné (C5H 8),.

p . CARRÉ.

* L a  v a lo r is a tio n  d e s  c a r b u r e s  a l i -  
p h a tiq u e s  in f é r ie u r s ;  K a u t t e r  CL T. (C he
rnie, 1943, 56, 225-230). —  Exposé d ’ensemble 
sur les sources techniques des carbures 
alip ha tiques inférieurs (C, à C<), saturés ou 
non, sur les synthèses p a r ta n t dé l ’acétylène, 
sur les transform ations des carbures consi
dérés par oxydation, déshydrogénation, 
polymérisation, condensations p ar H ,S 0 4 
(avec des carbures, des acides, des alcools), 
chloruration suivie éventuellem ent de sapo
nification, sulfochloruration, n itra tion , aro
m atisation, cyclisation.

L e sp e c tre  R a m a n  d e s  d ic h lo ro -1 .2  e t  
d ib ro m o -1 .2 -é th a n e s  à  d if fé re n te s  t e m 
p é r a tu r e s ;  G e r d i n g  H. e t M e e r m a n  P. G. 
(Bec. Trav. Chim. Pays-Bas, 1942, 61, 
523-530). — Le rap p o rt des in tensités des 
raies Ram an correspondant aux  v ibrations

COM BINAISONS ORG ANO -M ËTA LLIQUES

benzophénone) F . 94°; hexamélhyl-2.3.2'.3’. 
2" ,3"-lriphény ¡carbinol (action du d im éthyl-
2.3-phényllithium  sur la tétram éthyl-2 .3 .2 '. 
3’-benzophénone) F. 207°; hexaméihyl-2.4.2'
4‘ .ÍT ,4"-lriphény ¡carbinol (action du dimé- 
thyl-2.4-lithium  sur la tétram éthyl-2 .4 .2 '.4 '- 
benzophénone) F. 186°-187°; hexamélhyl- 
2.5.2'.5'.2".5’-lriphénylcarbinol (action du 
d im éthyl-2.5-phényllithium  su r la tétram é. 
thyl-2 .5 .2’.5'-benzophénone) F. 158°-159°. 
hexamèlhyl - 3.5.3 '.5'.3’ .5’ - Iriphény¡carbinol 
(action du dim éthyl-3.5-phényllithium  sur 
le tétram éthy l-3 .5 .3 ’.5’-brom obenzène) F. 
158°. Les triary lch lorom éthanes correspon
dan ts  on t été préparés. Ils sont très instable .

(A llem and) m . m a r q u i s .

P s e u d o s y m é tr ie  p ré s e n té e  p a r  le s  
e s te r s  d e  l ’a c id e  té t r a th io o r th o s i l ic iq u e  ;
K l a s e n s  H. A. e t B a c k e r  H. J .  (Bec. 
Trav. Chim. Pays-Bas, 1942, 6 1 , 513-522). —  
L ’étude a u x  rayons X  des cristaux, des

COMPOSÉS ACYCLIQUES

6>2 e t m', des cis- e t Irans- d ibrom o-1 .2 -éthane 
e t d ichloro-1 .2 -éthane a été  déterm iné chez 
ces composés à l ’é ta t  liquide pour des tem pé
ra tu res  com prises en tre  15° e t 120° C. La 
différence d énergie en tre  les form es cis e t 
irans a été obtenue à p a rtir  de ces données 
en supposant un com portem ent therm ody
nam ique idéal du  liquide pur. Les résu lta ts 
m o n tren t que cette  condition n ’est apparem 
m en t pas rem plie. Le rap p o rt des intégrales 
de phase pour les formes cis e t irans dans la 
phase gazeuse a été  calculé pour les deux 
substances e t  le m om ent dipolaire de la 
forme cis a été calculé à l ’aide de ce rap p o rt 
d ’après les données de polarisation  de
Zahn e t L inke. (Anglais.)

M. M ARQUIS.

É tu d e  d i la to m é tr iq u e  de  l a  t r a n s i t io n  
d e  p h a s e  d a n s  le  d ib ro m o -1  .2  -  é th a n e  ;
M e e r m a n  P. G. (Bec. Trav. Chim. Pays-Bas,
1942, 61, 860-862). —  L ’étude d ilatom étrique 
du  po in t de tran s itio n  du  dibrom o-1 .2 - 
é thane  m ontre  que ce tte  tran s itio n  n ’est 
pas accom pagnée d ’hystérésis therm ique 
m ais q u ’il y  a des effets de surchauffe e t  de 
surrefroidissem ent assez im po rtan ts . La 
v a ria tio n  du volum e m oléculaire est de
1 cm*,0 (1,4 0/0). La tem péra tu re  de t ra n 
sition  trouvée qui est de —  23°,60 est en 
bon accord avec celle déterm inée p ar Pitzer 
à  l ’aide des capacités calorifiques.

(Anglais.) m . m a r q u i s .

* S y n th è se  d e s  b r o m u r e s  d e  d e u té ro -  
v in y lid è n e  ; V e r h u l s t  J ., V a n  H e m e l -  
r i j c k  F. e t J u n g e r s  J.-C. (N aluurw et. T.,
1943, 25, 203-208, 1 pl. rés. françr). —  On 
enlève des H B r en tra i ta n t  le tribrom o-
1 .1 .2-é thane pa r un  m élange de carbonate 
e t d ’acé ta te  de potassium  en m ilieu alcoo
lique à chaud : rendem ent de 90 0/0, à condi
tion  d ’en tra în e r à l ’alcool le brom ure de

su r le systèm e Cu-Ag, correspond pour les 
c r ix tau x  m ix tes e t pour l ’eu tectique, riches 
en Cu, à la  chaleur d ’activ a tio n  de Cu 
(22-24 cal.), e t pour les c ris tau x  m ix tes 
riches en Ag, à la chaleur d ’activation  de 
Ag (18-20 cal.); les anom alies signalées 
an térieu rem en t dans ce dom aine n ’on t pu 
être confirm ées; la même décom position 
effectuée sur les c rix tau x  m ix tes Cu-Ni 
à 55,2 0/0 atom es de Cu indique une chaleur 
d ’ac tivation  de 25,5 cal. (24 pour Cu e t 25 
pour N i); lorsque Ni est porté  à tem péra tu re  
élevée a v an t la catalyse  vers 250°, la chaleur 
d ’activ a tio n  dim inue. p . c a r r é .

esters asym étriques de l ’acide té tra th io - 
orthosilici’que m ontre une com plète équi
valence dans la m aille élém entaire entre les 
places qu i o n t la m êm e chance d ’être occu
pées p ar des atom es ou des groupes diffé
ren ts ce qui conduit à a ttr ib u e r  aux  molécules 
une sym étrie  trop  élevée. D ans le cas de ces 
esters, c e tte  pseudosym étrie  est produite  
pa r une rép artitio n  s ta tistique  des groupes 
d ’atom es en tre  des positions différentes.

(Français.) m . m a r q u i s .

* O x y d a tio n  de  c o m p o sé s  s u lfa n il iq u e s  
e t  a r s a n i l iq u e s  p a r  le  p e ro x y d e  d ’h y d ro 
g è n e  à  l ’é ta t  n a i s s a n t ;  B a r k a n  G. (Sc., 
N . Y ., 1940, 92, 107). —  H sO* naissan t, 
form é dans des au toxydations de solutions 
d ’hydrazine, oxyde la sulfam ide e t l ’acide 
arsan ilique en présence d ’ions eupriques, 
avec ap p aritio n  d ’ n  p ro du it bleu, d o n t la 
bande d ’absorp tion  a un  m axim um  à 590 m [t.

vinylidène au fu r e t  à m esure de sa form a
tion. A pparition  ou déplacem ent des raies 
R am an en fonction de la ten eu r en deu té
rium . L ’élim ination de H B r s ’effectue à 
p a rtir  d ’atom es fixés sur des C différents.

* L ’is o m é r ie  a lly liq u e  s u r  u n  co u p le  
p r i m a i r e - t e r t i a i r e  ; J u l i a  M. (D ipl. Et. 
sup. Sci. phys. Paris, 1943). —  É tu d e  du 
dim éthyl-2.3-butène-3-ol-2. Pour év iter les 
isom érisations faciles, on a recours à des 
réactions aussi douces que possibles. L ’alcool 
te rtia ire  considéré est tra ité  à i ordinaire par 
P B r2. Le m élange des brom ures très instables 
est transform é en acétines p ar action  de 
l ’acé ta te  de sodium . P a r distillation , on 
sépare une acétine prim aire, conduisan t à 
l ’alcool prim aire, après saponification. Carac
térisa tions p a r les spectres R am an.

* C o n tr ib u tio n  à  l ’é tu d e  d e s  d iè n e s  
c o n ju g u é s  r a m if iés ; J a c q u e m a i n  R. 
(Thèse Docl. Sci. phys. Paris, 1943, 1, 158). 
—  Prépara tion  e t purification  de l ’oxyde de 
m ésityle, du diacétone alcool e t des dérivés 
halogénés; ob tention  de to u te  une série 
d ’alcools éthyléniques tertia ires à p a rtir  de 
l ’oxyde de m ésityle p a r la m éthode de Gri
gnard e t des diols à p a rtir  du d iacétone- 
alcool; leu r déshydrata tion  e t propriétés e t 
s truc tu re  des diènes obtenus.

* L a  r é d u c t io n  d ire c te  d e  c e r ta in s  
a c id e s  c a rb o x y liq u e s  e n  a ld é h y d e s , e t  l a  
p r é p a r a t io n  d 'u n  d é ca ld é h y d e  p a r  u n e  
ré a c t io n  de  B ia is e  m o d ifié e  ; D a v i e s  R.- 
R. e t H o d g s o n  H.-H . (J . Soc. chem. Induslr. 
London, 1943, 62, 128). —  La réduction 
directe des acides salicylique, n-butyrique, 
nonylique et laurique par l ’am algam e de Na 
donne, avec de faibles rendem ents, les aldé
hydes correspondants. On o b tien t 62,3 0/0 
d ’un  décaldéhyde p a r la voie su ivan te  :



acide Iaurique — chlorure de lauroyle (par 
le chlorure de thionyle) —>- acide a brom o- 
laurique (brom uration  e t  hydrolyse) —>- 
acide a-hydroxylaurique (par H O K  alcoo
lique). Ce dern ier est purifié, en passant par 
l ’ester éthylique, puis déshydraté  par d istil
lation  sous CO,.

* L es  te n d a n c e s  d u  d é v e lo p p e m e n t de  
l ’in d u s t r ie  d e s  s o lv a n ts ;  (Lack-u. Farben. 
Z., 1943, 1, 109-111). —  É tude des synthèses 
du butanol par ferm entation , à p a rtir  de 
l’alcool, du carbure de calcium , des pétroles. 
Synthèse de l ’acétone par le procédé à la 
chaux, p ar ferm entation , à p a rtir  de l ’acé ty 
lène ou de l ’alcool isopropylique. Synthèse du 
m éthanol à p a rtir  du bois ou du gaz à eau. 
Bibliographie partielle.

S u r  le s  s e ls  de  b e n z y l th iu r  o n iu m  d e s  
c o m p o sé s  b is u lf i t iq u e s  d e s  a ld e h y d e s  
e t  d e s  c é to n e s  ; v . W a c e k  A. et K r a t z l  
K. (Ber. disch. chem. Ges., 1944, 76, 1209- 
1210). —  Les composés bisulfitiques des 
aldéhydes e t  des cétones form ent des sels 
de benzyllhiuronium  : (R )(R 1)C(OH )(SO,H)- 
C (N H ,)(=N H )-S -C H ,-C ,H „ qui on t été pré
parés avec les .Idéhydes; propionique, 
F . 112°, bu tyrique, F. 115°, isovalérique, 
F. 117°, hep ty lipue, F. 119°, octylique, 
F. 118°, benzoïque, F. 113°, la vanilline, 
F. 75°, l’acétone, F. 95° e t la m éthy léthy l- 
cétone, F. 105-110°. p. c a r r é .
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* L a  sy n th è s e  m o d e rn e  d e s  a c id e s  g r a s  ;
W i t t k a  F. (Seifensieder Zlg, 1943,70, 50-51). 
—  Revue des p rincipaux  procédés : oxydation  
des paraffines; action  de COCI, su r les car
bures en présence de ca ta ly  eurs ou su r 1 s 
dérivés non sa tu rés ; oxyd tion  non m én gée 
des carbures non saturés, ch loruration  
des carbures e t transfo rm ation  en acide par 
fusion alcaline ou en n itrile  p a r action  des 
cyanures.

* L a  fa b r ic a t io n  d e s  a c id e s  g r a s  p a r  
l ’o x y d a tio n  s e s  c a r b u r e s  d ’h y d ro g è n e  
p o ly m é r is é s  ; R o s e n d a h l  F. (Z. Kompr. 
flüss., Gase, 1943, 38, 49-57). —  É tude  dé
taillée du processus d ’oxydation  e t des m é
thodes de purification.

* R e c h e rc h e s  s u r  le s  c o n d e n s a tio n s  
d e s  h y d r o c a r b u r e s  é th y lé n iq u e s  av ec  le s  
a c é ta te s  d e  e b lo ro m é th y le , a - c h lo ro -  
é th y le , a -c h lo ro - iso b u ty le  e t  a -c h lo ro -  
h e p ty le ;  V a n  d e r  E l s t  J .-F . ( Thèse Ing. 
Docl. Paris, 1943, 1, 87). —  L ’action  d ’un 
acé ta te  a-chloré sur un  hydrocarbure éthylé- 
nique, en présence de SnCl, anhydre  e t redis
tillé  comme catalyseur, donne outre  une 
chloro-acétine, des cétones e t des oxydes 
chlorés. Un peu de l ’acé ta te  a-chloré se 
décom pose en anhydride  acétique e t oxyde 
a-bichloré qui réagissent égalem ent sur 
l ’hydrocarbure. SnCl« constitue  le m eilleur 
catalyseur.

CH IM IE  OR G A N IQ U E

S u r  1'a d s o r p t io n  d e s  a m in o a c id e s  ;
S c h a a f  E. e t R e i n h a r d  O. (Ber. dtsch- 
chem. Ges., 1944, 76, 1171-1175). — 
sorplion  des am inoacides pa r le C m édicinal 
c ro ît dans l ’ordre su ivan t, sérine, glycocolle, 
alanine, acide g lu tam ique, histidine, valine, 
acide asparag ique, leucine, phénylalanine; 
elle est en re la tion  avec la longueur de la 
chaîne de l’am inoacide, ce qui ne se produit 
plus pour les absorbeurs su ivan ts . Sur Al.O, 
Merck, l ’absorption  c ro ît dans l ’ordre, 
alanine, leucine, h istid ine ; su r A1,0, Brock- 
m ann, elle cro ît dans l ’ordre, alanine, 
leucine (presque équivalente), valine, sérine 
e t phénylalanine, glycocolle, histidine, acide 
asparag ique; su r alum ine acide Merck, elle 
est plus faible pour l ’acide asparagique que 
pour l ’acide g lu tam ique; su r te rre  à foulon, 
elle augm ente dans l ’ordre leucine, valine, 
a lanine, glycocolle, phénylalanine, acide 
asparagique, h istid ine ; su r terre  de Pfirschin- 
ger elle croôt dans l ’ordre, sérine, valine, 
a lanine, leucine (très voisines), acide gluta
m ique, glycocolle, phénylalanine, histidine 
(beaucoup plus forte  pour ce tte  dernière); 
su r floridine X X F , elle augm ente dans 
l ’ordre h istid ine, acide g lu tam ique, acide 
asparag ique; su r filtrol neu tro l, l ’absorption 
de l ’acide asparag ique est supérieure à celle 
de l ’acide g lu tam ique. Ces différences peuvent 
être utilisées pour la sépara tion  des amino
acides. P . CARRÉ.
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L e s y s tè m e  a c é ta m id e -c h lo ro b e n z è n e  ;
v .  d . L i n d e  A. (Rec. Trav. Chim. Pays-Bas, 
1942, 61, 573-576). —  Le diagram m e de 
fusion du systèm e binaire acétam ide-chloro
benzène présente une lacune de m iscibilité 
entre 5 e t 88 0/0 d ’acétam ide. La tem péra tu re  
de l’équilibre des 3 phases Sacétamide -F L, 
+  L , se trouve à 72°,5. L ’enteclique est 
situé à environ 1 0 /0  d ’acétam ide e t à une 
tem péra tu re  de -—- 45°,3. Une partie  du 
diagram m e de fusion du systèm e acétam ide 
m étastable-chlorobenzène a pu être  d é te r
m inée. (Allem and.) m . m a r q u i s .

* S t r u c tu r e  de  l a  p h lo ro g lu c in e  so u s  
fo rm e  de  v a p e u r ;  S a n e n g e n  A. (T . K jem i 
Bergv. Melallurgi, 1943, 3, 92-94). —  Par 
diffraction d ’électrons, il est m ontré  que sa 
s tru c tu re  répond à la configuration trioxy-
1.3.5 - benzène. C — C =  1,40 +  0,01 A. 
C —  O =  1,36 +  0,01 À ; l’énergie calculée 
à p a rtir  des énergies de liaison données par 
Pauling est plus grande que celle de la cyclo- 
hexanetrione-1.3.5.

S u r  l a  fo rm a t io n  d e  d iv e rs e s  c é to n e s  
a ry la l ip h a tiq u e s  à  n o y a u x  d i - o r th o s u b s -  
t i t u  s  a u  m o y e n  d e s  r é a c t io n s  de  G r i
g n a r d ;  d e  J o n g  P. (Rec. Trav. Chim. Pays- 
Bas, 1942, 61, 539-546). —  F u s o n  e t C o r s e  
(J . A m . Chem. Soc., 1938, 60, 2063) ont 
trouvé que par add ition  de ICH.Mg à du 
chlorure de trim éthyl-2.4.6- (ou triéthyl)- 
benzoyle il se form ait, outre la trim éthyl-
2.4.6- (ou triéthyl-acétophénone, de l ’hexa- 
m éthyl-2.4.6.2’.4’.6'- (ou hexaéthyl)-benzile. 
Si au contraire on ajoute le chlorure d ’acide 
à la solution du réactif de Grignard, on 
ob tien t seulem ent la cétone a ry la liphatique. 
L ’au teu r, en préparan t les m éthyl-, é thyl- 
e t isoptopyl-dim éthyl-2.6-phénylcétones, a 
obtenu des résu lta ts analogues. Comme par 
l ’action du brom ure de dim éthyl-2.6-phé- 
nylm agnésium  sur un chlorure d ’acide ou un 
ester aliphatique, on n ’ob tenait pas de résul
ta ts  satisfaisants, on a em ployé le chlorure 
de dim éthyl-2.6-benzoyle pour la prépara
tion  de ces cétones. On a observé la form a
tion  de diaryl-dicétones p ar l ’addition de 
RM gX ou chlorure de dim éthyl-2.6-benzoyle

COMPOSÉS ARO M ATIQU ES

sauf dans le cas où R =  C,H,. Quand 
R ■= iso. C ,H ,, la dicétone se forme aussi 
lorsque l’ordre de la réaction est inversé. 
Dimélhyl-2.6-acêtophénone F. 23°-23°,6; di- 
mélhyl-2.6-propiophènone, E b „  : 120°,6-121°; 
dimélhyl-2.6-isobutyrophénone F. 15°-17°.

(Anglais.) m . m a r q u i s .

* S u r  u n e  m é th o d e  d e  p r é p a r a t io n  
d ’a ry l-é th y le é to n e s  p a r  d é c o m p o s itio n  
h y d r a ta n te  th e r m iq u e  d e s  b a s e s  c é to -  
n iq u e s  e n  1 - 3 ;  R e i c h e r t  B. e t P o s e m a n n
H. (Arch. Pharm., Berl., 1943, 281, 189-191). 
—  Prépara tion  de cétones saturées du type 
aryl-CO-CH,-CH, (par exem ple propio- 
phénone) avec un  rendem ent de 70 0/0, en 
chauffant les bases cétoniques en 1,3 du 
type  aryl-CO-CH,CHsN-(CH,), (Mannich) 
dans un  couran t de H 2 ju sq u ’à 130° en p ré
sence du cata ly sa teu r Pd-BaSO ,.

S u r  l ’h y d ro g é n a tio n  d e s  e s te r s  b e n -  
z o y lm a lo n iq u e  e t  b e n z o y la c é tiq u e  ; K i n d - 
l e r  K. e t B l a a s  L. (Ber. dlsch. chem. Ges., 
1944, 76, 1211-1215). —  L ’hydrogénation  
du benzoylm alonate d ’éthyle, en présence 
de Pd. dans l ’acide acétique, fou rn it Voxy- 
benzylmalonale d'élhyle :

C .H .-C H O H -C H /C O Æ H ,), 
tand is que, avec add ition  de SO ,H , ou de 
ClOjH à la solution, elle donne le benzyl- 
m alonate  d ’éthyle. L ’hydrogénation  du 
benzoylacétate d ’éthyle est plus facile e t 
donne le benzy lacéta te  d ’éthyle sans add ition  
d ’acide fo rt; dans l ’acide acétique dilué 
d ’eau, ou dans l’alcool dilué, on p eu t ob tenir 
le p-phényl-p-oxypropionate d ’éthyle, e t du 
P-phénylacrylate d ’é thy le ; l ’hydrogénation  
com plète donne le p-cyclohexylpropionate 
d ’éthyle, E b „  =  110°. p . c a r r é .

* C o n tr ib u t io n  à  l ’é tu d e  d e  l a  n i t r a t io n  
d e s  a m in o - a lc o o ls ; B a r b i e r e  J .- E .(Thèse 
Docl. Sci. phys. Paris, 1943, 1, 106). —  
N itra tion  d ’alcoyl-am ino-alcools, d ’aryl-al- 
coylam ino-alcools, de l ’éphédrine, de la 
pseudo-éphédrine e t  de l ’isoéphédrine. On 
prépare le n itra te  par action  de H NO, dilué, 
on concentre e t on évapore l ’eau sous vide; 
puis le n itra te  de l ’am ino-alcool est estériflé

a r  H N O , de c au  m oins égale à 97 0/0. Sta- 
ilité des esters n itriques. É tu d e  physiolo

gique (hypotenseurs).

* C h im io th é ra p ie  a n tib a c té r ie n n e .  Ac
t io n  c o m p a ré e  d e s  d é r iv é s  o rg a n iq u e s  du 
so u fre  e t  d u  s é lé n iu m ;  M a t t i  J . (Th. Ing. 
Docl. P aris, 1943, n° 99). —- Synthèses de 
sulfones du ty p e  p -R -C ,H ,-S O ,-R i, avec 
R =  CH„CO-NH~, N H ,N - ou 0 ,N  et 
R , =  groupem ent-2-pyridyl substitué  ou non 
en -5 , pa r H ,N -S O a- ,  p ar 0 ,N -  (pour 
R =  C H ,-C O -N H -) ou p ar un  groupement 
H ,N -  ou C H ,-C O -N H - iden tique à R ; autres 
sulfones, avec R , =  n itro-2-cyano (ou car- 
boxy)-5-phényl-, ou p-isopropyl-benzyl. Pré
p a ration  de nom breux séléniures aromatiques 
sym étriques, de dérivés Se-dihalogénés cor
respondants, de sélénoxydes; de di-séléniures 
arom atiques sym étriques, d ’acides arylsélé- 
n iniques, de sélénones. Spectres U. V. Étude 
bactériologique e t parasita ire  : propriétés 
an tibactériennes rem arquables de certaines 
sulfones m ix tes arom atiques pyridiniques; 
certa ins dérivés de Se re ta rd en t l ’évolution 
lépreuse; ré su lta ts  négatifs avec Trypano- 
somae Brucei.

S u r  l ’h y d r o g é n a t io n  c a ta ly t iq u e  de la  
N .N '- d i - m - to ly l- b e n z a m id in e  ; K u b ic - 
z e k  G. (Sitzungsberichte A ka d . W iss. Wien 
(II  b), 1942, 151, 34-37). —  La NN'-di-m- 
to ly l-benzam idine a été ob tenue en conden
san t le benzoyl-m -toluidine avec la m-tolui- 
d ine en présence de C1,P, F. 133°-134°. Ce 
composé en so lu tion  dans CH,CO,H a été 
hydrogéné à 17°-18° avec une pression de 
H , de 10 mm H g en présence de mousse de 
Pd. L ’am idine absorbe environ 11 à 13 cm* 
de H , p ar heure ju sq u ’à ce que 3 molécules 
de H , a ien t 'é té  consom mées. Il se fait 
comme produits de la réaction  : 2 molécules 
de m -toluidine e t 1 molécule de toluène.

M. MARQUIS.

E n  v u e  d e  l a  r a t io n a l i s a t io n  des 
p ro c é d é s  c h im iq u e s .  I .  P r é p a r a t io n  de 
l a  p h é n y lh y d ra z in e  ; B r i n z i n g e r  H., 
P f a n n s t i e l  K. e t J a n e c k e  J .  (Chemie, 
1943, 56, 233-234). —  On p eu t réduire  les
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sels de diazonium  p ar SO, e t en tra ita n t 
ensuite pa r HC1 concentré, ob ten ir le chlor
h ydrate  d ’ary lhydrazine  (par exem ple de 
phénylhydrazine) sans consom mer l’acide 
acétique, la poudre de zinc, ni la soude 
exigées par la m éthode classique de E. Fis
cher. R endem ent 94 0/0 de la théorie.

S u r  l a  d é c o m p o s it io n  c a ta ly t iq u e  d e s  
h y d ra z o n e s , h y d ra z o n e s  d ’a ld é h y d e s  a ro 
m a t iq u e s ;  L o ck  G. e t S t a c h  K. (Ber, 
dtsch. chem. Ges., 1944, 76, 1252-1256). — 
La décom position des hydrazones des 
aldéhydes benzoîque, chloro-2-, di-chloro-
2.6-, oxy-2-, nitro-4-, amino-2-benzoïques, 
de l ’anthracène-aldéhyde-9  e t du pyrène- 
aldéhyde-3 par chauffage avec 10 à 30 0/0 
de leur poids de KOH pulvérisée, à 80°-100°, 
puis 150° selon la vitesse du dégagem ent 
gazeux, donne respectivem ent le toluène, 
le chloro-2-, le dichloro-2.6-, l ’oxy-2-, le

nitro-4-, l ’am ino-2-toluènes; le m éthyl-9- 
an thracène, F. 81° avec un rendem ent de 
78 0/0, alors que par décom position à 200° 
en présence de C.H,ONa dans l ’alcool le 
rendem ent est seulem ent de 38 0/0; e t le 
m éthyl-3-pyrène, F. 71 »-72°. L ’hydrazone 
nitro-4-benzoïque, chauffée avec un excès 
d ’une solution à 10 0/0 de Cl.Fe ou Cl„Cu, 
est transform ée en nitro-4-benzaldazine, 
F. 200°. On a préparé les composés nouveaux 
su ivan ts : hydrazones de l ’aldéhyde dichloro-
2.6-benzolque, F. 134°, e t du pyrène-aldéhyde-3 
F. 188°-190°; e t les azines des aldéhydes 
dichloro-2.6-benzolque, F. 153°, de Vanthra- 
cène-aldéhyde-9, F. 276°, e t du pyrène-aldé- 
hyde-3, F. 299°; ces aldazines, chauffées 
avec l ’hvdrazine sont transform ées en hydra
zones correspondantes. p . c a r r é .

U n e  n o u v e lle  m é th o d e  p o u r  l ’o b te n tio n  
d e  m o n o -ac y lg ly c o ls  ; V e r k a d e  P. E .,

T o l l e n a a r  F. D. e t  P o s t h u m u s  T .  A. P. 
(Bec. Trav. Chim. Pays-Bas, 1942, 61, 
373-382). —  Les au teu rs on t ob tenu des 
m onoacylglycols en d é tr ity la n t les acyl- 
tritylglycols en solution dans l ’alcool absolu

Ear H 2 en présence de charbon palladié. 
es composés su ivants ont été obtenus de 

cette  façon : m onostéarylglycol F. 60°-61° 
à p a rtir  du sléaryl-trilylglycol F. 60°,5-61°,5, 
monolridêcanoytglycol F. 36°,5-37°,5 à p a rtir  
du Iridécanoyl-lrilylglycol F. 47°-48°, m onol- 
aurylglycol F. 31°-32° à p a rtir  du lauryl- 
Iritylglycol F. 39°-40°, monobenzoylglycol 
F. 36°,5-37°,5 à p a rtir  du benzoyllritylglycol 
F. 59°-60°. E n  tra ita n t le p-nilro-benzoyl- 
Irilylglycol F. 155°-156° de cette  façon e t 
en a rrê tan t la réduction dès que l ’adsorption 
de H , se ra len tit, on ob tien t le p-aminvben- 
zoyl-tritylglycol F. I29°-130°. En prolongeant 
la réduction, il se forme le m ono-p-am ino- 
benzoylglycol F. 130°-131°.

(Allemand.) m . m a r q u i s .

COMPOSÉS A NOYAU X CONDENSÉS

S u r  la  fo rm a t io n  d u  n a p h ta lè n e  à  p a r 
t i r  de  l ’o -d iv in y lb e n zè n e ; H o p f f  H. et 
O h l i n g e r  H. (Ber. dtsch. chem. Ges., 1944, 
76, 1250-1252). —- La condensation de l ’éthy- 
lène avec C ,H „ en présence de Cl,Al, donne 
un mélange de diéthylbenzènes con tenan t 
65 0/0 de m, 25 0/0 de p e t 10 0/0 d ’o. Les 
composés ont été déshydrogénés ca ta ly ti- 

__quem ent, à 600°, en divinylbenzènes; seuls 
les divinylbenzènes m et p sont isolés, l’iso
mère o se transform e q u an tita tiv em en t en 
naphtalène +  H ,. p. c a r r é .

S y n th è se  'd e  s u b s ta n c e s  a n t ih é m o r 
ra g iq u e s  so lu b le s  d a n s  l 'e a u ;  V e l d s t r a
H . et W i a r d i  P. W. (Rec. Trav. Chim., 
Pays-Bas, 1942, 61, 547-548). — Les au teurs 
ont réalisé la synthèse du d ich lorhydrate  
du m éthyl-2-diam ino-1.4-naphtalène en con
densant l ’am ino-l-m éthyl-2-naphtalène avec 
le chlorure de phényldiazonium  et en rédui
sant le composé obtenu par Cl,Sn. Ce dichlo
rhydrate  est très  soluble e t sa solution 
aqueuse est beaucoup plus stable que celle 
de la v itam ine K,. Sa tox ic ité  est du même 
ordre que celle de la v itam ine K», la dose 
mortelle par la bouche est pour les ra ts  de 
0,7 g/kg. Son activ ité  clinique est du même 
ordre que celle de la v itam ine K,. Les au teu rs 
proposent d ’appeler ce composé v itam ine K,.

(Anglais.) M. MARQUIS.

S u r  la  c o n d e n s a tio n  d e  la  b e n zo fn e  e t  
d u  p -n a p h to l;  D i s c h e n d o r f e r  O. e t 
O f e n h e i m e r  E. (Sitzungsberichle A kad. 
Wiss. W ien (II b), 1942, 151, 69-82). —  En 
condensant la benzolne avec le P-naphtol 
dans SO.H, à 73 0/0 à 110°-120°, on o b tien t 
la diphényl-2.3-benzo-4.5-coum arone (I) F. 
106° (picrate, F. 118°). L ’oxydation de ce 
composé par CrO, donne le benzoyloxy-2- 
benzoyl-l-naphialène, F. 98°, obtenu aussi en 
tra itan t l ’hydroxy-2-benzoyl-l-naphtalène 
par C,H,COCl. En tra ita n t I par Br, on 
obtient la bromo-6-diphényl-2.3-benzo-4.5- 
coumarone, F. 145°, obtenue aussi en conden
sant des quantités équim oléculaires de ben
zofne e t de brom o-4-hydroxy-2-naphtalène. 
En tra itan t ce composé par CrO,, on ob tien t 
le bromo-4-benzoyloxy-2-benzoyl-l-naphlaléne 
F . 135° qui saponifié donne le bromo-4- 
hydroxy-2-benzoyl-l-naphtalène, F. 139°. Ce 
dernier composé tra ité  par (C H ,G 0),0 donne 
le bromo-4-acétoxy-2-benzoyl-l-napylalène, F. 
141°. Par l ’action de NO,H sur I en solution 
acétique, il se forme la nilro-6-diphényl-2.3- 
benzo-4.5-coumarone, F. 204°-205°, qui 
oxydée par CrO, donne le nüro-4-benzoyloxy-
2-benzoyl-l-naphlalène, F . 126°. La saponi
fication de ce dern ier composé donne le 
nilro - 4-hydroxy - 2 - benzoyl-l-naphlaUne, F .

198° (décomposition) qui acétylé fournit le 
nitro-4-acétoxy-2-2-benzoyl-1 - naphtalène, F. 
165°. La réduction de la nit,ro-6-diphényl-2.3- 
benzo-4.5-coumarone par Gl,Zn e t C1H donne 
Vamino-6-diphényl-2.3-benzo-4.5 - coumarone, 
F. 132° avec décomposition. En diazotant 
le brom hydrate de cette  aminé e t en décom
posant le brom ure de diazonium obtenu par 
Cu e t le brom ure de Cu, on ob tien t la bro- 
mo-6-diphényl-2.3-benzo-4.5-coumarone. En 
tra ita n t l’amino-6-diphényl-2.3-benzo-4.5- 
coumarone par (CH,C0)20 , on obtient, Yacè- 
tamino-6-diphényl-2.3 - benzo -4.5 - coumarone,
F. 234°. La courbe des points de fusion des 
m élanges de benzofne e t de p-naphtol m ontre 
la présence d ’un eutectique à 88°,5 pour un 
mélange renferm ant 55 0/0 de p-naphtol e t 
45 0/0 de benzofne. Il n ’existe pas de com
binaison moléculaire des deux constituants.

M. MARQUIS.

S u r  l a  c o n d e n s a tio n  d e  l a  b e n zo ïn e  e t  
de  l a  n a p h to ré s o rc in e  ; D i s c h e n d o r f e r
O. (Mon. /. Chem., 1943, 74, 287-292). — 
La réaction de 2 mol. de benzofne sur 1 mol. 
de naphtorésorcine, en présence de SO.H, 
à 73 0/0, à 130°-135°, donne du tétraphényl- 
furan, F. 174° (formé par condensation de 
la benzofne); à la tem pératu re  de 280°-310° 
il se forme en outre environ 10 0/0 de 
tétraphényl 4 - 5".4".5" - (difurano - 2'.3' : 1.2; 
2".3" : 8.4-naphtalène) (I) F. 228°, oxydé

C.H,
/ 'V  

0 /  ,, C,H,

2’

X \ / n /

\ /

( I )

■

V * / /
C,H,

C.H,

par CrO, en dibenzoyloxy-1. 3 - dibenzoyl-
2.4-naphlalène, F. 158°, lequel a été hydrolysé 
pa r HONa en dioxy-1.3-dibenzoyl-2.4-naph- 
talène ou dibenzoyl-2.4-naphtorésorcine, F. 
175°; cette  dernière soumise à l ’action 
prolongée d ’un alcali bouillant donne un 
acide su in tan t à 153°, F. 158°, qui est peu t- 
être  un  acide benzoylindénone-carbonique.

p . CARRÉ.

* F lu o re sc e n c e  de  l ’a n th ra c è n e  e n  p r é 

sen ce  d e  n a p h ta c ô n e ;  C a n g u l y  S.-C. (N a
ture, Lond., 1943, 151, 673). —  Le n aph ta- 
cène ém et une fluorescence non seulem ent 
en solution solide dans l’anthracène, m ais 
aussi en solution solide dans le chrysène; il 
se produit un léger changem ent de ses bandes 
de fluorescence, dépendant de la substance 
avec laquelle il est m élangé. En solution 
alcoolique m ixte, il n ’y  a pas de m odification 
appréciable de l ’in tensité  des bandes de 
fluorescence du fa it de la présence de second 
carbure.

C o n tr ib u tio n  à  la  s y n th è s e  d e s  s e ls  
d ’h y d ro x y a n th ra q u in o n e . S u r  l ’a c t io n  
d e s  s e ls  m é ta l l iq u e s  o rg a n iq u e s  s u r  
l ’b y d ro x y a n th ra q u in o n e  ; F l u m i a n i  G. e t 
B a u c  V .  (Siizunsberichie A kad . W iss. Wien 
(II  b), 1942, 151, 26-33). —  Par l’action des 
hydroxyanthraquinones à l’é ta t sublimé sur 
Cu m étallique, il se forme des sels norm aux : 
le sel de la dihydroxy-1.8-( =  a1, «,-)-anthra- 
quinone se forme le plus facilem ent; celui de 
la m onohydroxy-l-( =  a-)-anthraquinone se 
forme un peu moins facilem ent e t on n ’ob
tien t que de petites quantités des sels des
1.2-(=  a ,.3,-), 1 .5 (=  a,.a,), 1.2.3-, 1.2.6-,
1.2.7,- 1.2.5.8- et 1.2.3.5.6.7-hydroxyanthra- 
quinones. Les 2 - (=  p), 2.6, 2.7, 1.4 e t 1.2- 
hydroxyanthraquinones ne réagissent pas. 
Par l’action de SO,Cu sur les hydroxyanthra
quinones en suspension dans l’eau, il se 
forme des sels norm aux : les hydroxy-1.8 e t 
1-anthraquinones réagissent le plus facile
m ent, de même les 1.5-, 1.2.6-, 1.2.7- e t 
1.2.5.8-hydroxyanthraquinones donnent des 
sels stables tand is que la dihydroxy-1.2-an- 
thraquinone forme un sel instable. Les 2.2.6,
2.7, 1.4 e t 1.2.4-hydroxyanthraquinones ne 
réagissent pas. Par l’action de SO,Cu sur 
les hydroxyanthraquinones dans l’alcool, on 
ob tien t les mêmes se s norm aux que si on 
opère en présence d ’eau e t en outre des sels 
instables des hydroxy-1.4 e t 1.2.4-anthra- 
quinones. Les mêmes sels que ci-dessus sont 
obtenus en faisant agir l ’acéta te  cuivrique 
sur les hydroxyanthraquinones en suspension 
dans l’eau à l’exception de la dihydroxy-1.2- 
anthraquinone qui donne un composé d ’addi
tion très instable. P ar l’action de l’acétate 
cuivrique sur les hydroxyanthraquinones 
dans l’alcool, on ob tien t des sels norm aux 
des 1-, 1.8-, 1.5-, 1.2.5.8- e t 1.4-hydroxyan- 
thraquinones ainsi qu ’un sel ncrm al très 
instable de la m cnohydroxy-2-( =  p-)-an- 
th raquinone. On ob tien t des ccmposés d ’ad
dition avec les 2.6-, 2.7-, 1.2.6-, 1.2.7- et
1.2.4-hydroxyanthraquinones ainsi q u ’un 
très instable avec la d ihydroxy-1.2-anthra- 
quinone. Les sels norm aux se form ent dans 
tous les cas où il y  a un  groupem ent hydroxyle



en position a. Les composés d ’addition  se 
form ent seulem ent p ar l ’action de l’acéta te  
cuivrique sur les hydroxyanthraquinones 
digérées dans l’alcool e t dans lesquelles un 
groupem ent hydroxyle en 3 est prépondé
ran t. M. M ARQUIS.

S u r  l ’a c é ty la tio n  d u  n a p h ta lè n e ;  L ock
G. (Siizungsberichle A ka d . W iss. W ien  (II b),

1942, 151, 11-18). —  D ans l’acé ty la tion  du 
naphtalène avec le chlorure d ’acétyle e t 
CI,Al en présence de CS,, on o b tien t toujours 
un  m élange des acétyl-1- e t 2-naphtalènes 
avec un rendem ent qui est au plus de 75 0/0 
du rendem ent théorique. Le m élange ren 
ferm e 50-60 0/0 d ’acé ty l-1 -na ph ta lèn e . Les 
produits com m erciaux, désignés sous le nom 
de » a-naphtylm éthyl-cétone », renferm ent
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de m êm e de 56 à  62 0 /0  d ’acé ty l-l-n ap h ta - 
lène. La tem p éra tu re  à laquelle  e st faite la 
réaction  e t les q u an tités  de Cl,Al employées 
n ’ont q u ’une action  peu im p o rtan te  sur le 
ra p p o rt des qu an tités  des cetones isomères 
formées. L ’acé ty l-l-n ap h ta lèn e  fond à 10°,5 
environ. m. m a r q u i s .
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C o m p o sé s  d é r iv a n t  d e  l a  cy c lo h ex y ln i-  
t r a m in e  e t  d e l ’a c id e  c y c lo h e x y lo x a m iq u e  ;
d e  V r i e s  K. A. (Rec. Trav. Chim. Pays-Bas, 
1942, 61, 223-243). —• La cyclohexylnilraminé 
a été obtenue en fa isant réagir 2 molécules 
de cyclohexylam ine avec 1 m olécule de 
l’ester diéthylique de l ’acide oxalique, en 
n itra n t la N .N '-dicyclohexyloxam ide formée 
e t en saponifiant la N .N '-d in itro -N .N '- 
dicyclo-hexyloxam ide avec N H , F. 16°, 
D r  =  1,134, n j/ — 1,5038. Les sels de Na 
K,' N H ., Ca, Ba, Zn, Ni, Ag, Cu e t H g++ ont 
été préparés. En fa isan t réagir 1 m olécule 
de cyclohexylam ine avec 1 m olécule de 
d im éthy loxalate  ou de d iéthy loxalate  on a 
obtenu respectivem ent les esters mèlhylique 
F. 73° e t èthylique F. 60° de l ’acide cyclo
hexyloxamique. On a fa it réagir ces esters 
avec diverses am inés e t on a obtenu les 
composés su ivan ts : N-cyclohexyloxamide F, 
234°, N-cyclohexyl-N'-mélhyloxamide  F. 212°- 
N-cyclohexyl-N'-élhyloxamide  F. 184°, N -  
cyclohexyl-N'-n-propyloxamide F. 179°, N -  
cyclohexyl-N'-n-butyloxamide F. 180°, N -  
cyclohexyl-N'-n-amyloxamide F. 156°, N -  
cyclohexyl-N'-isopropyloxamide F. 196°, N  
cyclohexyl-N'-isobuiyloxamide F. 192°, N~ 
cyclohexyl-N'-isoamyloxamide F. 185°, N~ 
cyclohexyl-N'-isohexyloxamide F. 165°, N~ 
cyclohexyl-N'-phényloxamide F. 209°, N" 
cyclohexyl-N'-(2-nitrophényl)-oxamide F. 155°, 
N-cyclohexyl-N'-( 3-niirophényl) - oxamide F. 
205°, N-cyclohexyl-N'-( 4-nilrophényl)-oxamide 
F . 228°, N-cyclohexyl-N'-(2-mélhylphényl)- 
oxamide F. 195°, N-cyclohexyl-N'-(3-mélhyl- 
phényl)-oxamide F. 162°, N-cyclohexyl-N '- 
(4-mélhylphényl)-oxamide F. 208° e t IV- 
cyclohexyl-N'-benzyloxamide F . 182°. Tous 
ces composés son t incolores, légèrem ent 
solubles H ,0  e t l ’é ther de pétrole, solubles 
alcool, é ther, C ,H „ acétone e t CHC1,. La 
n itra tio n  de la N-cyclohexyl-N'-phênyloxa- 
mide e t de plusieurs au tres N-cyclohexyl- 
N'-alcoyloxamides a été  effectuée soit par 
NO,H anhydre, soit p ar un m élange à  parties 
égales de NO,H anhydre  e t de SO.H, 
concentré. Les composés su ivan ts on t été 
ob tenus : N  - cyclohexylniiro-N'-méthylnilro-
oxamide F. 72°; N-cyclohexylnilro-N '-éthyl- 
nitro-oxamide F. 43°. D ans la n itra tio n  
de la N-cyclohexyl-N '-phényloxamide par 
NO,H (d =  1,46) on o b tien t la N-cyclohexyl- 
N '-( 4-nitrophényl)-oxamide F. 228° e t  la 
N  - cyclohexyl-N‘-( 2-nitrophényl)-oxamide F. 
147°. Si la n itra tio n  est faite  avec NO,H 
anhydre, on o b tien t la N-cyclohexyl-N '- 
(2.4-dinilrophènyl)-oxamide  F. 176°. Avec 
un m élange de SO .H , e t de NO,H anhydre, 
il se form e la N-cyclohexyl-N '-(2.4.6-lrini- 
irophényl)-oxamide F. 276°. Dans la n itra tio n  
de la N-cyclohexyl-N’-benzyloxamide, il se 
form e la N-cyclohexyl-N ’-(2.4-dinilrobenzyl)-

* S u r  l a  c o n d e n s a t io n  d e s  p h é n o ls  avec  
l e s  a ld é h y d e s  n o n  s a tu r é s  e n  a . 3 ;  A d l e r
E. e t T i n g s t a m  S . (A rk. K em i M in . Geol., 
1943, 16, n° 5, 1-7). —  La condensation  du 
d im éthyl-2.4-phénol (2 mol.) avec l’acroléine 
(1 mol.) en solution acétique, en présence 
de HC1, fourn it, à  froid, v raisem blablem ent 
p a r  l ’in term édiaire  de l ’acétal, d iphénylique
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oxamide F. 197°. E n  n itra n t plusieurs fois 
de su ite  l ’acide éthylène-1.2-dioxam ique- 
dicyclohexylam ide, on o b tien t l ’acide N .N '-  
W .N "'-lé tra n ilro  - éthylène-1.2-dioxamique-di- 
cyclohexylamide F. 161°. E n  tra i ta n t  l’ester 
é thy lique de l ’acide cyclohexyloxam ique 
p ar le sulfate d ’hydrazine, on o b tien t la 
5-cyclohexylsemioxamazide F. 238° (dérivé
acélylé F. 207°; dérivé benzoylé F. 225°). 
Des sem ioxam azones o n t été obtenues en 
condensan t la 5-cyclohexylsem ioxam azide 
avec les aldéhydes e t les cétones su ivan ts : 
aldéhyde formique F. 225°; aldéhyde acétique 
F. 213°; furfural F . 263°; mélhyl-5-furfural 
F. 231°; hydroxy-5-méthylfurfural F. 226°; 
benzaldéhyde F. 255°; mélhoxy-4-benzaldèhyde 
F . 266°; mélhoxy-3-hydroxy-4-benzaldéhyde 
F . 248°; dioxyméihylène-3 .4-benzaIdéhyde F. 
265°; acétone F. 188°; acélophénone F. 210°. 
Les 5-cyclohexylsem ioxam azides substituées 
su ivan tes on t été préparées : 1-phényl-
F. 219°, l-(4-nilrophényl) F. 237°, 1-asym- 
diphényl- F. 246°, l-(2-mélhylphényl) F. 207°,
l-(3-mélhylphényl) F. 228°, l-(4-mélhylphé- 
nyl) F. 219° e t l-(4-bromophényl)-5-cyclo- 
hexylsemioxamazides F. 232°.

(Anglais.) M. M ARQUIS.

C o n tr ib u t io n  à  l ’é tu d e  d e  l ’m -n itro - 
c a m p h è n e  ; L i p p  P. e t M e t t e g a n g  H. 
(Ber. dtsch. chem. Ges., 1944, 76, 1275-1278). 
— L ’rn-nitrocamphène réag it avec NaCN 
dans l ’alcool bouillant pour donner un  
cyanure de nilroisocamphyle, d on t les pro
priétés sont le m ieux représentées pa r la 
form ule (I) F. 165°-166°, Eb„,, =  170°-180°,

CH,—CH—C(CH,),

CH,

CH,—CH—C ( C N)-CH,NO, 

CH,—CH—C( CH,),

(I)

CH,-

CH,

-¿H—C(CN)-CH,NH, (II)

acides résiniques tirés des gem m es de pin 
m aritim e e t de pin d ’Alep.

S u r  l a  d é c o m p o s it io n  th e r m iq u e  des 
p r o d u i ts  d ’a d d it io n  d ié n iq u e s  d e s  acides 
d u  ty p e  a b ié t iq u e ;  S a n d e r m a n n  W. et 
H ô h n  R. (Ber. dtsch. Chem. Ges., 1944, 
76, 1257-1261). —  Le p ro d u it d ’addition de 
l ’acé ty lène-d icarbonate  de m éthy le  à l ’acide 
lévopim arique, C„Ha20 „  F. 170°, est stable 
ô la chaleur, il ne donne pas de distillât à 
280°-300° sous 4 m m ; sa déshydrogénation 
su r Pd à 310°-320° ne donne pas de rétène, 
ces fa its  son t en  accord avec la constitution 
(I) de l ’acide lévopim arique. Le produit

H.C CO,H

ix n
„ .c

(B

d ’addition  de l ’anhydride  m aléique à l ’acide 
lévopim arique, F . 227°, este r méthylique 
F. 214°, abandonne  son anhydride  maléique 
à 300°-310°. p. c a r r é .

S u r  l ’a c id e  i s o a b ié t iq u e , u n  nouvel 
a c id e  r é s in iq u e ;  S a n d e r m a n n  W . (Ber. 
dtsch. chem. Ges., 1944, 76, 1261-1268). — 
U acide isoabiétique (I), F . 172°, aD= - |-2 0 o, 
est ob tenu p a r action  de H O K  alcoolique

H,C CO,H

X . / \

\ / | \
H.C

(I)-

il
YY

sublim able, a22 =  -f  25°, sel de N a  : 
CuHuO.N.Na 

aiguilles. T raité  par HO K, (I) fourn it de la 
cam phénilone, semicarbazone F. 223°, e t de 
Visocamphénilanamide C10H 17ON, F. 169°- 
170°. La réduction  de (I) p ar H sous 79 atm , 
sur Pf, à 50°, donne l’am inonilrile  (II), 
chlorhydrate déc. à 238°-265°, chloroplalinate, 
cnsL , phénylurèe, F. 178°-179°.

* C o n tr ib u t io n  à  l ’é tu d e  d e s  a c id e s  
r é s in iq u e s ;  L o m b a r d  R. (Thèse Sci. phys. 
Paris, 1943). —  C onstitu tion  chim ique des
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de l ’acroléine, un  p rodu it non  phénolique, 
saturé, ré su ltan t de la cyclisation  de la 
chaîne acroléinique sur un des 2 n o y au x  en 
un  dérivé du coum arane, F . 89°.

L e f u r f u r a l  e t  s e s  d é r iv é s  ; W a g u e t  P. 
(Rev. Prod. chim., 1943, 46, 113-117). —  
T raitem en t des déchets agricoles e t  du  bois

su r le d ib ro m h y d ra te  de l ’acide abiétique; 
dibromhydrale de (I), F . 163°-165°, dichlo- 
rhydrale, F . 190°, produits d ’addition avec 
l’acide acélylènedicarbonique, F . 169°-170°, 
e t avec l ’anhydride maléique, F . 225°-227°, 
ester méthylique, F. 214°); il p e u t être nitré 
en un dérivé nitré, F. 183°; ester méthylique, 
F. 188°, tan d is  que l’acide ab iétique ne se 
n itre  pas. L ’o x y d a tio n  de (I) p ar MnO.K, 
donne une résine d o n t l ’o xydation  par CrO, 
donne de l’acé tone; (I) p e u t être oxydé 
pa r M nO .K alcalin  avec fo rm ation  d ’acide 
isobu tyrique. Les c ris tau x  d ’acide isoabié
tique  d iffèrent des c ris tau x  d ’acide abiétique; 
le spectre  présen te  un  m axim um  d ’absorption 
à  238-239 mu. p . c a r r é .

pour l ’ob ten tion  des pentosanes servant à 
préparer le fu rfu ral; app lications du furfural 
p ar des m atières p lastiques, comm e carbu
ra n t  e t  dans l ’industrie  du caoutchouc 
syn thé tique .

S u r  l a  c o n n a is s a n c e  d e  l a  d ip h én y l-2 . 
3  -  b en zo  -  c o u m a r o n e -  4 . 5 -  b r o m é e  ; Dis-
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CH END O R FER O .  e t  O f ENHEIMER E .  (S il-
zungsberichte A ka d . W iss. W ien  ( I I  b), 1942, 
161, 83-93). —  E n  condensant la benzoïne 
avec le brom o-6-hydroxy-2-naphtalène dans 
SO,Hi à 73 0/0 à 160°-170°, on o b tien t la 
bromo -4'- diphényl-2.3 - benzo -4.5- coumarone 
(I), F. 150°. Il se forme comme p roduit 
secondaire une p e tite  q u an tité  d ’un composé 
C „H „0 ,B r, F. 280°, qui résulte  de la con
densation d ’une m olécule de bromo-6-hy- 
droxy-2-naphtalène avec 2 molécules de 
benzoïne. L’oxydation de I p a r CrO, donne 
le bromo-6-benzoyloxy-2-benzoyl-l-naphtalène 
F. 141°. La saponification de ce composé 
donnele brom o-6-hydroxy-2-benzoyl-l-na ph
talène. E n  tra ita n t I en solution "dans CCI, 
par Br,, on ob tien t la dibromo-SA’-diphényl-
2.3-benzi>4.5-coumarone, F. 194°,5 qui oxydée 
par CrO, donne le dibromo-4.6-benzoyloxy-2- 
benzogl-l-naphlalène, F. 145°,5. La saponifi
cation de ce dernier composé donne le 
dibromo-4.8-hydroxy-2- benzoyl-1- naphtalène, 
F. 191° (dérivé acéiylé, F. 123°,5). E n  tra itan t 
I  en solution acétique p ar NO,H concentré, 
on obtient la bromo-4'-nilro-6-diphényl-2.3- 
benzo-4.5-coumarone, F. 185°,5 qui oxydée 
par CrO, donnele bromo-6-nilro-4-benzoyloxy-
2-benzoyl-l-naphlalène F. 177°,5. La saponi
fication de ce composé donne le bromo-6- 
nilro-4-oxy-2-benzoyl-l-naphlalène F. 217° 
avec décomposition (dérivé acétylé F . 203°,5). 
E n condensant la benzoïne avec le bromo-3- 
hydroxy-2-naphtalène, on ob tien t le bromo-
7-diphényl-2.3-benzo-4.5-coumarone F , 144°.

M . M ARQUIS.

S u r  le s  d é riv é s  de  l 'a ld o l  e t  d e  l ’a l 
déhyde c ro to n iq u e  ; Spath  E., L o r enz  R. 
et F reund  E. (Ber. dtsch. chem. Ges., 1944, 
76. 1196-1208). —'  L ’aldéhyde propionique, 
agité 4 heures avec une solution sa turée  de 
CO,K„ a 8°, est transform ée en aldoxane 
correspondant ou oxy-6-méthyl-5-diéthyl-2.4- 
dioxane-1.3 (I), E b „ , =  89®-90°, dérivé 
acétylé, E bI)4 =  85°-85®,5; la réaction  de la 
phénylhydrazine su r (I) donne les phényl-

O—CH. CH,.CH,
x O—CHOH

CH. CH,
(I)

hydrazones de l ’aldéhyde propionique e t du 
propionaldol ; p ar d istillation  en présence 
d ’une petite  q u an tité  d ’acide adipique (I) 
donne le propionaldol, p-nilrophénylhydra- 
zone, F. 131°-132°, lequel est lui-même 
dépolymérisé en aldéhyde propionique par 
chauffage à 215°. On a transform é de même 
l ’aldéhyde n-bu tyrique en  oxy-6-élhyl-5- 
di-n-propyl- 2.4-dioxane-1.3, dérivé acétylé, 
E b, =  I05°-106°, de propriétés analogues 
à celles de (I). Avec l ’aldéhyde isobutyrique

dérivé acétylé, E b „  =  133°-134®, dédoublé 
comme ci-dessus en aldéhvde isobutyrîque e t 
isobutyraldol, E b la =  87®,5-88?,5, p -nilro- 
phénylhydrazone, F. 115®-I15®,5, din itro- 
phénylhydrazone, F . 108®-109°; dérivé acétylé, 
E b , =  69°-72®, p-nitro-phénylhydrazone de 
ce dernier, F. 145®, dinilrophénylhydrazone, 
E- 151°. p. CARRÉ.

* 'h y d ro g é n a tio n  de  q u e lq u e s  c o m 
p o sé s  d u  so u fre  ; Ca w l e y  C.-M. e t H all
C.-C. (J . Soc. chem. Ind . Lond., 1943, 62,
116-119). —  Essais su r le phénylm ereaptan , 
le sulfure de carbone e t le thiophène (classés 
dans l’ordre de difficulté d 'hydrogénation  
croissante). A une i de 300®-350° et une p 
de 20 a tm ., ces composés réagissent avec H , 
pour donner H ,S e t respectivem ent du ben
zène, du m éthane  e t du  b u tane . Composés 
interm édiaires dans les deux  derniers cas. 
In té rê t pour le raffinage (désulfuration) des 
huiles lubrifian tes e t  du  benzol.

S u r  l a  c h im ie  d u  th io n a p h tè n e  e t  d u  
d ih e n z o th io p h è n e  ; B uu  H oi Ph. e t Ca- 
g n ian t  P. (Ber. dlsch. chem. Ges., 1944, 
76, 1269-1274). — L ’acéty l-3-th ionaphtène, 
E b ,, =  I77, -178°, a été  rédu it p a r Zn 
am algam é +  C1H en élhyl-3-lhionaphlène, 
E b „  =  180®, picrate, F. 78®, condensé avec 
le chlorure d ’acéty le, p ar Cl,AI, en élhyl-3- 
acélyl-2-thionaphtène, F. 60®-60°,5, ne fo rm ant 
pas de sem icarbazone. Le th ionaphtène est 
condensé avec l ’anhydride succinique, par 
Cl,Al, dans l'acide (i-thionaphlênoyl-propio
nique (I) F . 133®, réd u it en  acide y-thiona-

f i n 00'
% / \ /  s

(CH,),.CO,H

( I )

phlénylbulyrique, F. 115®, le chlorure d acide 
de ce dernier, F. 130°-131°, est cyclisé par
C.l,Al dans la célone (II), F. 109°, E b , =  212®- 
215°, oxime, F . 170°, semicarbazone, F. 263° 
(déc.), rédu ite  en lélrahydro-1.2.3.4-dibenzo- 
thiophène, huile, E b ,„  =  180®, déshydrogéné 
su r Se à 300°-310°, en dibenzolhiophène, 
F. 95®-96°, lequel est oxydé p ar CrO, en 
une sulfone F. 230°. Le dibenzothiophène 
est condensé avec l’anhydride succinique 
en un  acide cétonique F . 155°, réd u it dans 
l 'acide butyrique correspondant, F. 127°, 
E b „ , =  270°, amide, F . 139°, cyclisé par 
l ’interm édiaire de son chlorure d ’acide dans 
la célone (III) , F . 175°, E b4 =  267®, oxime,

/ / \  / ^ / \

■jTTI ^ / \ / \ ^ \(III) . S

F. 212°-213® (déc.), semicarbazone, F. 280°- 
282° (déc.), réduite  en tétraméihylène-2.3- 
dibenzolhiophine, E b , =  220°-230°, déshy- 
d rogènéen  benzo-2.3-lhiophénanlhrène, F. 163® 
oxydé par CrO, en quinone correspondante, 
F. 208°-209®. La condensation de l ’acide (I) 
avec l ’isatine, en présence de H O K , fournit 
l'acide thionaphlényl-3'-carboxymélhyl-3 cin- 
choninique  (IV) inf. 320°.

HO,C 
CO,H. CH—

/ /
H  III

,.v .
^ Y j f i C0'H

(V)

(IV ); l’acide cétonique, F. 155° (ay an t donné 
(III )  e t l ’isatine donnent de même, l ’acide 
dibenzolhiényl - 3‘ - carboxyn\élhyl-3 - cinchoni- 
nique, inf. 325®, Insoluble solvants usuels. 
La condensation de l ’isatine avec (II) et- 
avec (III )  donne respectivem ent, l ’acide 
lhionaphléno-( 2'.3'.1.2)-dihydro- 3.4-acridinne- 
carbonique-10 (V), inf. 320°, perd an t faci
lem en t CO, pa r l ’action  de la chaleur pour 
donner la lhionaphiéno-(2'.3'.1.2)-dihydro-3.4- 
acridine, F. 202°-203°, E b x =  250°, picrate, 
déc. >  250°, déshydrogénée sur PbO , à 320°, 
en  Ihionaphténoacridine, F . 172°, picrate, déc.

iïrfO Y c °>H 

™  y
à 213®-215°; et l ’acide dibenzolhiophéno- 
( 2'. 3’. 1.2) - dihgdro-3.4-acridine-carbonique-10
(V I), inf. 325°. L ’oxime de (III)  n ’a pu être 
condensée avec l ’isatine. p . c a r r é .

D é riv é s  d ia lc o y lé s -2 .2 ' d u  d ic é to -3 .3 '-  
d i- in d o lin y le -2 .2 ’ ; V a n  A l p h e n  J .  (Bec. 
Trav. Chim. Pays-Bas, 1942, 61, 888-891). —  
Les composés dim éthyl-2.2 ' e t  diéthyl-2.2 '- 
dicéto-3.3'-diindolinyle-2.2' ont été préparés. 
Ils peuven t être considérés comme dérivant 
de l’indigo p ar addition  de deux  groupe
m ents CH, ou C,H, à  la double liaison entre 
les deux  radicaux indol. Ces composés res
sem blent à  l’indigo m ais sont jaunes. E n 
chauffant l ’acide an thran ilique, l ’acide chlo- 
ro-l-propionique e t HONa, on ob tien t 
Vacide carboxy-2 '-phényl-l-aminopropionique  
F . 216® qui tra ité  par CH,CO,Na anhydre 
e t CH,CO,H donne le diacéiyl-1.3-méthyl-2- 
indoxyle  F. 137®. Ce produit oxydé par 
l ’air donne le dimélhyl-2.2'-dicélo-3.3'-diindo- 
linyle-2.2' qui se décompose à  174° e t qui, 
chauffé à sec, donne de l ’indigo. On a pré
paré de la même façon l’acide carboxy-2 ' phé- 
nyl)-l-aminobulyrique  F. 215° (décomposi
tion), le diacétyl-1.3-élhyl-2-indoxyle F. 128® 
e t le diélhyl-2.2'-diçéio-3.3’-diindolinyle-2.2' 
F . 170° (déc.). On a préparé aussi l ’acide 
carboxy - 2'- phénylamino) - phénylacélique F. 
222° e t le diacélyl-1.3-phényl-2-indoxyle F. 
126°, m ais à  p a rtir  de ce dern ier composé il 
a été impossible d ’ob tenir le diphényl-2.2 '- 
dicéto-3.3'-diindolinyle-2.2’.

(Anglais.) M. MARQUIS.

E s s a is  d e  p r é p a r a t io n  d u  N .N '- é th è n e -  
in d ig o ;  v a n  A l p h e n  J .  (Bec. Trav. Chim. 
Pays-Bas, 1942, 61, 481-492). —  Des essais 
on t été fa its pour ob tenir le N .N '-éthène 
indigo, le dérivé du cis-indigo dans lequel 
les atom es de N .so n t réunis pa r une liaison 
éthène. On a obtenu un  composé dont la 
form ule probable est celle du N .N '-éthène- 
indigo avec une m olécule d ’eau fixée sur la 
double liaison entre les 2 noyaux  indol. Il 
a été impossible d ’enlever l ’eau à  ce composé 
sans le décomposer. Pour ob ten ir ce composé, 
on a  effectué la série su ivante de réactions : 
en condensant 1 m olécule de dibromo-1.2- 
m éthane avec 4 m olécules d ’acide a n th ra 
nilique on o b tien t l 'ester dimélhylique du 
di-(2 ‘-carboxyphénylamino)-1.2-éihane F. 122®. 
Cet ester saponifié donne le di-(2'-carboxy- 
phènylamino- 1.2-éihane se décompose à  233®. 
E n  chauffant ce composé avec un mélange 
de C,H,OH e t de HCHO à 33 0./0, on ob tien t 
le di- | (6'-oxo-4'.â'-benzo-mélhoxazine-dihy- 
drure)-3' ( -1.2-éihane F. 162° qui tra ité  
par CNK donne le dicarboniirilo-1.6 d i-(2‘- 
carboxyphênyl-2.5)-diaza-2.5-hexane se décom 
pose à  203°. Ce n itrile  tra ité  par C1H concen
tré  donne le dicarbamido-1.6-di-(2 '-carboxy- 
phényl)2.5-di-aza-2.5-hexane se décompose à  
245°. Pour saponifier le nitrile, il fau t le 
tra ite r  p ar un  gros excès de SO„H. (3 volumes 
S 0 4H 2 +  2 volum es H ,0 ). On o b tien t alors 
le dicarboxy-1.6-(2‘-carboxyphènyl)-2.5-di-aza-
2.5-hexane se décompose à 292°. E n  chauffant 
cet acide avec CH,CO,Na e t (CH,CO),0, on 
o b tien t le di-(3’-acéiylindoxyl-l'-) 1.2-éihane 
F. 123°. En saponifiant ce composé par NH,, 
on ob tien t le di-(indoxyl-l') 1.2-éihane qui 
oxydé par O, atm osphérique donne Vèlhène- 
l.l'-hydroxy-2-dicélo-3.3'-diindolinyle-2. 2’ se 
décompose à 220° e t a la constitu tion  la  ou 
16. Poudre jaune  verdâtre, insoluble solvants

(la)

organiques. P ar ébullition avec C1H concen
tré , ce composé donne le (hydroxy-2 '-élhyl)-l- 
indigo bleu se décom posant à 230° environ. 
E n  dissolvant le dérivé diindolinyiique dans 
H ,0  avec quelques gouttes de HONa e t en



la issan t la solution plusieurs jours à l ’air, 
on o b tien t en acid ifiant le (d i-isa ly l-l')-1.2- 
élhane fond au-dessus de 300°.
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(Anglais.) M. M ARQUIS.

E s s a i s  d e  p r é p a r a t io n  d u  N .N '- t r im é -  
th y lè n e - in d ig o  e t  d e  c o m p o s é s  s e m 
b la b le s ;  v a n  A l p h e n  J .  ( Bec. Trav. Chim. 
Pays-Bas, 1942» 61, 493-499). —  Des essais 
o n t été  faits pour préparer des dérivés de 
l ’indigo dans lesquels les atom es de N sont 
réunis p ar une chaîne trim éthylénique, 
hexam éthylénique ou décam éthylénique. 
D ans tous les cas, on a ob tenu  des composés 
ressem blan t à de la poix de couleur verte , 
solubles dans divers so lvants en donnan t 
une solution d ’un v e rt intense e t qui n ’ont 
pas pu être purifiés. E n condensant l ’ester 
m éthy lique de l ’acide an th ran ilique  avec le 
dibromo-1.3-propane, on o b tien t l'ester dimé- 
ihylique du di-(2’-carboxyphénylamino)-1.3- 
propane F. 97°. Cet ester saponifié donne 
le d i - { 2 '- carboxyphênylamino)-1.3-propane  
F. 209° avec décom position. E n  chauffant 
cet acide avec un  m élange de C ,H,O H et 
de HCHO, on o b tien t le di- j (6'-oxo-4'.5‘- 
benzo - méihoxazine - dihydrure) - 3’ j 1.3-pro- 
pane F. 132° qui tra ité  p ar CNK donne le 
dicarbonitrilo-1. 7- di -{2 '- carboxyphényl)-2.6- 
diaza-2.6-heplane F. 151°. E n  saponifiant ce 
n itrile , on n ’a pas pu ob ten ir l ’acide à l ’é ta t 
pur. Ce dernier, le dicarboxy-1.7-di-(2'- 
carboxyphényl)-2 .6-di-aza-2 .6-hepiane a été 
ob tenu  en tra i ta n t  le di-(2 ’-carboxyphènyl- 
amino)-1.3-propane p ar l ’acide chloracétique 
e t HO Na, se décompose à 228°. E n  conden
san t cet acide avec CH,CO„Na e t (C H ,C 0),0 , 
on  o b tien t le di-(3'-acélylindoxyl-l')-1.3- 
propane m asse visqueuse qui ne peu t pas 
cristalliser. E n o x ydan t ce p roduit en solu
tion  am m oniacale par l’air, on o b tien t une 
m asse verte  qui dev ien t liquide à 100°-120° 
e t qui est soluble en ve rt dans divers solvants 
organiques. E n  condensant l ’ester m éth y 
lique de l ’acide an th ran ilique  avec le dibromo-
1.6-hexane, on o b tien t l'ester dimélhylique du 
di-(2'-carboxyphénylamino)-1.6-hexane F. 96°. 
On a préparé  comme pour les dérivés du 
propane, les composés su ivan ts : di-(2 '-carbo- 
xyphénylam ino)-1.6-hexane se décompose à 
221°; di- j 6'-oxo-4'.5'-benzomélhoxazine-di- 
hydrure)-3' j 1.6-hexane F. 82°; dicarbo- 
nilrilo-1.10-di-(2 '- carboxyphényl)-2.9- di - aza-
2.9-décane F. 134°; dicarboxy-1.10-di-(2'- 
carboxyphényl)-2.9-di-aza-2.9-dècane F. 180° 
avec décom position; di-(3'-acêlyl-indoxyl-l')-
1.6-hexane F . 92°. Ce composé oxydé par 
l ’a ir en solution N H , donne une substance 
v erte  goudronneuse. E n  condensan t l ’ester 
m éthy lique de l ’acide an th ran ilique  avec le
1.10-dibrom odécane, on o b tien t l'ester dimé
lhylique du di-(2 '-carboxyphénylamino)-l. 10- 
dècane F. 60° qui saponifié donne le di- 
(2 ’-carboxy-phénylamino)-1.10-décane se dé
com pose à 175°. Ce composé donne avec 
HCHO un p roduit de condensation v isqueux 
qui avec KCN donne un  n itrile  qui n ’a pu 
ê tre  purifié. (Anglais.)

M. MARQUIS.

U n e  s y n th è s e  d e  l a  d im é th y l-2 .4  h y -  
d r o x y -3 -o x y m é th y l-5 -p y r id in e  (d é so x y -
4 - a d e r m in e ) ;  V a n  W a g t e n d o n k  H. M. e t 
W i b a u t  J .  P .  (Bec. Trav. Chim. Pays-Bas, 
1942, 61, 728-734). —  Dans ce tte  synthèse, 
on emploie comme produ it de dép art la

cyano-3-dimélhyl-4.6-pyridone-2. Ce composé 
est ob tenu  en condensant l ’acétylacétone 
avec la cyanacétam ide en présence de pipé- 
ridine. La n itra tion  de ce composé donne la
dimêlhyl-4.6-cyano-3-nilro-5-pyridone-2 qui, 
traitée p ar C1,P est transform ée en dimélhyl-
2.4-nitro-3-cyano-5-chloro-6-pyridine F. 114°- 
115°. La réduction  de ce composé p ar P t 
ou Pd donne la diméthyl-2.4-amino-3-cyano-
5-chloro-6-pyridine F . 149°-149°,2 qui, ré
du ite  par le charbon palladié conduit à 
la dimélhyl-2.4-amino-3-aminomélhyT5-pyri- 
dine (dipicrale se décompose à 244°). P ar 
l ’action de NOiNa sur une solution sulfu- 
rique du d ich lorhydrate  du composé précé
dent, on o b tien t le chlorhydrate de la dimé- 
thyl-2.4-hydroxy-3-oxym élhyl-5 - pyridine  ou 
désoxy-4-adermine F. 257°.

(A llem and) m . m a r q u i s .

S y n th è se  d e  d é r iv é s  de  l a  n o r é p h é d r in e  
e t  d e  l ’iso q u in o lé in e  ; v. F o d o r  G. (Ber. 
dlsch. chem. Ges., 1944, 76, 1216-1223). —  
L 'élher benzylique de l'isoeugénol, F. 54°-58° 
est transform é en pseudonitrosite : 

A r-C H (N O )-C H (N O j)-C H j 
F. 125°-126° (déc.) (Ar =  m éthoxy  - 3- 
benzyloxy-4-phényl) transform é par l ’an h y 
dride acétique +  S 0 4H , en a-(mélhoxy-3- 
benzyloxy-4-phényl)-a -acéloxy-$-nilropropane, 
Ar-G H(OCO CH,)-CH (NO,)-CH,, F. 123» (ce
lui-ci, hydrolysé p ar H O K  en $-nilro— 
A r-C H  =  C (N O ,)-C H „ F. 92°), réd u it sur 
cathode de H g en a-aryl-a-acétoxy-$-amino- 
propane, chlorhydrate, F. 193°, (avec cathode 
de Pb, on o b tien t aussi l ’hydroxylam ine 
correspondante, F. 145°-146°), d on t l ’hydro
lyse fournit l’a-oxy-P-am inopropane corres
p o ndan t ou mélhoxy-3-benzyloxy-4-noréphé- 
drine A r-C  H O H -C H (N H ,)-C H „ F. 129°, 
débenzylée par hydrogénation  su r Pd en 
méthoxy-3-oxy-4-noréphédrine, F. 149°-150°, 
chlorhydrate, F . 202°, m éthylé  p ar CH„N, 
en diméthoxy-3.4..., F. 126°-128°. Le dérivé 
N -acétylé de l ’oxyam ine :

A r-C H O H -C H (N H -C O -C H ,)-C H , 
tra ité  pa r POCls dans CHC1„ est cyclisé 
en dimèlhyl-1.3-mélhoxy-6-benzyloxy-7-isoqui- 
noléine (I) F. 150°, chlorhydrate, F . 245°,

CH,.0|/ X ./ X |CHs

C,HS. CHj.oi J y  Jn  
(I) CH,

nitrate, F. 215°, débenzylée en dimélhyl-1.3- 
mèlhoxy-6-oxy-7-isoquinoléine, F. 175°, chlo
rhydrate, F. 265° (déc.), m éthylée en ... 
dimélhoxy-6.7..., F. 119°-Î20o, e t transform ée 
par le chlorure de dim éthoxy-3.4-benzyle, 
en dimélhyl-1.3-mêlhoxy-6-(dimélhoxy-3.4-ben- 
zyloxy)-7-isoquinoléine, F. 180°-181°.

P. CARRÉ.

L es i s o m è re s  d e  l a  N -m é th y la c r id o n e  
e t  d e s  o x y a c r id in e s  ; N i t z s c h e  S. (Ber. 
dlsch. chem. Ges., 1944, 76, 1187-1196). —  
Les N -m éthyl-m éthoxy-1-, 2- e t 3-acridones 
sont réduites par Na -f  alcool am ylique en 
N-mélhyl-mélhoxy-1-, 2- et 3-acridanes, F. 84° 
(isomère 2) e t 76°-77° (isom ère-3); lesquels 
sont oxydés pa r NOsH ou par :

Cr.O .K , +  SO,H , 
en sels de N -m éthylm éthoxyacrid in ium s, 
purifiés par l’interm édiaire de leurs chloro- 
zincates, puis dém éthylés par B rH  à 140°, 
ou plus facilem ent par Cl,Al dans le xylène 
bouillant, en sels de N -m éthyloxyacridi- 
nium s; ces derniers, tra ités  p ar un  alcali 
conduisent aux  N-méthylacridones-1, su in
ta n t  à 145°, déc. à 280°; 2, su in tan t à 133°, 
déc. à 188°; e t 3, déc. à 157°, chlorhydrates 
+  2 H ,0 , chlorozincales :

4(C uH »O N . HC1). ZnCl, +  6 H aO; 
les isomères 1 e t 3 son t très  stab les vis-à-vis 
de HONa, l ’isomère 2 est m oins stab le  e t 
l ’isomère 4 encore m oins stab le . La stru c tu re  
de ces N -m éthylacridones est d iscu tée; les
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i s o m è r e s  2 e t  4 n e  s o n t  p a s  q u i n o n i q u e s .  On 
a  a u s s i  p r é p a r é ,  p a r  d é m é t h y l a t i o n  des 
m é t h o x y a c r i d i n e s ,  l e s  oxy-1-, 2-, 3- e t  4- 
acridines, F. 230° ( d é c .  à 250°), 282°-284°, 
292° e t  116°-117°; chlorhydrates d e s  i s o m è r e s  
1, 2 e t  3 c r i s t a l l i s a n t  a v e c  H.O, e t  de 4 
c r i s t a l l i s e  a v e c  3 H.O. p . c a r r é .

* É tu d e  d e s  a z o le s ;  J e n s e n  K.-A. et 
F r i e d i g e r  A. (Kgl danske V idensk Selsk. 
math. fys. M edd., 1943, 20, n» 20, 1-54). — 
E n  vue de l ’exp lication  u ltérieure , des par
ticu larités de propriétés des azoles (cycles 
pen tag o n au x  azotés à 3 hétéroatom es) et du 
mode de liaison de leu rs atom es, on déter
m ine, après é tude préalable des phénomènes 
de résonance dans ces m olécules, leurs cons
ta n te s  d iélectriques e t leurs m om ents dipo- 
laires. É tu d e  particulière  des endo-composés 
de Busch. T ab leaux  num ériques.

L a  r é a c t io n  d e s  a z in e s  av ec  l ’anhydride  
m a lé iq u e ;  V a n  A l p h e n  J . (Bec. Trav. 
Chim. Pays-Bas, 1942, 61, 892-897). — Les 
azines des a ldéhydes a rom atiques peuvent 
fixer 2 m olécules d ’anhydride maléique en 
d o n n an t des dérivés de la ôis-pyrrolidine. 
E n  chauffant 1 m olécule de benzalazine 
avec 2 m olécules d ’anhydride  “maléique à 
100° p en d an t p lusieurs heures, on obtient 
Vanhydride de l'acide diphényl-4.8-diaza-1.5- 
bicyclo-( 0.1.5)- octane - lèlracarbonique-2. 3.6. f 
se décompose à 298°. Ce composé ne peut 
être n i benzoylé, ni acéty lé  e t il est stable 
vis-à-vis des agen ts réducteurs . Il a la cons
titu tio n  I. E n  t r a i ta n t  de m ême l ’anisaldazine

 CH— CHC.H,
° (  J I CH N
O C  \  /  \

N |CH— CO

C,H,.¿H 'CH—CO (I)

par l ’anhydride m aléique, on o b tien t l’anhy
dride de l'acide d i-(4‘-mélhoxyphényl-4.8)-4.8 
diaza-l.b-bicyclo-(0.1.5)-oclane-léiracarbonique
2.3.6.7 se décom pose à 265°.

(Anglais.) m . m a r q u i s .

S u r  le  q u in a z o ly lp y ru v a te  d ’éthyle;
B o r s c h e  W. e t D œ l l E r  W . (Ber. dlsch. 
chem. Ges., 1944, 76, 1176-1179). — La 
m éthyl-2-quinazoline est condensée avec 
l ’oxalate  d ’é thyle  en quinazolyl-pyruvalt-2 
d'èlhyle, F. 160°-161°, oxime, F. 139°, 
dinilrophénylhydrazone, F . 193°; acide libre 
déc. à 245°. Cet e s te r e st condensé : avec le 
chlorure de diazobenzène en $-phénylhydra- 
zone du §-(quinazolyl-2-a.$-dioxopropionale 
d'èlhyle (I), F. 134°-136°, p-lolylhydrazone

. N = C  C. CO. CO,C,H,
C.h Z  | |[

^C H = N  N.NH.C.H, (I)

N = C ---- CH—CO—CO
ClH* \ C H ^  ¿H(C,H,).N.C,H..CH, (II)

correspondante, F. 165° (déc.), avec l’aldé
hyde benzoïque e t la p -to lu id ine  en p-iolyl-
l-phényl-2-(quinazolyl-2)-3-dioxo-4.5-pyrroli -
diñe, ( II) , F. 280° (déc.), en rem plaçant la 
to lu id ine p ar la (3-naphtylamine on obtient 
la  naphiyl-1..., déc. à 303°; avec l ’o-phény- 
lènediam ine en [:quinazolyl-2-oxy-3-quinazo- 
ly 1-21-méthane ( I I I ) ,  F. 315°. L ’oxime de

r  „  / N= Ç  CH,. CdSL
C,H*\ l I \ c ,H ,

CH= N H O .O rN / (III)

l ’ester, tra itée  par H O N a, 2 n, conduit au 
quinazolyl-acétonilrile-2 , F. 100°-103° p- 
diméihylamino-anile, F. 232<>-233o n-íoíyí-



le nitrile), F . 233°, le nitrile, condensé 
avec les a ldéhydes benzoïque e t  anisique, 
fournit respectivem ent les nilriles, a-qui- 
nazolyl-2-cinnamique, F. I98°-199°, e t a- 
quinazolyl-2-mélhoxy-4-cinnamique, F. 173°- 
174°. p . CARRÉ.

L a ré a c tio n  d e s  c o m p o sé s  c o n te n a n t  
le  g ro u p e m e n t — C =  N —- avec  l ’a n h y 
d rid e  m a lé iq u e ;  v a n  A l p h e n  J .  (Bec. 
Trav. chim. Pays-Bas, 1942, 61, 895-897). — 
Les composés comme les bases de Schiff et 
les azines qui renferm ent le groupem ent 
- C  =  N - sont capables de fixer une m olé
cule d ’anhydride m aléique su r l ’atom e de N 
en donnant des composés a y an t la con stitu 
tion suivante :

(-) O 
Riv <♦> O—C 

> C =N \ X CH 
R /  X C— C

O H
Les produits d ’addition  de l ’anhydride 

maléique avec les composés su ivan ts on t été 
préparés : acélonazine se ram ollit à 159° 
environ; acélophénonazine F. 180°-195°; 
acélaldéhydazine se décompose au-dessus de 
300°; dibenzylidène-1.2-aminoélhane poin t de 
fusion mal défini; diphényl-2.3-dihydro-
5.6-pyrazine F. 177°-230°.

(Anglais.) m . m a r q u i s .

* C o n tr ib u tio n  à  l ’é tu d e  d e s  th io c é to -3 -  
c é to -5 -a lc o y l-(o u  a r y l ) - 6 - t r ia z in e s - l  .2 .4 ;
C a t t e l a i n  E .  'Th. Doct. Sci. phys. Paris, 
1943). — Préparations et propriétés nou
velles des dérivés mono- e t dialcoylés, 
isomères de position de la thiocéto-3-céto-5- 
benzyl-6-triazine-1.2.4. Comparaison des deux 
hétérocycles dioxo-3.5-alcoyl- (ou aryl)-6- 
triazines-1.2.4 e t thioeéto-3-céto-5-alcoyl- 
(ou aryl-)-6-triazines-1.2.4.

O x y d a tio n  in d u ite  d a n s  l ’o x y d a tio n  de  
l a  x a n th in e  e t de  l ’a c id e  u r iq u e  p a r  
l ’oxygène  l ib r e ;  J o r i s s e n  W .  P. e t D e k - 
k in g  A. C. B. (Bec. Trav. Chim. Pays-Bas, 
1942, 61, 855-859). — Les expériences faites 
par les au teurs m o n tren t qu ’au cours de 
l ’oxydation de la x an th ine  e t de l ’acide 
urique en solution alcaline à 37° (ou 40°) par 
l’oxygène libre, il se p roduit une oxydation  
induite d ’une solution d ’arsénite. Les résul
ta ts  obtenus m o n tren t que l ’accep teur 
absorbe approxim ativem ent la mêm e q uan
tité  de O, que l ’inducteur.

(Anglais.) m . m a r q u i s .

S y n th èse  de  q u e lq u e s  b u ta d iè n e s  s u b s 
t i tu é s ;  B a c k e r  H. J .  e t  B l a a s  Th. A. H. 
(Bec. Trav. Chim. Pays-Bas, 1942, 61, 785- 
801). —- Dioxo-1.l-chloro-3-lhiacyclopenlène-3 
(sulfone de chloroprène) a été  ob tenu en
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chauffantà 100°-105° du chloroprène avec une 
solution de SO, dans l’é ther en présence de 
pyrogallol. C ristaux rhom biques pseudo
cubiques F. 100°,5-101°. Cette sulfone réagit 
avec le tertiobu ty lm ercap tide  sodique en 
donnant le dioxo-1.l-lhiacyclopenlène-3-ter- 
liobutyllhioélher-3 qui existe sous 2 formes 
isomères, l ’une F. 100°,5-101° (I), l ’au tre  
F. 67°,5-68°,5 (II). L ’isomère F. 67°,5-68°,5 
a pu être obtenu de la façon suivante : en 
tra itan t la sulfone de butadiène par Br, dans 
CH,CO,H, on ob tien t le dibromure F. 139°- 
141° e t un peu de dioxo-1.1-hydroxy-3-bromo- 
4-lhiacyclopenlane F. 187°-189° (dérivé acé- 
tylé  F. 118°-119°). En tra i ta n t  le dibrom ure 
par la pyridine dans l ’acétone anhydre, il 
perd H B r avec form ation de dioxo-1.1-bromo-
3-lhiacyclopenlène-4 F. 64°,5-65°. E n  faisant 
agir le tertiobu ty lm ercap tide  sodique sur ce 
composé, on ob tien t le dioxo-1,1-lhiacyclo- 
penlene-ierliobulyl-4-ihioéiher-3 F. 67°,5-68°,5. 
E n  tra ita n t ce composé p ar H ,0 „  on obtient 
la dioxo-1.1-lhiacyciopentène-teriiobutyl- 4-sul- 
fone-3 F . 161°-162° qui par ozonisation donne 
l ’acide cc-tertiobutylsulfonyl - p-sulfopropio- 
nique. E n  tra i ta n t  le dicfxo-l.l-chloro-3- 
m éthyl-4-thiacyclopentène-3 (III) F. 119°- 
121° p ar le " m éthy lm ercap tan  sodé, on 
ob tien t le dioxo-1 'l-mélhyl-4-lhiacyclopen- 
lène-mélhyl-3-thioélher-3 F. 102°-103°, se 
décom posant vers 150°-160° qui, chauffé sous 
pression réduite  à 150°-160°, donne le mé- 
lhyl-2-buladiène-1.3-méthylihioélher-3Ebl,:46°- 
48°. Ce butadiène chauffé avec la quan
t ité  équimoléculaire d ’anhydride maléique 
donne l’anhydride de l'acide mélhyl-5-cyclo- 
hexène- 4-mélhylihioélher-carboxyli que-1.2 F. 
82° qui tra ité  par HONa puis acidifié donne 
l'acide dicarboxylique F . 172°-174°. P ar 
l ’action  de l’éthylm ercaptide sodique sur III , 
il se forme le dioxo-1.l-méthyl-4-thiacyclo- 
peniène-3-élhylthioéther-3 (IV) F. 52°,5-53°. 
Ce composé en  solution acétique chauffé 
avec H ,0 ,  donne la dioxo-1.1-méthyl- 4-lhia- 
cyclopeniène-3-éihylsulfone-3 F. 100°,5-103°. 
E n  chauffant IV  avec l’anhydride m aléique, 
on ob tien t l’acide mélhyl-5-cyclohexène-4.4- 
éthylihioéther-dicarboxylique-1.2 F. 161°-163° 
E n  chauffant IV à 155° sous pression réduite, 
on ob tien t un  dimère du méthy l-2-buladiène-
1.3-élhylthioélher-3 E b ,., : 115°-125°. P a r l ’ac
tion  du n-propylm ercaptide sodique sur III , 
on o b tien t le dioxo-1.1-mélhyl-4-ihiacyclo- 
penlène-3-n-propyllhioélher-3 F. 36°,5-37° 
don t comme pour les composés précédents, 
on a préparé les dérivés suivants : dioxo-1.1- 
mêlhy l-4-thiacyclopentène - n - propdlsulfone-3 
F. 135°-140° avec décom position; acide mé- 
thyl-5- cyclohexène-4.4 - n - propyllhioélher-di- 
carboxylique-1.2 F. 155°-158°; dimère du 
mëlhyl- 2 - butadiène -1.3- n - propyllhioéther-3 
E b ,., : 120°-130°. P a r l ’action  de l ’isopropyl-
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m ercap ide sodique sur I I I ,  on o b tien t le 
dioxo-1. l-m éthyl-4  - thiacyclo penlène-3-isopro- 
pytthioélher-3 F . 79°-80° d on t les dérivés 
suivants on t été p réparés: dioxo-1.1-mélyhl-
4 - 1hiacyclopenlène - 3 - isopropylsulfone-3 F. 
148°-150° ; mélhyl-3-buladiène-l. 3-iso propyl- 
thioèlher-3 Eb,„ : 65°-68°; acide méthy 1-5- 
cyclohexène-4-isopropyllhioélher-4 -  dicarboxy- 
lique-1.2 F. 164°-166°. P ar l’action du te r 
tiobutylm ercaptide  de Na sur I I I ,  on o b tien t 
le dioxo- l.l-m élhyl-4-lhiacy cto penlène- 3-ler- 
liobulylélher F. 74°-75° dont on a préparé les 
dérivés suivants : anhydride de l'acide mélhyl-5- 
cyclohexène-4-lertiobutyllhioéther-4- dicarboxy- 
lique-1.2 F. 128°,5-129°,5; dioxo-1.1-mélhyl-
4-thiacyclopenlène-3-lerliobulylsulfone F. 193° 
avec décom position; cristaux  m onocliniques 
3 =  75°,32', a : b : c =  0,444 : 1 : 0,435; 
formes : a =  I 100 j ; m =  S 110 î ; 
p =  \ F il  | ;  q =  ) 011 i ; s =  S 1 2 1  j ; 
6 =  ! 010 j ; n =  ) 310 j ; u — j 122 
Cette sulfone chauffée avec l’anhydride m a
léique donne l'anhydride de l'acide méthy l-
5 - cyclohexène - 4 - terliobuiylsulfone- 4 -  dicar- 
boxylique-1,2F .238°-239° avec décom position; 
m éthyl-2 - butadiène-1 .3 - lertiobutyllhioélher-3 
Eb : 172°-174°. P ar l’action d ’une solution 
de Na e t de thiophénol dans l ’alcool absolu 
sur I I I ,  on o b tien t le dioxo-1.1-mélhyl-4-thia- 
cyclopenlène-3-phényllhioélher-3 F. 67°-68°; 
mélhyl-2-butadiène-1.3-phényllhioéther-3 E b , : 
82°-86°; acide méihyl-5-cyclohexène-4-phényl- 
lhioéther-4-dicarboxylique-1.2 F . 191°-194° 
avec décomposition. Par l ’action de l ’ester 
acétylacétique sodé sur I I I , on ob tien t le 
dioxo-1.1- m éthyl-4- thiacyciopenlène-3-acélyl- 
acèlale d'èthyle-3 F. 116°,5-117°. P ar l’action 
du m alonate d ’éthyle sodé sur I I I ,  il se

H C = C S B t HC CHSBt

H,C CH, 
\ /

(I) SO,

C H,C =C C 1

H,C CH,
\ /(m > so ,

HC CH,
\ /

SO, (H)
C H ,C =C SC .H ,

H,C CH,
\ /

SO, (IV)
forme le dioxo-1. 1-mélhyl-4-lhiacyclopenlène- 
3-malonale d'éthyle-3 F. 61°,5-62°. Dioxo-1.1- 
pyrry l- 3 - méthy llhiacy cio penlène - 3 action 
d ’une suspension de pyrrolpotassium  dans 
l ’é ther de pétrole sur I I I , F. 140°-142° avec 
décomposition. E n  chauffant I I I  avec 
l ’a-naphtoquinone, on ob tien t la chloro-2- 
méthyj-3-téirahydroanlhraquinone F. vers 165° 
qui ne réagit pas avec le te rtiobu ty lm er
captide sodique. Tous les butadiènes obtenus 
se polym érisent à la tem pérature  am biante.

(Français.) m . m a r q u i s .

* P ré p a ra t io n  e t  p r o p r ié té s  de  d iffé 
r e n ts  n i t r a te s  d e  s u c re s  : a .d -g lu c o se , 
a -m é th y l-d -g lu c o s id e , 3 - m é th y l-d -g lu -  
c o s id e , S -zn é th y l-d -ce llo b io s id e  ; B r i s - 
s a u d  (M ém . Serv. chim. Etal, 1943, 30, 120-
132). — Préparation , par n itra tio n  au mé
lange nitro-acétique e t déterm ination  des 
propriétés des dérivés n itrés, respectivem ent 
les penta-, té tra -  e t h ep tan itra te ; rende
m ents p ratiquem ent q u an tita tifs , sans m odi
fication de la structure  des corps à estérifier.

* G é la t in is a t io n  d e s  n i tro c e l lu lo s e s  ;
P e t i t p a s  T. (Thèse Doct. Sci. phys., Paris, 
1943). — É tude de l ’absorption  de divers 
gélatinisants (cétones, esters des acides gras, 
n itra tes alcooliques) que par la nitrocellulose 
(ram ies d initrées e t trin itrées), à la fois du 
point de vue therm odynam ique e t du point 
de vue de la struc tu re . V ariation des struc-
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tures lorsqu’on allonge la chaîne du gélatini- 
san t. Mise en évidence du phénomène de 
solubilité des m olécules polymères, séparé 
en ses phases successives. Im portance de la 
notion  d ’encom brem ent spatial, e t rôle fon
dam ental de la s tru c tu re  dans la solubilité.

S y n th è se  d e  d e u x  g lu c o s id e s  d u  s a l i -  
r e p o l;  Z e m p l e n  G., B o g n a r  R. e t M o r v a y  
S. (Ber. dtsch. chem. Ges., 1944, 76, 1165- 
1171). —  La d iacétyl- e t  la dibenzoyltolu- 
hydroquinone sont brom ées en dérivés 
u-bromés, F. 107° e t 133°; le dérivé diben- 
zoylé est transform é p ar l ’acé ta te  d ’Ag, 
dans l ’anhydride acétique en acétyl-1- 
dibenzoyl-2.5-salirepol :

C ,H ,(0 . C O . C ,H ,),(C H ,0 . C O . CH,)
F. 155°,5, à p a rtir  duquel on n ’a pu obtenir 
le salirepol libre en raison de la grande 
sensibilité de ce dern ier au x  acides e t aux

alcalis. La toluhydroquinone a été condensée 
avec l ’acétobrom oglucose en lélracèlyl-lolu- 
hydroquinone-glucoside-5, F. 128°,5, acétylé 
en penlacélyl..., F. 107°, e t benzoylé en
benzoyl-2-létracélyl-loluhydroquinone-glucoside,
F. 135°, m éthylé p ar le diazom éthane en 
mélhyl-2..., F. 102°, le dérivé pentacéty lé 
est brom é en penlacélale de l’a-bromo- 
toluhydroquinone-glucoside, F. 92°-94°, lequel 
est condensé avec l’acé ta te  d ’Ag en hexacétyl- 
salirepol-glucoside, F. 100°. La benzoyltolu- 
hydroquinone est condensée avec l ’acéto
bromoglucose en benzoyl-5-télracélylloluhy- 
droquinone-glucoside-2, F . 157°, hydrolysé 
p ar CH.ONa +  C H ,0 , puis acétylé en 
penlacélyl-loluhydroquinone-glucoside, F. 115°; 
le dérivé a-bromé du benzoyl-5-iélracélyl..., 
F. 186°, a été transform é en acéiyl-l-benzoyl-5- 
létracélyl-salirepoTglucoside-2, F. 158°, hydro
lysé e t acétylé en hexacélyl-salirepol-gluco- 
side, F. 117°. p- c a r r é .
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Deux indicateurs acides d ’oxydoré- 
duction de la série de l ’oxazine ; E g g e h s  H. 
e t  D i e c k m a n n  H . (Biochem. Zlschr., 
1941, 310, 233-254). —  Ces corps so n t: 
1° La 3-dim éthylam ino, 7.9-dipotassium - 
su lfona te -p h én o n ap h to x az in e  ; 2° La 3-
dim éthylam ino - 9.12 - disodium sulfonatephé- 
nonaphtoxazine. E„pH : 7 =  +  0,115 V 
pour le prem ier e t +  0,105 V pour le second.

M icrotitrations potentiométriques en 
milieu non tamponné; K u n s t  H. e t  B e r -  
k e l b a c h  v .  d .  S p r e n k e l  H . (Biochem. 
Zlschr., 1941, 309, 77-89).

Titration conductométrique de solu
tions diluées; K u n s t  H. e t  B e r k e l b a c h  
v. d. S p r e n k e l  H. (Biochem. Zlschr., 1941, 
309, 315-328).

Recherche sur la titration des sols de 
gélatine au moyen de la précipitation 
de ce protéide; J i r g e n s o n s  B. (Biochem. 
Ztschr., 1941, 310, 325-334). —  É tude  de la 
p récip ita tion  de la gélatine par l’acétone.

* Relargage par les solutions salines 
concentrées et solubilité à divers pH des 
protéines cristalliniennes ; D e r r i e n  Y . ,  
J a y l e  G. E. e t O u r g a u d  A. G. (C. B. 
Soc. Biol., 1943, 137, 463-465). —  Les 
protéides cristalliniens de Bœuf présen ten t 
4 m inim a de solubilité correspondant respec
tivem ent aux pH  =  4, 5, 6 e t 9; ils sont
solubles en to ta lité  à des pH  du milieu
so lvan t < 2  e t < ; 13.

* Les mesures de potentiel d ’oxydation- 
réduction dans le sang. Revue biblio
graphique; R e i s s  P. (C. B. Soc. Phijs.
biol. Fr., 1943, 17, 69-72). —  Techniques de 
mesure employées in vitro e t in  vivo sur 
le sang c ircu lan t; résu lta ts obtenus. V aria
tions e t origine des potentiels. Bibliographie.

* Dispositifs pour la mesure du poten
tiel d ’oxydo-réduction et du rH  du sang.
I. Seringue pour la m esure du potentiel 
« in vitro » ; V l è s  F. ( C. B . Soc. Phus.
biol. Fr., 1943, 17, 74-76).

* Dispositifs pour la m esure du poten
tiel d ’oxydo-réduction et du rH  du sang.
II. Électrode-trocard pour la mesure 
« in vivo » ; V l è s  F. (C. R . Soc. Phus. 
biol. Fr., 1943, 17, 76-78). —  Dispositif 
destiné à la- mesure du po ten tiel d ’oxydo- 
réduction du sang circulant, dans la veine 
ou dans l ’artère. R ésultats d ’application • 
chez l’Homme +  227 à +  235 m V; rH  22,2; 
chez le Chien environ 180 mV, rH  21,1 à 21,7, 
selon les conditions d ’expérience.

Sur la force contre-électromotrice 
naissant dans un tissu soumis à un 
champ alternatif de basse fréquence ;
D u y f f  J .  W . e t B r u i n s  E. M. (Arch. néerl. 
Physiol., 1943, 27, 165-181). —  La force 
contre-électrom otrice de polarisation varie 
comme le carré de la force électrom otrice 
mise en jeu. La résistance réelle, en série, 
est largem ent indépendante de la fréquence. 
Discussion d ’une in te rp ré ta tio n  théorique du 
m écanisme de la conduction aux  basses fré
quences e t de la polarisation dans un 
électrolyte.

* Sur la force contre-électromotrice
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développée dans un tissu par l ’appli
cation d'un champ alternatif de basse 
ou moyenne fréquence ; Duyff J. W. ( Acla 
brev. néerl. Physiol., 1943, 13, n° 1-3, 44). —  
L ’angle de phase augm ente en même tem ps 
que la fréquence. La résistance rencontrée 
ici est indépendante  de la fréquence e t la 
force contre-électrom otrice varie  comm e le 
carré de la force E. M. appliquée.

* Évolution du potentiel d ’oxydation 
du sang hum ain « in vitro » ; R e i s s  P. e t 
L e m a i r e  R. (C. B. Soc. Phys. biol. Fr., 1943, 
17, 72-74). ■— É tu d e  de l’évolution de ce 
p o ten tie l en fonction du tem ps.

* Nouveaux essais de mise au point 
de la réaction du cancer. Rôle du pH; 
rôle des concentrations; Aron M. (C. B. 
Soc. Phys. biol. Fr., 1943, 17, 78-80). —  
Conditions de pH  e t de concentra tion , 
donnan t les m eilleurs résu lta ts. Une nouvelle 
technique semble plus avantageuse que la 
précédente.

Réaction de l ’acide métaphosphorique 
sur les protéides; Briggs D. R. (J . biol. 
Chem., 1940, 134, 260-273). —  La réaction  
entre l’ion m étaphosphorique po lyvalent et 
les groupem ents basiques des protéides 
ab o u tit à une com binaison sem blable à un  
sel faib lem ent ionisé. La form ation  de ce 
com plexe conduit à une d issim ulation du 
groupem ent N H „des protéides e t à un  chan
gem ent dans la constan te  de dissociation 
des groupem ents-C O O H  à un pH  dans lequel 
ils peuvent être facilem ent titrés. Il n ’existe 
pas de réaction  similaire entre les m étaphos- 
phates e t les acides aminés e t d ’au tres subs
tances de poids m oléculaire faible con tenan t 
des groupem ents basiques simples.

Photochimie et spectroscopie d 'ab
sorption du composant pyrimidique de 
la vitamine B ,;  Uber F. M. e t Verbruge 
F. (J . biol. Chem., 1940, 134, 273-282). — 
Le spectre d ’absorption  de la 2-m éthyl-5- 
éthoxym éthyl-6-am inopyrim idine varie avec 
le pH  d ’une façon identique à celle de la 
th iam ine (vitam ine B,). La décom position 
photochim ique (X =  2537 À) de cette  th ia 
m ine « pyrim idine » a été dém ontrée p ar la 
perte d ’absorption  sélective e t l’absence d ’ac
tion  sur la croissance des cu ltu res de Phyco- 
rhyces.

* Sur quelques propriétés physico
chimiques du gluten; P i e t t r e  L. (C. B. 
Acad. Agric. Fr., 1943, 29, 391-398). — 
N otam m ent vis-à-vis de l ’eau, de quelques 
électrolytes (fortem ent ou fa ib lem ent ioni- 
sables), des colorants collôïdaux e t de divers 
sels des m étaux  lourds.

* Recherches sur l ’ultracentrifuga
tion des antigènes employés pour le 
sérodiagnostic de la syphilis. Compor
tement aux diverses accélérations cen
trifuges ; C h o u t e a u  J .  (C. B. Soc. Biol., 
1943, 137, 397-399). —  La suspension de 
l ’antigène de B ordet-R uelens, fraction  acéto- 
nique cholestérolée, est un  systèm e poly- 
dispersé pour une accélération y = 5 8 .0 0 0 X 3 
e t m onodispersé pour yX 110.000 x g .

* Comportement du protéide du virus 
du papillome soumis à l ’électrophorèse ;
S h a r p  D. G., T a y l o r  A. R., B e a r d  D. e t 
B e a r d  J .  W . (Proc. Soc. exp. Biol., N . Y .,

1941, 46, 419-421). —  Ce protéide se révèle 
ex trêm em ent hom ogène à l’électrophorèse, 
plus peu t-ê tre  que les hém ocyânines les plus 
homogènes.

* É tat actuel des recherches sur les 
ultravirus. Méthodes de détermination 
de la taille des particules invisibles;
L é p i n e  P. {Bull. Soc. Enc. Induslr. nal.,
Paris, 1943, 142, 12-20). —  Conférence. 
R evue des progrès réalisés dans la connais
sance des virus p a r l ’emploi de méthodes 
nouvelles (u ltra filtra tion , ultracentrifugation, 
irrad ia tion  par les rayons X  ou a, etc.).

* Form e, dimensions et structure de 
quelques corps élémentaires des virus;
R u s k a  (N.) e t K a u s c h e  (G. A.) (Zbl. Bakl. 
1943, 150, 311-319. —  É tu d e  statistique 
au m icroscope é lectron ique des virus qua- 
drangulaires (vaccine, m olluscum  conta- 
giosum , ectrom élie, m yxom e du Lapin, 
m aladie de K ik u th ); ils sem bleraient pré
sen ter une s tru c tu re , ce qui conduirait à 
m ettre  en dou te  leu r n a tu re  macromolé
culaire.

* U ltrafiltration et ultracentrifugation 
comparées du virus de la maladie 
d ’Aujeszky; L é p i n e  P., L e v a d i t i  J .  C., 
G r a b a r  P. e t G i u n t i n i  G. (Ann. Insl. 
Pasteur, 1943, 69, 238-241). —- Les deux 
m éthodes o n t donné des résu lta ts sensi
b lem ent c o n co rd an ts : 100 à 112 my. (ultra
filtration), 68 à 100 mix (ultracentrifugation).

* A propos du virus de la fièvre 
aphteuse. Détermination, p ar ultracen
trifugation, sans observation directe, 
de la taille particulaire et de la constante 
de sédimentation ; L é p i n e  P. e t G i u n t i n i  J. 
[A nn. Insl. Pasleur, 1943, 69, 257-262). — 
D iam ètre particu la ire  m oyen : 14 à 19 mu; 
constan te  de séd im entation  33 .10~13. Résultats 
en accord suffisant avec les valeurs tirées 
d ’au tres m éthodes e t avec les observations 
faites sur le protéide purifié.

* Viscosités relatives de cellules nor
males et de cellules d 'un  cancer expéri
m ental; G u y e r  M. F. e t  C l a u s  P. E. 
(Anal. Bec., 1941, 79, 29). —  Viscosité
accrue des cellules cancéreuses (cancer 
provoqué p ar le dim éthyl-am ino-azobenzène.)

Recherches polarographiques sur les 
protéides. VII. Le s  comportements divers 
du quotient plasm atique des différents 
protéides ; T r o p p  C., G e i g e r  F. e t S t o y e  W.
(Zlschr. f. phys. de chem., 1943,277, 192-196).

La précipitation des protéides par les 
saponosides. I. Méthode de caractérisa
tion des protéides dans un mélange et 
méthode d ’isolement des constituants 
de celui-ci; S c h m i d t  K. H. (Zlschr. f. phy
siol. Chem.. 1943, 277, 117-134). —  Divers 
saponosides sy n th é tiq u es (Invertseifen) pré
c ip iten t les pro téides au voisinage de leur 
po in t isoélectrique e t peuven t, de ce fait, 
être employés pour iden tifie r celles-ci dans 
un  m élange e t  les séparer. Les saponosides 
employés son t le zéphirol, le N-m éthyl-[8-
oxyquino lim um -dodécylé therjm étho-su lfa te, 
le laury l-m éthyl-sulfonium -m étho-sulfate  ou
iodure (conc. 5-20 0/0). Les courbes de pré
c ip ita tion  en fonction du pH  en sol aq 
pure son t assez caractéris tiques des divers 
protéides; elles son t modifiées p a r la p ré



sence de sels (CINa) e t  p résen teraien t a u ta n t 
de points anguleux q u ’un mélange de pro- 
téides con tien t de constituan ts. C ontraire
ment aux  conclusions de l’au teur, cette  
technique ne perm et ni identification pré
cise, ni séparation  fixe, car les courbes 
obtenues avec la caséine correspondent à 
celles d ’un produ it homogène, e t  celles 
obtenues avec le sérum  à un nom bre de 
fractions bien inférieur à celui décelé par 
l’étude de la solubilité en fonction de la 
concentration en sels neutres.

Récupération par électrophorèse du 
protéide allergénique d ’huile de lin à 
partir de son picrate ; S p i e s  J. R . ( J . amer, 
chem. Soc., 1941, 63, 1166-1167). —  Le 
picrate est soluble dans le dioxane. Avec 
une tension de 2000 à 4000 volts, l ’acide 
picrique migre vers l ’anode, tan d is  que le 
protéide va vers la cathode, où il précipite.

L'étude spectroanalytique des inclu
sions contenant des silicates et de l'alu
mine; H e y e s  S. (M ill. K . W. L .E ise r t-  
forsch., 1942, 24, 1-6). — Pour concentrer 
l’étincelle sur une inclusion non conductrice 
il faut recouvrir la surface du m étal d ’une 
plaque de mica percée d ’un trou . Pour 
l ’étude des inclusions con tenan t SiO, et
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* Sur la présence de substances anti
oxygènes dans les tissus animaux ;
D u b o u l o z  P., H e d d e  M. F. e t  R o u s s e t  F. 
(C. B. Soc. Biol., 1943, 137, 457-458). —  
Dans le  fo ie ,  le  r e i n ,  l a  s u r r é n a l e  e t  l e  m u s c l e .

Composition du lait de Dauphin;
E i c h e l b e r g e r  L., F e t c h e r  E. S. J r ,  
G e ill in g  E. M. K. et Vos B. J . (J. biol. 
Chem., 1940,134, 171-176). —  Du la it obtenu 
sur des Dauphins v ivan ts ou m orts depuis 
1 heure 1/2 a été analysé. Com paré à 
celui de la p lu p art des au tres espèces, on 
le trouve riche en graisse (108 g à 180 g 
par litre) e t en protéides (3,9 à 7,7 g par 
litre).

* A propos des tentatives de provoquer 
des tumeurs du rein par la (3-anthraqui-
noline ; J a h n  D. (Z. Krebsforsch., 1943, 
54, 67-71). —  L ’au teu r n ’a pu reproduire 
les expériences de Sempronj e t Morelli, 
qui avaient constaté une action cancérigène 
de la (3-anthraquinoline sur les reins du R at.

* Sensibilité des cancers développés 
après badigeonnage au benzopyrène;
R o s i c k y  J . e t H a t s c h e k  R. (Z. Krebsforsch., 
1943, 54, 26-39). —  L ’o-amino-azotoluol e t 
surtout la chlorophylle activ en t la form ation 
e t la croissance des tum eurs (Souris), la 
vitamine A les inhibe, la lanoline exercerait 
une action protectrice; les rayons UV sont 
sans influence.

Sur la destinée de l ’acide formique 
dans le tractus digestif des rum inants ;
C l a r e n  O. B. (Zlschr. f. physiol. chem., 1942, 
276, 97-107). —  Chez le Mouton, l’acide 
formique ingéré avec l’a lim entation  végétale 
n ’est rejeté qu’en très f a i b l e  proportion par 
l’urine et les fèces. L ’addition  aux  alim ents 
de formiate d ’am m onium  n ’est suivie n i  d ’u n e  
augm entation ni de l’excrétion d ’ac. for
mique, ni de son passage en abondance dans 
le sang e t les o r g a n e s .  L ’ac. f o r m i q u e  est 
métabolisé par la flore bactérienne de la 
panse.

La teneur en acide citrique et la

O.Al, il convient de rem placer le mica par 
du gypse qui est égalem ent facile à cliver. 
Des exem ples de spectrogram m es obtenus 
par ce procédé son t donnés.

* Recherches sur l'identification de 
la prothrom bine; O r r  W. F. e t  M o o r e
D. H. (Proc. Soc. exp. Biol., N . Y ., 1941, 
46, 357-361). —  Recherches basées sur la 
solubilité, la précip ita tion  e t le tran sp o rt 
par électrophorèse de la prothrom bine.

Influence de l ’acide ascorbique sur 
l'oxydation de la tyrosine en lumière 
ultra-violette; R o t h m a n  S. (Proceed. Soc. 
exp. Biol. M ed., 1940, 45, 52-54). —  La 
transform ation  actinique de la tyrosine en 
dopa est facilitée, mais l’oxydation plus 
profonde est inhibée. De plus, la m élanine 
est réduite  en une substance jaune soluble 
dans l’eau.

Expériences sur l ’action de la tempé
rature  sur la formation de la mousse 
par le sérum  norm al; R o n d o n i  P. e t 
S o r e s i n a  C. (Z. Immunilalsforsch., 1943, 
104, 332-337). —  Le chauffage du sérum  
norm al dans la zone de sa tem pératu re  
d ’inac tiva tion  augm ente d ’abord la form a
tion  de la mousse (augm entation  de l’épais

C H IM IE  BIOLOG IQUE

B IO LO G IE  G É N É R A L E

consommation d ’oxygène des divers 
muscles; A lw all N. (Arch. exp. Palh. 
Pharm., 1941, 197, 353-360). —  Le muscle 
cardiaque est le tissu le plus riche en acide 
c itrique; puis v iennent le m asséter e t la 
langue. Les muscles squelettiques sont les 
plus pauvres en acide citrique. L ’in tensité 
des oxydations est proportionnelle à la 
teneur des tissus en acide citrique.

Manque d ’oxygène et équilibre acido- 
basique. II. Sur les processus de la 
régulation morphologique du sang au 
cours de la production artificielle d ’hypo
xémie et sur son rapport avec l ’équilibre 
acido-basique ; D i e n s t  C. e t V a n  B e b b e r  
(Arch. exp. Palh. Pharm., 1943, 202, 326- 
336). —- L ’hypoxém ie artificielle provoque 
l ’augm entation  du nom bre de globules rouges 
e t du tau x  de Hb, aussi bien à l’é ta t  de 
repos q u ’au travail. L ’alcalinisation par 
l ’adm in istration  de CCLHNa empêche cette  
augm entation . Cette opération agit, par 
conséquent, dans le sens de l’effet de la 
resp iration  d ’0 2.

La participation de la sécrétion des 
tubuli dans la formation de l'u rine;
K u s c h i n s k y  G. e t L a n g e c k e r  H. (Deul. 
med. Woch., 1943, 69, 695-697). —  L ’injection 
intra-veineuse, chez le Chien, de rouge de 
phénol, de solutions de chlorures e t de 
créatine, m ontre que ces substances s’éli- 
m inen t par les tubu li e t que l’a tropine 
inhibe cette  élim ination.

Traitem ent de la thrombose par 
action sur le système de la coagulation;
v .  K a u l l a  N. (M ilnch. med. Woch., 1943, 
90, 399-402). —  L ’au teu r signale les effets 
an ticoagulan ts de l ’acé ta te  de néodyme, 
ainsi que de la m éthylène-dioxy-3.3 ' couma- 
rine.

Contribution à la théorie de la coagu
lation sanguine; W i d e n b a ü e r  F. (Deal. 
med. Woch., 1943, 69, 749-750). —  Les 
ex tra its  alcooliques ou aqueux  du cerveau 
transform ent la p ro throm bine en throm bine

seur m axim um  de la mousse à la surface du 
liquide, form ation plus rapide de la mousse). 
En aug m en tan t davantage la tem p éra tu re , 
le pouvoir du sérum  de form er de la mousse 
dim inue. L ’effet de la tem péra tu re  su r cette  
p ropriété  du sérum  est donc biphasitjue 
comme sur les au tres  propriétés physico
chim iques de ce même liquide, telles que 
l ’absorption  de la lum ière, l’effet Tyndall.

Sur les actions du plasm a sanguin 
en rapport avec la structure. Études 
faites à l ’aide d ’expériences sur la ré
action de précipitation des érythrocytes ;
W ü N D E R L Y  Ch. e t W U H RM A N N  F. (K litl.
Woch., 1943, 22, 587-591). —  Dans le 
plasm a sanguin on trouve, m élangés dans des 
proportions différentes e t d ’ailleurs variables, 
des sphérocolloïdes (glycogène, album ine, 
hémoglobine) e t des colloïdes à s tru c tu re  
fibrillaire ( fibrinogène, kératine, gélatine). En 
p rép aran t différents mélanges artificiels de 
ces deux sortes de protides e t en é tu d ian t 
la vitesse de précip ita tion  des globules rouges 
dans ces mélanges, les au teu rs m on tren t 
la grande activ ité  des protides à s truc tu re  
fibrillaire (gélatine) su r cette  vitesse de 
p récip itation , e t  ils en d iscu ten t le méca
nisme.
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en présence de Ca, tandis que les ex tra its  
des autres organes, m algré leur ac tiv ité  sur 
le  processus de la coagulation sanguine, ne 
p rovoquent pas cette  form ation de la th rom 
bine. Ils ne con tiennent pas, par conséquent, 
la throm bokinase. La throm bokinase du 
sang est un complexe formé d ’euglobuline 
e t de Ca, dont l’activ ité  est fonction de sa 
teneur en cet élém ent. L ’action an ticoagu
lante de l ’acide oxalique se m anifeste de 
deux m anières différentes : d ’abord p ar la 
précip ita tion  e t l’élim ination des ions Ca 
du sang e t ensuite p ar sa fixation sur Ca du 
complexe euglobuline-Ca.

La coloration expérimentale de la 
peau au moyen de quelques métaux 
et de métalloïdes; U r b a n  G. (Arch. exp. 
Palh. Pharm., 1943, 202, 337-362). — Sous 
l’influence de l’irrad iation  u ltra-v io le tte , les 
composés des élém ents su ivan ts : Bi, Hg, 
Pb, Sb, As, Se, Te, son t réduits avec mise 
en liberté de ces derniers qui provoquent 
la coloration de la peau. Les précipitations 
o n t lieu principalem ent dans l’épiderme, j 
moins souvent dans les couches plus pro
fondes de la peau. Les réductions ont lieu 
essentiellem ent en présence des substances ? 
sulfhydrylées e t leur neu tra lisation  p ar le 
m onoiodacétate empêche ces réductions.

Sur les poisons dits potentiels et 
notamment sur le mode d ’action de 
l ’acétylcholine sur l ’intestin isolé ; E i c h -
l e r  O. (Arch. exp. Palh. Pharm., 1943, 202, 
420-444). — Les poisons, dits potentiels, 
p euvent être définis de deux m anières 
différentes : leur action dépend de la modifi- ■. 
cation  de la concentra tion  en fonction du

tem ps | j ~ J  ou bien des gradients locaux 

[ — 1 . Afin de déterm iner quel est le mode
L dxji
d ’après lequel l ’acétylcholine ag it sur 1 in 
testin , l’au teu r indique une m éthode qui 
perm et de séparer l ’un de l’au tre  ces deux 
facteurs. Sans pouvoir classer d ’une manière 
satisfaisante l ’acétylcholine dans l’un ou 
l’au tre  de ces deux groupes de poisons 
potentiels, certains faits p o rten t à adm ettre  
toutefo is que cette  substance se rapproche



p lu tô t de celles qui, analogue à la m orphine 
e t  à l ’a trop ine, développent leur ac tiv té  
p roportionnellem ent à leur concen tra ttio n  
locale.

Sur la teneur du plasm a sanguin en 
histam ine au cours de l ’anoxémie ;
E i c h l e r  O., S p e O a  G. e t W o l f f  E. {Arch. 
exp. Palh. Pharm., 1943, 2 0 2 ,  412-419). —  
L orsqu’on soum et le Chat à la resp iration  
d ’un m élange gazeux pauvre en 0 2, la teneur 
du plasm a sanguin en h istam ine augm ente 
ju sq u ’à 480 y pa r cm 3. Cette va leur ne reste  
pas constam m ent à ce niveau pen d an t tou te  
la durée de la resp iration  du m élange gazeux, 
m ais elle dim inue peu à peu e t elle peu t 
même redevenir norm ale. On suppose que ce 
re to u r au tau x  norm al de l ’histam ine du 
plasm a sanguin est dû  à l ’épuisem ent des 
réserves.

Les striations transversales du colla- 
gène et la substance fondamentale ; 
W o l p e r s  C. (K lin . Woch., 1 9 4 3 , 2 2 ,  6 2 4 ) . —  
La substance fondam entale p eu t cacher 
les striations transversales du collagène. 
Après élim ination de cette  substance, l’exa
m en au m oyen du microscope électronique 
m et en évidence les striations transversales 
des fibrilles de collagène du tissu conjonctif.

Sur l'hyperprotbrombinémie ; v o n
K a u l l a  K .  N . {Klin. Woch., 1 9 4 3 , 2 2 ,  
6 4 6 - 6 4 8 ) .  —  On trouve de l ’hyperpro throm - 
biném ie au cours de la grossesse, au cours 
de l ’anesthésie chez l ’anim al, à la suite de 
l ’excitation  du splanchnique ou de l’injection 
de l’adrénaline e t de ses homologues, après 
l ’adm in istration  de l ’acétylcholine, de l’h ista-
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L IP ID E S -S T Ê R O L S  E T  D É R IV É S .
Stérols d ’animaux m arins inférieurs.

I ;  D e f f n e r  M . (Zlschl. f. physiol. Chem., 
1943, 2 7 8 ,  165-168). —- Présence de choles
térol chez Sepia officinalis. Présence chez 
Anem onia sulcata d ’un stérol particulier, 
Tactiniaslérol, C.îH^O, co n tenan t deux 
doubles liaisons, mélangé à un stérol mono- 
é thylénique non identifié.

Sur les corps gras contenant des 
acides gras à nombre im pair d ’atomes 
de carbone; K e i l  W .  (Zlschr. f. physiol. 
Chem., 1942, 2 7 6 ,  26-32). —  On a isolé de 
l’urine du Chien recevant un triglycéride 
Y -éthyloctanique un acide Ci„H!0O3 de cons
titu tio n  inconnue e t de l’acide éthylsubérique 
e t, après adm in istration  de triglycéride 
8-éthylnonanique, de l’acide (3-éthylhepta- 
nique (formé par 3-oxydation). Description 
de la synthèse des acides Y-éthylsubérique,
S-butyladipique e t p-éthylheptanique.

Les lipides de la moelle épinière 
hum aine; S c h u h w i l t h  K . (Zlschr. f. phy
siol. Chem., 1943, 2 7 8 ,  1-6). ■— Aucune 
différence de com position avec les lipides du 
cerveau.

Recherches sur la topographie de la 
réaction du plasm al dans le tissu 
adipeux; M ô c h e l  G. (Zlschr. f. physiol. 
Chem., 1942, 2 7 7 ,  135-146). ■— Le plasm al 
(phosphatide acétalique) peu t être caracté
risé su r des coupes de tissu fixées dans un 
m élange CI.Hg +  C H ,.C O O H  par la réac
tion  de Schiff. Chez divers m am m ifères 
(H om m e, Chat, R at, Souris), le plasm al est 
ab sen t du tissu adipeux, m étaboliquem ent 
au repos, tand is q u ’il ap p ara ît au cours de 
la form ation  e t de la m obilisation de celui-ci, 
ce qui suggère l’hypothèse q u ’il constitue 
une étape interm édiaire de la phosphoryla
tion des acides gras. A pparition  d ’une

mine e t de petites doses de m éthylènedioxy-
3 .3 ' coum arine; la p ro throm biném ie aug
m ente égalem ent parfois au cours de la 
phase post-m enstruelle  ou après des in te r
ventions chirurgicales.

Sur l'action oxydante active de l ’eau 
oxygénée ; G e s s n e r  O., B o r n e m a n n  W . et 
S t a b i n g e r  F. (M ünch. med. Woch., 1943, 
90, 585-586). —  On ob tien t la m anifestation  
de l’action  oxydante  active de l’eau oxygénée, 
mêm e en présence de la catalase , si à la 
solution officinale à  3 0/0 d ’HjCL on a jou te  
1 0 /0  d ’acide form ique ou 5 à  10 0/0 d ’acide 
acétique.

Le métabolisme tissulaire pendant la 
réfrigération locale. II; L a n g  K., S c h ô t -  
TLER A. H. W ., SCHUTTE E., SC H W IEG K  H. 
e t  W e s t p h a l  U. (K lin . Woch., 1943, 22, 
653). —  Au cours de la réfrigération  locale, 
de même que dans la phase du réchauffem ent, 
le m étabolism e énergétique du tissu réfrigéré 
ne su b it aucune varia tion  essentielle. Les 
besoins en énergie son t couverts comme 
d ’hab itude  p ar les processus d ’oxydation . 
On ne constate  pas l ’augm entation  de l ’acide 
lactique dans le sang de la veine fémorale, 
p a r  rap p o rt à  celui de l’a rtère. L ’acide 
lactique du muscle augm ente par contre de 
20-40 0/0 pa r ra p p o rt à  sa va leur norm ale.

* Nouvelles recherches sur la compo
sition du sang de Vipera aspis. II. Les 
constituants chimiques; J o y  e t D a s -  
t u g u e  G. (C. R. Soc. Phys. biol. Fr. > 1943, 
17, 61). — Cl globulaire, Cl p lasm atique, Cl 
sanguin, glycémie (plasma), lipides to tau x , 
cholestérol, protides to tau x , urée, acide

P R IN C IP E S  IM M ÉDIATS

réaction  faib lem ent positive après exposition 
du tissu adipeux  aux  rayons X.

La serine, constituant azoté des phos- 
phatides à  glycérol du cerveau hum ain ;
S h u w i r t h  K. (Zlschr. f. physiol. Chem., 277, 
87-96). —  Isolem ent en n a tu re . Il e st pos
sible que la serine soit le précurseur de la 
colam ine dans les phosphatides cérébraux.

Sur les acides biliaires. LXIX ;
S c h e n c k  M. (Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 
277, 163-169). —  P répara tion  de deux com 
binaisons pernitrosées (nitrim ines) d ’acides 
biliaires, l ’acide pernitrosodésoxycholique e t 
l ’acide pernitrosobilianique à  p a rtir  de la 
trioxim e déhydrocholique e t de la dioxime 
bilianique, traitées par NOsH en milieu 
acétique. N 2Oî se fixe sur le carbone 12.

P R O T ID E S  E T  D É R IV É S .
Sur le dosage de l ’acide d-glutamique 

dans les hydrolysats des tum eurs, basé 
sur l ’emploi du deutérium comme indi
cateur. Neuvième mémoire sur la chimie 
des tum eurs; K ô g l  F., E r x l e b e r s  H. e t 
V a n  V e e r s e n  G. J . (Zlschr. f. physiol. 
Chem., 1943, 277, 251-283). —  L’addition  
d ’acide glu tam ique m arqué d ou / aux  hydro
lysats de tissus norm aux ou de tum eurs, 
l’isolem ent de l’acide g lu tam ique to ta l du 
mélange (m éthode de Forem ann), le dosage 
de D, dans celui-ci e t la dé term ina tion  
polarim étrique des proportions de deux 
isomères dans le p rodu it obtenu p e rm e tten t 
de calculer le degré de racém isation de l ’acide 
g lu tam ique dans les protéides étudiés. 
Absence d ’acide d dans les tissus sains, 
présence à  des tau x  divers dans les tum eurs 
expérim entales (Flexner, Brow n-Pierce ou 
tum eurs au m éthylcholanthrène ou au ben- 
zopyrène) ou pathologiques (m yome utérin , 
carcinom e ovarien, m étastases hépatiques). 
Certaines tum eurs malignes renferm ent jus-

C H IM IE  B IO L O G IQ U E

urique, déterm inés su r le sang  de Vipères 
recueilli p ar ponction card iaque  ; comparaison 
avec les données analogues concernant 
l’Hom m e, les Oiseaux, les B atraciens.

* L ’anhydrase carbonique après une 
hém orragie; Van G o o r  H. (Acla brev. 
neerl. Physiol., 1943, 13, n “ 1-3, 21-23). — 
La restau ra tio n  des globules rouges e t de 
H b dem ande plusieurs jours à la suite de 
l ’hém orragie. Au b o u t de tro is semaines, la 
valeur in itiale n ’est pas encore complètement 
a tte in te . L ’enzym e est rap id em en t remplacé : 
son ta u x  m axim um  est a tte in t  entre le 38 
e t  le 6e jour.

* Influence de l ’ingestion d ’iode sur 
la thyroïde normale et examen de sa 
capacité de stim ulation du métabolisme 
et du cœ ur; M e y e r  A . E. e t Danow H. 
(Endocrinology, 1941, 28, 816-820). — 11 
provoque l ’accum ulation , dans la glande 
thyroïde, d ’une substance qu i stimule les 
b a ttem en ts  du cœur.

* La consommation des substances 
cétoniques par les surrénales ; Boda D.
(Pflug. Arch. ges. Physiol., 1943, 247, 
63-69). —  Chez le Chien, la ten eu r du sang 
efïérent des surrénales en corps cétoniques 
est plus faible que celle du sang afférent. 
Les surrénales consom m ent 30 0/0 des 
corps cétoniques con tenus dans le sang 
des artè res surrénales. Cette consommation 
e st de 83 m g/kg/m in . Elle n ’est pas modifiée 
par l’excita tion  des ram eau x  surrénaliens 
du splanchnique ou du vague.
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q u ’à 48 0/0 de leur acide g lu tam ique à l’état 
de racém ique.

L ’acide glutam ique des tumeurs;
K l i n g m u l l e r  V . (Zlschr. f. physiol. Chem., 
1943, 2 7 8 ,  97-119). —- É tu d e  soigneuse de 
l’isolem ent de l ’acide g lu tam ique des hydro
lysats pro téiques, en particu lier de ceux 
des tum eurs (tra item en t par OCu, extraction 
p ar le bu tano l e t p réc ip ita tio n  à l ’é ta t de 
sel de Ca). Les q u an tités  d ’acide d-gluta- 
m ique ex tra ites son t si faibles (0,2-0,3 0/0 
des protéides) que ce corps (isomère « non 
n a tu re l ») ne sau ra it ê tre  considéré comme 
un c o n s titu a n t im p o rtan t des tissus tumo
raux, co n tra irem en t à l ’opinion de Kôgl et 
de ses collaborateurs.

Obtention de l ’acide urocaninique ;
E d l b a c h e r  S. e t  v o n  B i d d e r  H. (Zlschr. f. 
physiol. Chem., 1942, 276, 126-129). —
L ’acide a - chloro-3 - 4 - im idazylpropionique 
( W i n d a u s  e t V o g t ,  Ber. d. Physiol., 1908,11, 
406), chauffé à 40° en tu b e  scellé en pré
sence de trim éthy lam ine  (sol. aqueuse 300/0), 
donne naissance à l’acide urocaninique.

Mise en évidence d ’un cycle imina- 
zolique dans le spinacène ; A c k e r m a n n
D. (Zlschr. f. physiol. Chem., 1942, 276, 268- 
270). —  Le spinacène du foie des Sélaciens. 
C ,H ,O aN„ tra ité  p a r la ch au x  sodée dans 
u n  c o u ran t d ’H„, dans un  four à combustion, 
donne naissance au 4(5-)-méthylim idazole, 
isolé à l’é ta t  de ch loraurate .

L ’obtention directe d ’oligonucléotides à 
p artir des tissus anim aux. VI; F i s c h e r
F. G. e t  L e h m a n n - E c h t e r n a c h t  H. (Zlschr. 
f. physiol. Chem., 1943, 2 7 8 ,  143-154) — 
Après m acération  '
tion  m éthylique e 
on o b tien t un  
constitué  p ar l ’as

*. j r guf
acide 6-thym onucléinic 
sociation de 10-40 moi



nucléoUdes. P a r ailleurs, la dessibopalynu- 
cléotiaase, débarrassée de traces de protéï- 
dase, transform e q u an tita tiv em en t les ac. 
nucléiques du thym us en tétranucléotides. 
Description d ’une technique de préparation  
de l’enzyme à p a rtir  de poudre de pancréas 
(extr. aq., pp ta tio n  par SO ,(N H4), 40 0/0, 
adsorption sur kaolin).

S u r  le s  groupements guanidiques 
lib re s  e t combinés des molécules pro
té iq u e s ; R o c h e  J .  e t B l a n c - J e a n  G . 
(Bull. Soc. Chim. biol. [Trav.], 1941, 23, 
1006). — La to ta lité  des groupem ents gua- 
nidiques ap p arten an t à l’arginine n ’est libre 
(monosubsiituée) dans aucun des protéides 
naturels. La fraction  de ces groupem ents, 
dosable par la m éthode employée, diffère 
suivant chaque corps. Elle a tte in t 30 à 
35 0/0 dans la p lu p art des protam ines, près 
de 50 0/0 dans la thym ohistone, les globines, 
l'édestine, l’ovalbum ine e t ju sq u ’à 80 0/0 
environ dans les protéides plus pauvres en 
arginine. P ar contre, tous les groupem ents 
guanidiques de l’arginine doivent être consi
dérés comme libres dans les peptones. Les 
groupements guanidiques combinés des pro- 

;r téides sont très facilem ent libérés par l’hydro
lyse acide; ce fait explique leur ap titude  à 
la n itration, considérée à to r t  comme une 
preuve de leur liberté. Les auteurs pensent 
que les protéides con tiennen t des groupe
ments guanidiques combinés, n ’ap p arten an t 
pas à l’arginine e t pouvant constituer des 
« ponts » en tre  des chaînes polypeptidiques. 
Ces groupements seraient d ’abord très faci
lement transform és en radicaux monosu bs- 
titués, du type H ,N -C (=  NH) -  N H -R , 
puis libérés ou détru its au cours de l’hydro
lyse chlorhydrique des protéides.

Racémisation de l'acide glutamique 
par la chaleur ; A r n o w  L. E .  e t O p s a h l  
J . C. (.7. biol. Chem., 1940, 134, 649-652). —  
Procédé commode pour la racém isation de 
l’acide l( +  J-glutamique : form ation e t racé
m isation de l’acide pyrolidonecarboxylique 

Sg, par la chaleur avec hydrolyse ultérieure de 
l’acide d./-pyrrolidonecarboxylique pour don
ner de l’acide d./-glutam ique.

La conversion biologique de l ’om i- 
thine en proline et acide glutamique ;
R o l o f f  M ., R a t n e r  S . e t S c h o e n h e i m e r  R .  
(J. biol. Chem., 1940, 136, 561-562). —  La 
deutéro-om ithine, adm inistrée à des Souris 
normales, adultes, comme supplém ent à un 
régime normal est rapidem ent transform ée 
en arginine (7. biol. Chem., 1940, 132, 
227). La proline e t l ’acide g lutam ique isolée 
des protéides des mêmes anim aux contient 
aussi Dj. Il en résulte que l’ornithine est 
transformée en proline e t en acide g lu ta- 
mique.

"L Effets de l ’acide ascorbique sur les 
noyaux iminazoliques « in vivo » ; G r e e n -  
b l a t t  I. J . e t P e c k e r  A. (7. biol. Chem., 
1940, 134, 341-344). -— Le noyau iminazol 
de la thionéine est décomposé hydroly ti- 

w  quement in vilro par l’acide ascorbique.
La thionéine du sang des Cobayes, de 

i-2 l ’Homme, du Lapin, l’acide urique du sang
E® chez l’Homme, ne sont pas modifiés par
7» l’acide ascorbique in vivo. Le noyau iminazol

de l ’histamine n ’est pas affecté par l’acide 
a ascorbique in vivo, si on se base sur son effet

hormonal sur la sécrétion gastrique de Cl H.

F o rm a tio n  de  c ré a tin e  d a n s  le  foie e t 
le r e in ;  B o r s o o k  H .  e t D u b n o f f  J .  W . 

0  (7. biol. Chem., 1940, 134, 635-640). —  Les
auteurs étudient la possibilité de production 

V  de Créatine in vilro par des fragm ents de
W  f°ie et de rein de Chat, Chien, Cobaye,
e# Grenouille, Pigeon, Lapin e t R at. Ils dé-
îftH m ontrent l’existence de petites quan tités
¡¡¡if  
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de précurseurs de créatine dans le foie du 
Cobaye, du  Pigeon e t du R a t et dans le rein 
de tous les an im aux  cités plus h a u t sauf le 
Pigeon. Cette co n sta ta tio n  semble être 
beaucoup moins im portan te  q u a n tita ti
vem ent que le pouvoir de m éthy lation  de la 
glycocyam ine des fragm ents de foie de tous 
les an im aux  étudiés e t des fragm ents de 
rein du Cobaye e t du Pigeon. Ces faits son t 
en faveur d ’une form ation de la créatine 
par m éthy lation  de la glycocyam ine dans 
le foie.

Sur le métabolisme intermédiaire de 
l ’histidine. Le comportement de l ’acide 
urocaninique dans l ’organisme animal ;
E d l b a c h e r  S. e t  H e i t z  F. (Zlschr. f. phy- 
siol. Chem., 1942, 276, 117-125). —  Des 
cobayes recevant (injection) 0,1 g. d ’histidine 
n ’en re je tte n t pas p ar l’urine, tandis q u ’ils 
élim inent une fraction im portan te  de l’acide 
urocam inique injecté à la même dose; il est 
donc peu probable cjue ce dernier corps soit 
un p roduit interm édiaire norm al du premier. 
L ’histidine peu t être métabolisée dans le 
foie, selon deux processus : ouverture  du 
cycle im idazolique par l’histidase ou désa
m ination  e t  dégradation  u ltérieure de l’ac. 
urocaninique, ce dernier é ta n t toujours pré
sen t en petite  q u an tité  dans le foie. T oute
fois le passage de l’acide urocaninique n ’est 
q u ’une voie secondaire, conduisan t à l’acide 
¿-glutamique.

Nouvelles recherches sur la  structure 
de la fibroïne de la soie ; A b d e r h a l d e n  E.
(Zlschr* f. physiol. Chem., 1943, 277, 248- 
250).—  La fibroïne de la soie renferm e une 
p artie  de son alanine dans des cycles dicé- 
topipéraziniques, présents dans le protéide 
sous forme énolique. L ’anhydride de glycyl- 
alanine a été isolé des produits d ’hydrolyse 
de la fibroïne de la soie, dans des conditions 
où il n ’a pas pu se form er aux  dépens des 
acides aminés libérés dans une étape initiale 
de la dégradation  du protéide.

Sur la chimie de l ’héparine; J o r p e s  E .  
(Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 278, 7-16). 
—  Revue générale des trav au x  de l’au teu r 
e t docum ents originaux. La substance a n ti
coagulante du foie ou du poum on est un 
glucide complexe co n ten an t S, un  acide 
uronique e t  un  am ino-glucide N -acétylé 
(n. fois). Les préparations les plus pures on t 
une com position très voisine de celle de 
l’acide m ucoïtinetrisulfurique (acétylgluco- 
sam ine, acide glycuronique, S O , H a) ;  to u te 
fois, certaines fractions renferm aient de 
l’acétylgalactosam ine. Les héparines puri
fiées obtenues par divers au teurs paraissent 
différer su rto u t par leur teneur en soufre, le 
polymère de l’acide m ucoïtine trisu lfurique 
na tu re l p o u v an t perdre facilem ent une 
partie  de ses rad icaux  sulfuriques au cours 
de sa p réparation .

Sur l ’alcaptonurie expérimentale du 
Rat blanc ; L a y n a r  F. (Zlschr. f. physiol. 
Chern., 1943, 278, 155-164). —  Le R at, rece
v a n t de la l-tyrosine à dose supérieure à 
0,4 g. par jour e t par 100 g. de poids corporel, 
excrète de l’acide hom ogenti-ique au bou t 
d ’un tem ps plus ou moins long dépendant 
des quan tités d ’acide am iné adm inistrées e t  
de la susceptib ilité  individuelle du su jet. 
L ’a lcaptonurie  ne se m anifeste jam ais 
q u ’après adm in istration  répétée de tyrosine 
ou de phénylalanine e t  cesse avec l’inges
tion  de l’acide aminé. Avec la phénylalanine, 
seule la forme l e st productrice d ’acide 
hom ogentisique; la forme d est sans action. 
On a observé une excrétion a llan t ju sq u ’à 
70 mg. par jou r (conc. =  0,5 0/0).

La méthylation par les tissus animaux 
et végétaux. II. La méthionine comme

CH IM IE  BIOLOG IQUE

a g e n t  d e  m é th y la t io n  d a n s  l a  sy n th è se  
de la  c r é a t in e  e t  de  la  b é ta ïn e  p a r  
le s  g e r m e s  é tio lé s  d u  B lé . ;  B a r r e n s - 
c h e e n  H .-K . e t  v o n  V a l y î - N a g y  T.
(Zlschr. /. physiol. Chem., 1942, 277, 97- 
113). — Les germes étiolés du Blé sy n th é 
tisen t in vilro la créatine à p a rtir  de glyco
cyam ine e t la réaction est 6 à 8 fois plus 
intense en présence de m éthionine. Ce corps 
in te rv ien t dans la réaction, comm e agent 
biologique de m éthy lation ; il s ’oxyde en 
même tem ps qu ’il cède -C H „  e t -S O t appa
ra ît dans le milieu. Ce processus de tran s
m éthy lation  est s tric tem en t aérobie e t  l’on 
n ’a pas pu m ettre  en évidence la form ation 
d ’hom ocystéine comme interm édiaire. Dans 
les mêmes conditions, le glycocolle e st mé- 
thy lé  par les germes en dorm ant naissance 
à la bétaïne, égalem ent avec form ation 
sim ultanée de sulfates à p a rtir  de la m éthio
nine. En milieu C1H 2 IV, la franconite  KL 
adsorbe la créatinine q u an tita tiv em en t e t 
l ’élution par une sol. alcoolique d ’acide 
picrique perm et ensuite d ’ex tra ire  la base 
en vue de son dosage p ar la réaction de 
Jafîé.

* S u r  la  p ro té in e  d u  v i r u s  de  l a  g r a s -  
s e r ie  d e s  V e rs  à  so ie . I I .  R é p a r t i t io n  
d u  so u fre  e t  te n e u r  en  a la n in e  ; D e s - 
n u e l l e  P., C h a n  C h i  T a n  (A n n . Insl. 
Pasleur, 1943, 69, 248-250). —  Les polyèdres 
con tiennent 3,3 0/0 de m éthionine e t  0,67 0/0 
de cystine. Le protéide con tien t 3,3 0/0 
de m éthionine e t  0,50 0/0 de cystine. La 
m éthionine e t  la cystine ap p o rten t la to ta lité  
du S contenu dans les deux substances. La 
teneur en alanine du protéide est de 4,4 0/0.

N o u v e lle  m é th o d e  d e  f r a c t io n n e m e n t  
de  l a  s é ru m a lb u m in e  h u m a in e ; B a u n i  P. 
(K lin . Woch., 1943, 22, 598). —  La
crystalbum ine hum aine se d istingue par 
l’absence ou par la faible teneur en glucides 
e t par la constance de la com position de ses 
acides aminés. Le séroglycoside est, par 
contre, riche en glucides; il possède une faible 
teneur en N.

P IG M E N T S .
L 'is o le m e n t de  l ’u ro th io n  ; K o s c h a r a W -  

(Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 277, 284- 
287). -—• Isolem ent de l’urine hum aine d ’un 
pigm ent jaune  (adsorption sur talc, char
bon, élution, p récip itation  par SO.Hg), 
CxiH,aOaNsS2, très fo rtem ent fluorescent en 
v e r t  quand on l ’oxyde par MnO»K en milieu 
sulfurique.

S u r  la  x a n th o p té r in e  ; K o s c h a r a  W . 
(Ztschr. f. physiol. Chem., 1943, 277, 159-162). 
—  L ’uroptérine, pigm ent jaune de l’urine 
hum aine est identique à la xan thoptérine  
des ailes de Papillons. L ’un e t  l’au tre  sont 
la 2-am ino-6.8-dioxyptéridine. Synthèse de 
la xan thoptérine  (condensation de la 2,4,5- 
triam ino-6-oxypyrianidine e t de l ’acide glyo- 
xylique en milieu acide).

* R e c h e rc h e s  s u r  le s  p se u d o h é m o g lo 
b in e s .  I I .  R e m a rq u e s  c o n c e rn a n t  la  
p r é p a r a t io n  d e  la  p se u d o h é m o g lo b in e  
d e  B a r k a n ;  L i e b e c q  D. (Bull. Acad. roy. 
Méd. Belg., 1943, 8, n» 6, 315-333). —  
Principe de la technique. Dosage de l’hémo
globine e t réalisation des courbes d ’absorp
tion de la pseudohémoglobine pure, des dérivés 
de la pseudohémoglobine, des pseudohém o
chromogènes. Analogie des courbes d ’ab 
sorption obtenues. Tableau des bandes 
d ’absorption.

* S u r  le s  p ig m e n ts  f lu o re s c e n ts  de  
l ’h y p o d e rm e  v e n tr a l  de  C a n ce r  p a g u r u s ;
P o l o n o v s k i  M., V e r n e  J .,  B u s n e l  R. G. e t 
P e s s o n  M. (C. R. Soc. biol., 1943, 137, 
416-417). —  En plus de la riboflavine e t de

13
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certains de ses dérivés, les hypoderm es 
v en trau x  du Tourteau  con tiennent, au moins, 
q ua tre  p igm ents fluorescents, qui donnent 
pa r réduction  un dérivé dénué de fluores
cence, mais capable de récupérer celle-ci. 
rap idem en t pa r simple ag ita tion  à l’air.

* Les pigm ents autogènes et, en 
particu lier, la lipofuscine ; comment la 
distinguer de la mélanine ; S a c h s  H. W .
(B eilr. path. Anal., 1943, 108, n» 2, 267- 
3 1 4 ). —  É tude  des p igm ents v iscéraux; 
em ploi de m éthodes nouvelles basées sur la 
fluorescence, ta n t  spontanée que consécutive 
à l’oxydation  artificielle par H 20 2; les 
pigm ents, nom més « fuscines », son t opposés- 
à la mélanine.

* Le problème de la  porphyrinurie 
aiguë; B r u g s c h  J .  T. (Mecl. K lin ., 1943, 
39, 523-525). —  Clinique. Mise en évidence 
de la porphyrinurie. Considérations sur le 
trouble du m étabolism e des pigm ents 
pyrroliques.

* Spécificité de l ’hémoglobine chez 
les Bovidés; R o m i n j  C. (Acla brev. neerl. 
Physiol., 1943, 13, n» 1-3, 29-32). —  Le 
développem ent des courbes de dissociation 
de 0 2, dans le sang fœ tal e t dans le sang 
m aternel, perm et d ’adm ettre  l’existence d ’un 
pigm ent qui, alcalirésistant dans le sang de 
l ’anim al adulte , est alcalisensible dans le sang 
fœ tal.

C H IM IE  V É G É T A L E .
* Contribution à  l ’étude de la colora

tion automnale du feuillage ; S e y b o l d  A. 
(Bot. Arch., 1943, 44, n" 4, 551-568). — 
É tude  chrom atographique des caroténoïdes 
de feuilles d ’autom ne en solution benzénique.

* L ’extraction de l ’écorce de Pins 
fraîche (Communication provisoire). IV. 
Les tanins végétaux indigènes ; K u n -  
t a r a  W . e t G r a s z m a n n  W . (Collegium, 1943. 
3, n° 875, 79-86). —  Essais d ’ob tention  des 
tanins de l’écorce de Pins sous leur forme 
d ’origine, clairs e t de faible PM.

Modifications des cellules de levure 
par les rayons X et par des composés 
chimiques. I ;  v o n  E u l e r  H., A h l s t r o m  L. 
e t  H o g b e r g  B. (Zlschr. f. physiol. Chem., 
1942, 277, 1-17).—  I d e m .  II. (Ibid., 18-25). 
—  Le prem ier mémoire décrit la technique 
d ’irrad iation  e t étudie le pourcentage de 
levure tuée, e t  la d im inution de la m ulti
p lication cellulaire en fonction du tem ps 
d ’irrad iation  e t de la dose. D im inution de 
la teneur en acide nucléaire (20 0/0 environ) 
chez des levures d on t le pouvoir reproduc
teu r a été dim inué par exposition aux 
rayons X . La colchicine gène la reproduc
tion  de la levure à  forte dose seulem ent 
( 1 ,0 —  0,5 g. pour 100 cm 3); on observe 
alors des formes anorm ales (polyloïdes). 
Après tra item en t pa r la colchicine, la 
levure devient plus sensible à  l’action des 
rayons X.

* Sur l'action de différents dérivés 
de la 3-alanine comme substances sti
mulantes ou inhibitrices de la croissance 
chez la levure; N i e l s e n  N .  e t  J o h a n s e n  G. 
(Nalurwissenschaften, 1943, 31, 235). —
L ’acide 3-am inobutyrique e t l’isosérine (acide 
a-oxy-p-am inopropionique) s’opposent à l’ac
tiv ité  stim ulante  de la 3-alanine; l ’acide 
3-m éthylam inopropionique ne s ’y  oppose 
pas. A ucun de ces corps n ’ag it contre l’acide 
p an to thén ique, en ta n t que substance de 
croissance. Les substances actives contre la 
3-alanine agissent, probablem ent, en inh iban t

* Saponines des Graminées. Recher
ches sur leur existence ; L i n d n e r  W . 
(P harm . Ind., 1943, 10, 181-186). —  E xis
tence de saponines dans les 300 Gram inées 
étudiées; la ten eu r en saponine est à la fois 
spécifique e t saisonnière. Chez deux espèces, 
les saponines son t des substances de réserve. 
Il y  a des saponines solubles dans le xylol. 
CHCls réalise facilem ent la désagrégation 
des cholestérides des saponines.

S tructure du dextrane synthétisé à 
partir du sucrose par le « Betacoccus 
Arabinosaceus O rla-Jensen » ; H a s s i d  
W . Z. e t B a r k e r  H. A. (J. biol. Chem., 1940, 
134, 163-170). —• E tude  de la s tru c tu re  du 
dex trane  obtenu p ar l ’action  du  Belacoccus 
arabinosaceus (Leuconosloc mesenleroldes) sur 
le sucrose. E n  tra i ta n t  par l’acide ce poly
saccharide, on ob tien t du glucose comme 
seul p roduit d ’hydrolyse. Sa ro ta tio n  positive 
e t sa m u ta ro ta tio n  vers le bas pendan t l ’h y 
drolyse suggèrent une configuration  a des 
unités d ’anhydroglucose dans la molécule. 
P a r m éthy lation  e t hydrolyse ultérieure du 
dex trane, on o b tien t comme principal pro
d u it d ’hydrolyse le 2 .3 .4-trim éthyl-3-m éthyl- 
glucoside, et une petite  q u an tité  de té tra -  
m éthylglucose fu t isolé. Ceci indique que le 
polysaccharide consiste en un ités d ’a- 
glucopyranose soudées pa r les atom es de 
carbone 1 e t 6 pour form er des chaînes 
fermées.

Les alcaloïdes de la vératrine. VII. 
L ’acide décevinique ; C r a i g  L. C.» et J a 
c o b s  W. A. (J. biol. Chem., 1940, 134, 
123-136). —  E tude  détaillée de l’acide 
décevinique, ne p e rm e ttan t pas toutefo is 
d ’é tab lir sa struc tu re  certaine.

Étude chimique de quelques Champi
gnons pathogènes. III. Nouvelles études 
sur les lipides de « Blastomyces derm a
titis » et « Monilia albicans » ; P e c k  R. 
L. e t H a u s e r  C. R. (J. biol. Chem., 1940, 
134, 403-412). —  Ces C ham pignons renfer
m en t respectivem ent 5,7 e t 8,6 0/0 de lipides.

D IA ST A SE S-FER M EN TA TIO N S

la form ation de l ’acide pan to thén ique  à 
p a rtir  de la 3-alanine.

* Inhibition de l ’action de la ’ 3-alanine 
sur la respiration de la levure par 
l ’acide 3-aminobutyrique ; H a r t e l i u s  V. 
(Nalurwissenschaften, 1943, 31, 440-441). —  
L ’acide 3-am inobutyrique annule l ’action 
stim ulante  exercée sur la resp iration  de la 
levure par la 3-alanine, mais non celle de 
l’acide pan to thén ique, fa it favorable à 
l ’hypothèse que l’action de la 3-alanine 
sur la levure est liée à sa transform ation  
en acide pantothénique.

* L ’inhibition par le fluorure du m éta
bolisme de la levure de boulanger, 
fraîche et tuée; M a r c u s e  R .  e t R u n n -  
s t r o m  J . (A rk . K em i. M in . Geol., 1943, 
16 A, n° 20, 1-27). —  L ’inhibition de la 
levure de boulangerie séchée est plus faible 
si l’on ajoute le fluorure après le su b s tra t; 
elle augm ente en présence de K ; P 2Os est 
sans influence. L ’inhibition de la levure 
fraîche est plus im portan te  à pH  5 q u ’à 
pH 6. Comparaisons avec les résu lta ts  que 
donne la levure de bière.

* Sur le rapport existant entre les 
consommations de gaz carbonique et 
du donateur d ’hydrogène, chez les Bac
téries sulfureuses pourpres (Chroma- 
tium ) ; 8e Comm. sur la photo-synthèse ; 
W a s s i n k  E. C. (Enzymologia, 1943, 10,

L ’alcool chaud  perm et d ’ex tra ire  u n  phos
phatide  dans lequel N /P  =  2 ; un  lipide 
azoté  co n ten an t environ 7 0/0 de N et 
d o n n an t des acides gras e t des glucides, 
p a r  saponification ; enfin une huile d’où 
on peut ex tra ire  pa r saponification des 
acides gras, des stérols, du glycérol.

L ’huile des graines d ’Onopordon Acan- 
thium  L .; S t e g e r  A l p h .  e t  V a n  L o o n  J. 
(Rec. Trav. Chim., Pays-Bas, 1942, 61. 120- 
1 2 2 ) .  —  L ’h u i l e  d e s  g r a i n e s  d ’Onopordon 
acanlhium L . d 'f  =  0,8837, =  1,4590,
i n d i c e  d ’i o d e  143,3, i n d i c e  d e  saponification 
193,4, e s t  t r è s  v o i s i n e  p a r  s e s  propriétés et 
s a  c o m p o s i t i o n  d e  l ’h u i l e  d e  Pavot.

(Allemand.)

L ’huile des graines d ’Hesperis Matro- 
nalis L. ; S t e g e r  Alph. e t  V a n  L o o n  J .  
(Rec. Trav. Chim., Pays-Bas, 1942, 61, 123- 
126). -  L ’huile des graines d ’Hesperis 
malronalis L. a p p a rtie n t à  la catégorie des 
huiles siccatives e t a une composition ana
logue à  celle de l’huile de Lin. Elle peut servir 
comme p ro d u it de rem placem ent pour cette 
dernière.

(Allemand.)

Étude des huiles de germ es de céréales
II. La composition d ’huiles extraites 
de germes de seigle; T h a l e r  H. e t  G ro -
s e f f  W. (Pelle u. Seifen, 1943, 50, 432-434). 
—  É tu d e  des propriétés, analyse sommaire 
e t  d é te rm in a tio n  des diverses constantes 
physiques e t  chim iques de plusieurs échan
tillons d ’huiles de germes de seigle et de 
leurs acides gras sa tu rés e t non saturés. 
Les lim ites en tre  lesquelles v arien t les cons
tan te s  caractéris tiques e t  les teneurs en 
stérols, en acides sa turés, en acides oléique, 
linoléique e t linolénique, en fonction de 
l’origine de l’huile e t de son mode d ’obten
tion  (par pression ou p a r extraction au 
m oyen d ’é th e r de pétrole), o n t permis de 
d iscu ter les ré su lta ts, peu concordants entre 
eux, des tra v a u x  an térieurs.
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257-268). —  Mesure de ce rap p o rt au cours 
de la photo-synthèse chez Chromaiium 
(suspensions de bactéries dans du tampon 
phosphaté; pH  6,3; 29°C) : H 2-C02 et
H .S -C 02 a tte ig n en t environ 2,0. Hyposulfite- 
C 0 2, 3,75. Ces quo tien ts son t indépendants 
des quan tités de réactifs présentes; la réaction 
doit s’achever a v an t que d ’autres conver
sions ne com m encent.

* A propos des ferments attaquant 
les glucides chez les bacilles diphté
riques et paradiphtériques. I. Scission 
de l ’amidon par les différents acides 
diphtériques ; T a r n o v s k i  G. e t R u e s s -  
b u l t  I. (Zbl. Balct. 1943,150, 247-254). —

* A propos des ferments attaquant 
les glucides chez les bacilles diphté
riques et pseudodiphtériques. II. Scis
sion du dextrose et formation d ’acide;
T a r n o v s k i  G. e t R u e s s b u l t  I. (Zbl. Bakl. L, 
1943, 150, 254-260).

* Activation par la cystéine de la 
fermentation du Bacterium  coli; C a l i -
f a n o  L. e t G i a r a n f i  E. (B oll. Ist. sieroter., 
M ilano, 1943, 22, 92-97). —■ Comportement 
différent su iv an t les souches : la cystéine ne 
stim ule la fe rm en ta tion  du glucose que chez 
quelques-unes d ’en tre  elles; son action est 
^ d é p e n d a n te  de celle de la cystéinase de



* Identification de l ’acétyl-méthyl- 
carbinol dans les milieux de culture par 
l ’osazone correspondante et sensibili
sation de la méthode de Lemoigne ;
PlROTR.,BOURGAIN M.etDüFAU-CASANABE J. 
(Ann. Inst. Pasteur, 1943, 69, 313-315). — 
Trois méthodes très sensibles: 1° m éthode 
de Lemoigne, sensibilisée par l’emploi 

E< d’une solution de sel ferreux à 0,05 g d ’ion
,j Fe divalent; 2° m éthode à l’osazone; 3° mé

thode à l’ortho-phénylène-diam ine.

* La production d ’acétyl-m éthyl- 
carbinol dans les milieux de culture. 
Importance des facteurs d ’oxydo-réduc
tion; P i r o t  R., B o u r g a i n  M. e t D u f a u -

- C a s a n a b e  J. (Ann. Insl. Pasteur, 1943, 69,
315-319). —  L ’acide fum arique, facteur 

(¡¡I d’oxydo-réduction, perm et d ’apprécier au
v' bout de 24 heures cette  production par un

! Acrobacter aux  dépens du glucose.

Sur l ’oxydation du fructose-diphos- 
phate dans le muscle; T a n  k o  B .  (Zlschr. 
f. physiol. Chem., 1942, 276, 17-25). —• La 
consommation d ’O, par le systèm e de Banga 
et Szent-Gyôrgy, en présence de fructosedi- 
phosphate, n ’est pas due à la respiration  
musculaire, car elle ne va  pas de pair avec 
une production de COa (Q. R. =  0,44), mais 
avec une formation d ’acide pyruviquc qu ido it 

* être rattachée à une oxydoréduction indé-
./ pendante de la respiration. Il est probable
1 que l’augm entation de la fixation d ’Oa est

due à la transform ation du phosphotriose en 
acide phosphoglycérique. Le fructosediphos- 
phate doit être considéré comme un p roduit 
intermédiaire du métabolism e glucidique 

a  non seulement en anaérobiose, m ais aussi
en aérobiose.

Recherches comparatives sur la gly- 
colyse et la respiration du muscle en 
présence de glycogène et de fructose- 

este, diphosphate; T a n k o  B. (Ztschr. f. phy
siol. Chem., 1942, 276, 1-16). — Recherches 
sur la consommation d ’Oa et la form ation 
d ’acide lactique, à p artir de glycogène e t de 
fructose-diphosphate, par le systèm e m us
culaire de Banga e t Szent-Gyôrgy (muscle 
de Pigeon lavé +  fum arate +  phosphate 
+  eozymase +  acide adénylique -f Mg". La 
fixation d ’Oa est plus élevée en présence de 
fructosediphosphate e t la form ation d ’acide 

i'Cb lactique en présence de diphosphate e t il 
semble, à la suite de l’étude du com porte- 

s,; m ent du système à des concentrations 
iijf diverses de substra t, d ’acide adénylique, de 

fum arate, que le fructose-diphosphate n ’est 
: pas métabolisé de la même m anière que le
j glycogène.

Sur la fermentation du lactose et la 
localisation des enzymes dans les cellules 
d e  l e v u r e  ; M y r b a c h  K. e t V a s s e u r  E. 
(Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 277, 171-180). 

•V  — Saccharomyces fragilis, Torula lactosa e t 
T. cremonis font ferm enter le lactose e t le 
galactose. Dans le cas du lactose, l’hydrolyse 

:• du dioside est plus rapide que sa ferm enta- 
tion e t il̂  est probable que les deux processus 

afè ‘ sont indépendants, car le mélange de glucose 
:*y. e t de galactose ferm ente beaucoup moins 

rapidem ent que le dioside et, par ailleurs, 
le toluène empêche l ’hydrolyse du lactose 

t. ■ sans en gêner la ferm entation.

Sur le métabolisme de l ’acide pyru- 
0 '  vique dans le cerveau; S i m o l a  P.-E . e t 
a A l a p e n s o  H . (Zlschr. f. physiol. Chem., 1 9 4 3 ,
,H( 278, 57-91). —  Im p o rtan t ensemble d ’expé- 
luaf riences sur le m étabolism e de l’acide pyru- 
¡2 tp  vique in vilro en présence de purée de cerveau 
;»*!. (Bœuf), en aérobiose e t  en anaérobiose, des 
„ ji quantités plus élevées de su b s tra t disparais- 
$ 0  san t en présence d ’Oa. Form ation  d ’acide 

lactique (42 0/0 en anaérob., 23 0/0 en
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aérob.), d ’acide a-cétoglu tarique (17 0/0 
dans les deux cas) e t des traces d ’acide suc- 
einique. De l’acide citrique ne se forme q u ’en 
anaérobiose e t de l’ac. acétique, en q u an tité  
plus élevée (17 0/0) dans ce cas q u ’en pré
sence d ’Oa (6 0/0); de l’acide form ique ne 
prend jam ais naissance. Au cours de ces 
réactions, une partie  (16-18 0/0) de l’acide 
pyruv ique se transform e en alanine par 
transam ination  avec l’acide g lutam ique, ce 
qui explique la présence d ’ac. a-cétoglu
tarique.

Sur l ’oxydation biologique de l ’acide 
oxalique. II ; F r a n k e  W ., S h u m a n n  F. e t 
B a n e r j e e  B .  (Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 
278, 24-42). —  Les Mousses renferm ent une 
oxalodéhydrase, lyoenzym e facile à extra ire  
par H aOApH =  4 e t  précipitable par 
SO j(N H4)a O ptim um  à pH  =  3,2 e t destruc
tion therm ique à 92°. Action exclusivem ent 
aérobie, insensible à CNIT, SH a e t N,Na. 
Les graines con tiennent un desm oenzyme de 
môme spécificité, de pH  optim um  '5-7 e t 
d é tru it à 61°, d ifférant p robablem ent du 
précédent par son apoenzym e protéique.

Les phases de la disparition de l ’amy- 
lase injectée dans l ’organisme du Lapin ;
R i t a m a  V. (Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 
278, 17-23).-—• Après injection intraveineuse 
d ’am ylase, l’am ylasém ie, d ’abord très aug
m entée, régresse en quelques heures. On 
observe alors une augm entation  du tau x  de 
l’enzyme dans l’urine e t la bile, par lesquelles 
a lieu l ’élim ination du tiers de l’amylase. 
Il est probable q u ’une partie  de l’enzyme 
injecté est inactivé dans le sang. On n ’a' pas 
observé d ’accum ulation d ’am ylase dans les 
organes e t il ne semble pas exister de rela
tion  entre le tau x  de celle-ci dans le sang e t 
les divers tissus.

Métabolisme de croissance du Rhizo
bium , preuve de relations entre la res
piration et le développement; H o o v e r  S. 
R. e t A l l i s o n  F. E. (J. biol. Chem., 1940, 
134, 181-192). —  Des cultures de Rhizobium  
meliloti auxquelles on donne de l ’azote 
à l’é ta t de N H a et de n itra tes m o n tren t les 
résu lta ts  su ivants : les seuls produits formés 
sont COa et O H a et les cellules bactériennes 
on t une com position presque constante 
quels que soient l ’âge de la culture e t la 
source de N. La vitesse de croissance est 
proportionnelle à Ocoa au dessus de 8, 
c’est-à-dire à (Qcoa-8). Elle est égalem ent 
proportionnelle à (Qoa-8) si la source de N 
employée n ’apporte  pas d ’Oa.

L ’utilisation du gaz carbonique dans 
la synthèse de l ’acide a-cétoglutarique;
E v a n s  E. A J r  et S l o t i n  L. (J. biol. Chem., 
1940, 136, 301-302). —  Le foie de Pigeon 
utilise le COa pour la synthèse de l ’acide 
a-cétoglutarique à p a rtir  de l’acide pyruvique. 
COa se com binerait directem ent avec l’acide 
pyruvique en acide oxalacétique, qui se 
com binerait lui-même avec une deuxième 
molécule d ’acide pyruvique pour donner de 
l ’a-cétoglu tarate par des réactions décrites 
antérieurem ent.

Diastases du sang chez les sujets nor
maux ou diabétiques ; S o m o g y l  M. (J. 
biol. Chem., 1940, 134, 315-318). —  La 
tendance générale des d iabétiques à une 
dim inution  des d iastases du sang s’in terprète  
comme un signe de troubles des fonctions 
hépatiques.

Interprétation de l ’action saccharogé- 
nique de la diastase en rapport avec le 
substra t employé ; S o m o g y i  M. (J. biol. 
Chem., 1940, 134, 301-313). —  Suivant les 
conditions expérim entales, la même prépa
ra tion  diastasique peu t réagir sur le même
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su b s tra t pour form er des polysaccharides 
non-ferm entescibles ou des substances réduc
trices non ferm entescibles plus le m altose 
(où ce dernier ap p ara ît comme produit final 
de la réaction) ou enfin, avec les dextrines 
et maltoses réducteurs, des quan tités appré
ciables de glucose. Le rap p o rt q u a n tita tif  
de ces trois catégories de substances réduc
trices e t les m odifications de vitesse de leur 
form ation dépendent de la com position des 
substra ts. Les su b stra ts en question son t 
de l ’am idon p u r e t des dextrines de poids 
moléculaires variables.

L ’effet du zinc sur les phosphatases 
alcalines; Hove E., Elvehjem C. A. et 
H a r t  E. B. (J . biol. Chem., 1940, 134, 
425-442). —  L ’activ ité  des phosphatases 
brutes intestinales est augm entée de 40 0/0 
p ar addition  de Zn in vilro, alors que l’activ ité  
des phosphatases brutes d ’os e t de rein est 
inhibée par des concentrations de Zn de 
4 x  10_a e t 10 X 10 'a. Cela n ’im plique pas 
une différence dans ces phosphatases puis que, 
dyalisés, les 3 enzymes son t inhibés d e  
même façon par le Zn.

L’importance des divers substrats 
pour le métabolisme des tissus. II . 
Glucose et fructose; D r u c k r e y  H., R i c h 
t e r  R. e t  R o z y n e k  W . (Arch. exp. Palh. 
Pharm., 1943, 202, 209-214). —  La mesure 
de l’activ ité  m étabolique des fragm ents de 
glandes salivaires, placés dans un milieu 
con ten an t du glucose ou du fructose, m ontre 
la très grande supériorité, au po in t de vue 
de l’utilisation par le tissu, du prem ier glucide 
par rap p o rt au second. Le glucose est éga
lem ent utilisé avec une très grande facilité 
p ar le tissu testiculaire du R a t qui supporte 
m al le fructose. Le glucide, mis en présence 
de fragm ents de foie, provoque l’acidification 
du milieu.

Action de l ’acide iodoacétique, de 
l ’acide acétique et de l ’iode sur le m éta
bolisme des tissus ; D r u c k r e y  H. e t 
L o c h  W . (Arch. exp. Path. Pharm., 1943, 202, 
236-248). —  L’acide iodacétique inhibe la 
glycolyse de la glande salivaire in  vitro, en 
même tem ps q u ’il a rrê te  l’activ ité  m étabo
lique to ta le  ay an t son origine dans les exci
tations. L ’acide acétique ag it dans le même 
sens, mais avec une in tensité  50 fois moins 
g-rande. L ’intoxication du cœ ur de Grenouille 
en activ ité , par l ’acide iodacétique, peu t être 
en m ajeure partie  neutralisée pa r les acides 
acétique e t lactique.

* L’anhydrase carbonique du rein ;
D a v e n p o r t  H. e t W i l h e l m t  A. (Proc. Soc. 
exp. Biol., N . Y ., 1941, 48, 53-56). —  
L ’anhydrase carbonique est présente dans le 
cortex  rénal du Chat, du Chien e t du R at.

* Sur la question de la cholinestérase 
du sang hum ain; R u m m a  H. e t S i b u l  I .  
(Z. ges. exp. M ed., 1943, 113, 686-701). —  
La q u an tité  de cholinestérase présente 
(dosée par la m éthode de Ammon) est inver
sem ent proportionnelle au rap p o rt K/Ca du 
sérum ; elle semble en rap p o rt avec le nom bre 
relatif des lym phocytes; elle s ’écarte de la 
norm ale dans les cas de tum eurs gastriques, 
duodénàles, etc.

* Sur la cholestérase du sérum ;
N o u y e n - V a n  T h o a i  (C. R . Soc. Biol., 
1943, 137, 467). —  Cet enzyme p ara ît iden
tique à celui du pancréas; son action hydro- 
lysante, accélérée par les acides biliaires, 
partic iperait à la régulation enzym atique 
du rap p o rt cholestérides /cholestérol libre 
dans le sérum.

* Application de la méthode de War
burg à l ’étude de l ’action estérasique
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du venin de Cobra; B o v e t  F. e t B o v e t  D. 
{Ann. Insl. Pasteur, 1943, 64, 309-313). — 
Actions du venin, de l’ion Ca, des facteurs 
inh ib iteurs des propriétés toxiques, sur 
l ’acétylcholine; elles p e rm e tten t de conclure 
à la p luralité  des estérases contenues dans 
le venin.

Action de plusieurs narcotiques sur 
l ’activité de la cholinestérase dans le 
sang; H e i m  F. e t R o h d e  W. (A rch. exp. 
Palh. Pharm., 1943, 202, 215-218). —
Utilisés à des faibles concentrations, les 
hypnotiques tels que : véronal, lum inal, 
évipan, avertine , chloroform e, alcool éthy- 
lique, à l’exception de l ’h ydra te  de chloral, 
m anifesten t une influence ac tiv an te  sur la 
cholinestérase du sang. A des concentrations 
fortes, l’action dev ien t n e ttem en t inhibitrice. 
L ’hydra te  de chloral agit comme inh ib iteur 
à tou tes les concentrations.

Sur la tryptophanase du bacterium  
coli et des autres bactéries ; K u m m e r -  
l i n g  W. (Z. f. Immünitalsforsch., 1943, 103, 
425-439). — En tra i ta n t  des suspensions de 
Colibacille, de Proteus X  19 ou de vibrions 
tués au CHCls par la m éthode de H appold 
et de Hoyle, on o b tien t la transform ation  du 
try p to p h an e  en indol. E n  tu a n t ainsi les 
m icroorganism es avec précaution, on ne 
d é tru it pas la tryp tophanase, d on t la form a
tion  est d ’ailleurs empêchée par les sulfa
mides, à des doses qui n ’inhibent même pas la 
m ultip lication  de ces derniers.

Sur l ’influence de la concentration 
en glycérol sur la synthèse enzymatique 
des glycérides par les lipases des Graines
S c h r e i b e r  E .  (Zlschr. f. physiol. Chem., 
1942, 276, 56-62). —  II existe une concen
tra tio n  optim a en glycérol pour la synthèse 
des glycérides par les lipases des Graines 
(Pinacées, Papavéracées, Crucifères, Canna- 
binacées, composées). La synthèse a tte in t 
son m axim um  d ’in tensité  à 88-90 0/0 de 
glycérol; elle est en général très minim e au- 
dessous de 70 0/0 e t au-dessus de 90 0/0. 
Le glycérol est donc inh ib iteur à très forte 
concentration .

Sur la dégradation de l ’acétylcholine 
par les pneumocoques ; S c h a l l e r  K .  
(Zlschr. f. physiol. Chem., 1942, 276, 271- 
274).—  Les pneum ocoques du type  I (auto- 
lysés ou non) renferm ent une cholinestérase 
active su r l’acétylcholine.

Sur la pepsine « sans protéide » ;
A l b e r s  H., S c h n e i d e r  A. e t P o h l  I. 
(Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 277, 205- 
221). —  A égalité d ’activ ité  enzym atique, 
la pepsine cristallisée (N orthrop) e t  diverses 
pepsines obtenues à p a rtir  d ’au to lysa ts de 
m uqueuse gastrique (fractions sol. e t insol. 
dans l ’alcool à 70 0/0) n ’on t pas la même 
com position (N 0/0 =  15,3 pour le p roduit 
c rist., 11,4-14,2 pour les au tres; try p to - 
phane-2,2-2,6 e t 3,5). Les produits prove
n a n t d ’au to lysa ts précipités pa r SO»Mg ne 
p récip iten t pas pa r l’acicfé sulfosalicylique 
e t  p résen ten t les réactions colorées des pro
téides d ’un type  to u t autre , voisin des pro- 
lam ines par certains caractères e t de PM 
plus pe tit. Il n ’a pas été possible d ’obtenir 
la « pepsine sans protéide », telle q u ’elle a 
été préparée par von Brücke.

Sur la question de l ’hydrolyse des 
d-dipeptides par la carboxypeptidase ;
S c h m i t z  A. e t  M e r t e n  R. (Zlschr. f. physiol. 
Chem., 1943, 278, 43-56). —  L ’hydrolyse de 
d-peptides (d-leucylglycine e t d-alanylgly- 
cine) p ar des ex tra its  de pancréas, de rein, 
ne peu t pas être rapportée à une carboxylase. 
La carbobenzoxyglycyl-d-léucine est dédou
blée p ar l ’ex tra it de pancréas, m ais non par
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ceux d ’au tres organes, lesquels hydrolysent 
les dipeptides de la série d non substitués. 
L ’action  d -d ip ep tidasique  est due à un 
enzym e spécifique, la d-peptidase.

Sur la spécificité de la déhydrase
3-oxybutyrique ; L a n g  K. (Zlschr. f. phy
siol. Chem., 1942, 277, 114-116).—  La déhy
drase (cœur de Porc) active sur l’acide
3-oxybutyrique déhydrogène, une série 
d ’acides 3-hydroxylés (valérianique, capro- 
nique, œ nanth ique , caprylique, pélargo- 
nique); elle n ’est donc pas spécifique du 
prem ier, comm e le pensen t Green, Dewan 
e t Leloir.

Déhydrogénation biologique des léci- 
thines et des acides g ras; A n n a u  E., 
E p e r j e s s y  A. e t F e l s z e g h y  O. (Zlschr. f. 
physiol. Chem., 1942, 277, 58-65). — Le foie 
de Veau con tien t un enzym e déhydrogénant 
les lécithines en présence de xan th in e  ou 
d ’hypoxanthine. Même action  sur les acides 
palm itique e t stéarique. Cet enzym e, diffé
re n t de la xanth inoxydase, n ’est abondan 
que pen d an t les mois d ’hiver.

Sur la Z-phénylalanineoxydase ; L a n g  
K. e t W e s t p h a l  U. (Ztschr. f. physiol. 
Chem., 1942, 276, 179-190). —  Le foie du 
R a t e t du Chien renferm e une /-phényl- 
alanine-oxydase qui fixe 1/2 Oa p a r mol. 
d ’acide am iné sans libérer N H ,; de même, 
en présence de /-tyrosine ou pH  op tim um
7,8. Le rein renferm e le meme enzym e, 
mais celui-ci n ’est pas alors e x tra iF p a r  H ,0 , 
tand is q u ’il l’est à p a rtir  du foie. Aucune 
action de CNK, Cu++, Mn++, Zn++ e t Mg++. 
Cette oxydase, très labile, d isp a ra ît en 
quelques heures des ex tra its  hépatiques.

Diminution de l ’activité d-aminoaci- 
doxydasique dans l'organism e du Rat 
porteur de tum eur; W e s t p h a l  U. (Zlschr. 
f. physiol. Chem., 1942, 276, 191-204). —  Les 
ex tra its  de foie e t de rein de R ats porteurs de 
carcinom e de W alker p résen ten t une activ ité  
d-am inoacidoxydasique bien inférieure à 
celle des ex tra its  p rovenan t d ’organes d ’an i
m aux norm aux (25-30 0/0 en moyenne). De 
pareilles différences n ’o n t pas été  relevées 
dans l’action  /-phénylalanineoxydasique des 
mêmes m ilieux.

Sur l ’influence d ’ions métalliques sur 
la carboxylase; K o s s e l  A .-J. (Ztschr. f. 
physiol. Chem., 1942, 276, 251-267). -—• 
Alors que Mg++ est un  ac tiv a teu r de la c a r
boxylase de levure, Mn++ protège celle-ci 
contre l’action d ’un inh ib iteu r na tu re l. Une 
série d ’ions de m étaux  voisins dans la clas
sification périodique des élém ents (Fe, Co, 
Ni, Zn, Cd) agissent sur l ’activ ité  de la car
boxylase, probablem ent en fo rm an t des 
complexes avec celle-ci. Dans la p lu p art des 
cas, ces ions son t ac tivateu rs avec une con
cen tra tion  optim a (2,5 X 10“2 m illim ol.); 
toutefois Zn++ in h ib iteu r à concen tra tion  
très faible (5 x  10~* m illimol.), l ’est moins 
à concentration  plus élevée (1 x  10~2 m il
limol.) e t le redev ien t à un  ta u x  plus riche. 
Il est probable que son action  est plus com 
plexe que celle des au tres ions; elle est p a r
tie llem ent empêchée pa r Mn++ e t p a ra ît 
com porter la neu tra lisa tion  d ’un inh ib iteu r.

Lactoflavine et d-aminoacideoxydase 
dans le foie des Rats porteurs de tum eur ;
W e s t p h a l  U. e t L a n g  K. (Zlschr. f. p hy
siol. Chem., 1942, 276, 205-213). —  La 
teneur en lactoflavine du foie (11-12 y/g.) 
est p ra tiquem en t identique chez les an im aux  
norm aux ou porteurs de carcinom e de W al- 
keret. De ce fait, les différences d ’activ ité  
d-am inoacideoxydasique des ex tra its  d ’or
ganes p rovenan t des unes e t des au tres ne 
doiven t pas être ra ttach ées au  ta u x  de la 
lactoflavine.
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Lactoflavine et d-aminoacideoxydase 
dans le foie des Rats porteurs de tum eur ;
W e s t p h a l  U. (Ztschr. f. physiol. Chem., 1942, 
276, 191-204). —  Les ex tra its  de foie e t de 
reins de R a ts p o rteu rs de carcinom e de 
W alk er p résen ten t une ac tiv ité  d-amino- 
acidoxydasique bien inférieure à celle des 
ex tra its  p ro v en an t d ’organes d ’animaux 
norm aux  (25 à 30 0/0 en m oyenne). De 
pareilles différences n ’o n t pas été  relevées 
dans l ’action  /-phénylalanineoxydasique des 
m êmes milieux.

Sur la d-aminoacidoxydase des extraits 
de foie de R at norm al adulte, en crois
sance ou porteur de tum eur; W e s t p h a l  
U. (Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 278, 
213-221). —  L ’ac tiv ité  enzym atique est 
bien inféreiure dans les ex tra its  hépa
tiques des jeunes R a ts que dans ceux pro
v en an t d ’adu ltes no rm au x  (50 0/0 environ 
chez des an im aux  de 2 à 8 semaines). Le 
carcinom e de W alker abaisse la teneur des 
ex tra its  en d-am inoacidoxydase.

Sur l ’aconitase; M a r t u i s  C. e t L e o -  
n h a r d i  H. (Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 
278, 208-212). —  L ’aconitase est probable
m en t un  enzym e unique e t non un mélange 
d ’a e t  3-aconitase (Jacobsohn). Il est pro
bable que son action  condu it à un  équilibre 
en tre  les acides c itrique, isocitrique et cis- 
aconitique.

* Les protéidases du liquide follicu
laire et leur im portance pour la rupture 
du follicule; P e t r y  G. (Fermenlforschung, 
1943, 17, 184-192). —  H ypothèses concer
n a n t le m écanism e de la ru p tu re  du follicule 
e t le rôle joué par les protéidases.

Sur le métabolisme intermédiaire de 
l ’histidine. Séparation de l ’histidase 
et de l ’urocaninase ; E d l b a c h e r  S. et 
W o l l i e r  C. (Ztschr. f. physiol. Chem., 1942, 
276, 108-116). —  L’histidase e t  l’urocaninase 
on t pu être  séparées dans les ex tra its  hépa
tiques e t il a été dém ontré  que la première 
hydrolyse la /-histidine, en l’absence d ’acide 
urocaninique. Il est peu probable que, 
comme le pense K otake, ce dernier corps 
soit un  p ro d u it in term édiaire  de métabo
lisme de 1 histidine.

* Formation d ’amines hypertensives 
dans le rein ; B i n g  R. J .  e t Z u c k e r  M. B. 
(Proc. Soc. exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 
343-347). —  Les décarboxylases contenues 
dans le rein  son t spécifiques pour certains 
am ino-acides e t v a rien t avec les espèces..

* Mode d ’action de la « ribonucléase » ;
A i l e r  J .  J . e t  A l l e n  G. W . (Proc. Soc. 
exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 436-437). — 
Cet enzym e ag ira it en ta n t  que phosphatase 
spécifique, la spécificité é ta n t satisfaite à la 
fois par un  certa in  arrangem en t des mono- 
nucléotides dans l ’acide nucléique et par 
l ’existence d ’une liaison non identifiée, 
phosphate-hydroxyle ou amino-phosphate.

* Recherchés relatives à  l ’existence 
de dipeptidases, d ’aminopolypeptidases, 
de carboxypeptidases et d ’acylases dans 
le liquide céphalo-rachidien ; A b d e r h a l -  
d e n  R. (Fermenlforschung, 1943, 17, 173- 
177). —  Sur 46 liquides exam inés, 12 conte
n a ien t des am inopolypeptidases, 6 des dipep
tidases, aucun  des carboxypeptidases, d- 
d ipeptidases ou acylases. L ’addition  de Mn 
augm ente l ’ac tiv ité  pep tidasique. Pas de 
rap p o rt en tre  l ’existence des ferm ents cités 
e t la na tu re  de la m aladie, ou la composition 
du liquide céphalo-rachidien.

* Essai de déclenchement de la ré
action de défense protéidasique au
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moyen de protéides de virus ; A b d e r h a l 
d e n  E. e t K a u s c h e  |G .  (Fermenlforschung, 
1943, 17, 228-229). —- Chez le Lapin, l’in tro 
duction parenterale du virus de la m osaïque 
du Tabac est suivie de l’apparition  de 
protéidases de défense dans le sang e t dans 
l’urine.

* L’acylase et la carboxypolypeptidase, 
sont-elles identiques? A b d e r h a l d e n  E. 
et A b d e r h a l d e n  R. (Fermentforschung, 
1943, 17, 217-223). ■— Divers résu lta ts 
expérim entaux confirm ent l’iden tité  de

*** l’acylase e t de la carboxypeptidase  (Hof- 
m ann e t Bergm ann). R épartition  dans 
l’organisme.

* Variations de la concentration de 
l ’arginase dans le foie du Rat blanc, 
sous l ’influence de l ’adm inistration de 
thyroxine ; L i g h t b o d y  H. D., W i t t  E. e t 
K l e i n m a n  A .  (Proc. Soc. exp. Biol., N . Y., 
1941, 46, 472-475). -— L ’horm one th y ro ï
dienne, injectée à une dose produisan t une

~ ; chute de poids, ne modifie pas la c de l’argi- 
nase dans le foie; c e tte  c n ’est pas modifiée 
non plus chez les R ates gestantes auxquelles 
on administre de la thyroxine, ou chez des 
Rats soumis au jeûne, ou à des régimes 
diversement riches en protéides.

Préparation et propriétés de la pepsine 
de Saumon cristallisée ; N o r r i s  E. R. et 

y; E l a M  d .  w .  (J. biol. Chem., 1940, 134, 
r“5 443-454). —- Les au teurs p réparan t de la 

pepsine de Saum on ont fa it une analyse 
élémentaire e t une déterm ination  de la teneur 
en tyrosine, tryp tophane  e t cystine. C’est 
un protéide typ ique m ais c rista llisan t en 
aiguilles e t sa composition m ontre q u ’elle est 
distincte de la pepsine de N orthrop. L ’enzyme 

- préparée par la m éthode décrite a une activ ité  
spécifique d ’environ 0,24 unités H b et est 
active dans une zone étendue de pH . La 
présence de sel augm ente son activité.

Spécificité de la carboxypeptidase;
k  H o f f M a n  K. e t B e r g m a n n  M. (J . biol. 
prit Chem., 1940, 134, 225-235). —  É tude de 

préparations de carboxypeptidase cristallisée 
obtenue par la m éthode de Anson (J. Gen. 
Physiol., 1937, 20, 663).

hjpffi La spécificité de la pepsine du Saumon ;
Ztsf F r u t o n  J . S. e t B e r g m a n n  M, (J. biol. 
f .!  Chem., 1940, 136, 559-560). —  La pepsine 

cristallisée de l ’estom ac du Saum on « Pacific
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:  É L É M E N T S .
'¡¡L » * Brome et thyroïde ; B a u m a n n  E. J . ,  

S p r i n s o n  D. B. e t M a r i n e  D. (Endocrinology, 
0  1941, 28, 793-796). —  L ’adm inistration  de 

thyroïde, ou une hypersécrétion de cette  
glande, provoque une d im inution de Br 
sanguin. Les thyroïdes hyperplasiées con
tiennent plus de Br que le sang; l’adm inis
tration  d ’I provoque une perte  de Br dans 

, ces glandes.

'5Ê * La séparation électrolytique du fer
radioactif du sang ; R oss J . F. e t C h a p i n  
M. A. (Rev. sci. Instrum ., 1943,13, 77-80). — 
In térêt quand on emploie "F e  comme indi
cateur radioactif dans l’étude du m étabolism e 
du fer. Électrolyse de la solution d ’oxalate 
double de fer (II) e t d ’amm onium. Dosage 
précis e t reproductible.

* Évaluation de très faibles quantités 
f® de molybdène dans les substances orga

niques; H o o g l a n d  P. L. e t L a m p e  G. A. 
jgi' (Arch. nèerl. Physiol., 1943, 27, 145-164). — 
M  Les méthodes spectrographiques son t trop  

peu sensibles. La m éthode à l’é thy lxan tha te

D O C . C H IM .

Coast king salm on » (J. biol. Chem., 1940, 
134, 443) diffère sensiblem ent des pepsines 
de Cochon, Bœuf, M outon e t Poule. Elle 
n ’hydrolyse pas les peptides suivants, qui 
sont hydrolysés par les pepsines des autres 
V ertébrés cités ci-dessus: carb obenzox \-l- 
g lu tam yl - l - tyrosine, glycyl - l - glutamyl-Z- 
tyrosine e t carbobenzoxy-glycyl-f-glutam yl- 
Z-tyrosine. L ’édestine, au contraire est faci
lem ent hydrolysée.

Activation des enzymes. VI. Arginase 
de foie purifiée : inactivation et réactiva
tion réversible; R i c h a r d s  M. M. e t H e l -  
l e r & î a n  L. (J . biol. Chem., 1940, 134, 237- 
252). —  D escription d ’une m éthode pour la 
purification de l ’arginase du foie. L ’arginase 
purifiée après inactivation  par un  tra item en t 
par une solution tam pon à l’acéta te  (pH  4,3) 
e t précip itation  par S 0 4(N H 4)a, m ontre une 
dim inution de la concentration  des divers 
m étaux  ex istan t prim itivem ent, parm i ceux- 
ci seuls Mn++ e t Fe++ restitu en t l ’activ ité . 
L ’au teu r discute les différences entre les 
enzym es natu re ls ou réactivés.

* Oxydation de quelques alcools sub
stitués au niveau du foie chez le Rat;
B e r n h e i m  F. e t H a n d l e r  P. (Proc. Soc. 
exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 470-471). — 
É tude  de l’oxydation  d ’une série d ’éthanols 
substitués e t de dérivés de l ’éthanol dans des 
préparations de foie renferm ant une alcoolo- 
oxydase active.

Inhibition par des phénols substitués 
de la catalyse d ’oxydation due aux fla- 
voprotéides ; K r a h l ,  K e l t c h  e t C l o w e s  
(J . biol. Chem., 1940,’ 136, 563-564). —  Les 
phénols su ivants : 4.6-dinitro-o-crésol, 2.4- 
dinitro-o-cyclohexylphénol e t 2.4.5-trichloro- 
phénol inhibent la d-amino-acide oxydase et 
le flavoprotéide du muscle de cœ ur; ils 
n ’inhibent pas la xanthine-oxydase du  lait. 
L ’o-nitrophénol, substance physiologique
m ent inactive, est sans effet sur les systèm es 
m entionnés. Les tro is phénols cités ci-dessus 
n ’on t pas d ’effet sur des systèm es cata ly 
tiques con tenan t des m étaux, ni sur des 
déhydrogénases.

L’oxydation des acides l(—) aspartique 
et l( +  ) glutamique par « Hemophilus 
parainfluenzae » ; K l e i n  J . R. (J. biol. 
Chem., 1940, 134, 43-58). —  L ’oxydation 
des acides aminés par Hemophilus parain
fluenzae est étudiée. L ’oxydation  de l ’acide

R ÉSULTATS AN ALY TIQ U ES

de K est troublée par beaucoup de corps, 
su rto u t les phosphates. Em ploi de la réaction 
Mo en solution chlorhydrique e t KCNS. 
É tablissem ent d ’une courbe : teneur en Mo, 
en y, déviation du galvanom ètre d ’un colo- 
rim ètre photoélectrique. L ’erreur m axim a, 
constante  pour les c considérées, est de 
20 0/0. R ésultats d ’une série de mesures 
p o rtan t sur des produits alim entaires e t des 
déchets. Très hau te  teneur en Mo des graines 
de Légumineuses.

Recherches in vitro sur le potassium 
du myocarde et du gastrocnémien de 
Grenouille plongés dans des solutions 
de Sydney Ringer à teneurs variables 
en m étal alcalin ; L e u l i e r  A. e t B e r n a r d  A. 
(Bull. Soc. Chim. biol. [Trav.], 1941, 23, 
1015). — Le cœ ur e t le gastrocném ien de 
Grenouille perden t du potassium  par im m er
sion dans le liquide de Ringer norm al ou 
modifié p ar addition  de S 0 4K a en rem pla
cem ent de C1K. On peut, avec C1K employé 
en q u an tité  convenable, m ettre  les deux 
muscles en équilibre avec le milieu ex té
rieur. SOjKi peu t agir de même su r le

C H IM IE  BIOLOG IQUE

/(— ) aspartique nécessite 1 molécule d ’O, e t 
produit 2 molécules de COa, 1 molécule de 
NH , e t 1 molécule de CH.-COOH. L ’oxy
dation  de l ’acide l( + )-g lu tam ique  nécessite
2,5 molécules d ’Oa e t produit 3 molécules 
de COa, 1 molécule d ’NH„ e t une molécule 
de CH.-COOH.

Recherches sur le mécanisme du 
transport de l ’hydrogène dans les tissus 
animaux. I. Oxydation du phosphate de 
triose en présence de malonate ; P o t t e r  
V. R. (J. biol. Chem., 1940,134, 417-424). —  
L ’effet du m alonate su r l ’oxydation du 
phosphate de triose a été étudié pour déter
m iner si la déhydrogénase succinique prend 
p a rt au m écanisme de tran sp o rt de l ’hydro
gène entre le coenzyme 1 e t l ’oxygène, 
comme le postule la théorie de Szent-Gyorgyi. 
Les au teurs ont constaté que l ’oxydation 
du phosphate de triose n ’est absolum ent 
pas modifiée par une quan tité  de m alonate 
qui p roduirait une inhibition to ta le  de la 
déhydrogénase succinique présente, ce qui 
suggère que l ’oxydation  des m étabolites 
liés au coenzyme 1 peut se produire par un 
au tre  m écanisme que celui q u ’a proposé 
Szënt-Gyorgyi.

* Sur la dégradation microbienne des 
toxiques. I. Dégradation microbienne de 
la nicotine; B u c h e r e r  H. (Z b l . B a k l . i l , 
1942, 105, 166-173). —  Isolem ent de trois 
espèces d ég rad an t la nicotine (espèces toxi- 
cophiles), pour lesquelles l ’au teu r propose 
les noms de Bacillus nicolinobacier, Bacterium  
nicolinovorum, Baclerium nicolinophagum. 
Dans certaines conditions de cu ltu re , ces 
trois espèces rédu ira ien t de 50 0 /0 en quelques 
jours la teneur du Tabac en nicotine.

Sur la reconstitution de la carboxylase 
(notepréliminaire) ; W e s t e n b r i n k  H. G. K. 
e t S t e y n - P a r v é  E. P. (Rec. Trav. Chim., 
Pays-Bas, 1942, 61, 146-148). — De nouvelles 
expériences sur le systèm e carboxylasique 
ont m ontré qu ’une holocarboxylase, non 
dissociée, se form e lorsqu’on ajoute du pyro
phosphate d ’aneurine e t  Mg à une levure 
sèche lavée alcaline. L orsqu’on a jou te  des 
quantités croissantes de pyrophosphate 
d ’aneurine, le pourcentage fixé va toujours 
en d im inuant e t on a ainsi l’impression que 
l’on a à faire à un  enzym e dissocié. P ar 
conséquent, il n ’y  a plus aucune raison 
d ’adm ettre  l ’existence d ’une carboxylase 
dissociée. (Anglais.)
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m yocarde mais non sur le gastrocném ien. 
Il est possible de constater une fixation de 
potassium  par les muscles plongés dans un  
liquide de R inger où la proportion de C1H 
est suffisam ment élevée pour que le tau x  de 
K soit voisin de celui des organes. SO ,K a ne 
perm et pas de provoquer le même phéno
mène sur le muscle strié  volontaire. Il le 
provoque avec une in tensité  m oindre sur le 
muscle strié  au tom atique. In  vilro, C1K 
perm et de co n sta ter une perm éabilité dans 
les deux sens. L ’action de S 0 4K a est moins 
générale.

V»
* Teneur en calcium de l ’organisme 

en développement normal à un âge 
donné ; B r i w a  K. E. e t  S h e r M a n  H. G. 
(J . N ulrit., 1941, 21, 155-162). —  L ’âge 
est le facteur déterm inan t de la ten eu r du 
corps en Ca, chez des R ats de même sexe, 
ay an t la même hérédité e t soumis à un  régime 
donné.

* Sur le mécanisme d ’incorporation 
de la fluorine par les dents adultes ;
P e r r y  M. W . e t  A r ü s t r o n g  W . D. (J.
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N utrit., 1941, 21, 35-44). —  L ’ivoire des 
molaires des R ats adu ltes con tien t plus de 
fluorure de Ga que l’émail. L ’émail des 
m olaires s ’enrichit en  F  chez des R ats 
abso rban t une eau co n ten an t du fluorure 
de Ca.

* Bilans du fer de quatre enfants 
norm aux d ’âge pré-scolaire; P o r t e r  T. 
(J. N u tr i t ,  1941, 21, 101-113). —  Recherches 
effectuées chez 35 enfants de 3 à 5 ans, 
recev an t une ra tion  de Fe proportionnelle 
à leur poids; la ré ten tion  de Fe représente 
22 0/0 de Fe intégré.

* Le métabolisme du fer et ses trou
bles (en particulier au cours des ané
m ies) ; H e i l m e y e r  L. (K lin . Forlb., 1942, 
8, n» 1, 61-93). —  R ésorption e t élim ination 
de Fe. R apports en tre  Fe sérique, l ’activ ité  
de la moelle e t le systèm e réticulo-endo
thélial. Influence des hémorragies chroniques 
sur Fe sérique. Carences en Fe alim entaires 
et autochtones. Différences biologiques entre 
les sels fe rreux  e t  les sels ferriques.

* L'importance de la sidérémie au 
cours des hémopathies ; D o m i n i l i  G. e t  
O l i v a  G. (Dtsch. Arch. klin. Med.,, 1943, 
191, n° 2, 175-188). —  É t u d e  des v a r i a t i o n s  
norm ales e t  p a t h o l o g i q u e s  d u  r a p p o r t  
entre le ta u x  d u  fer s é r i q u e  e t  l ’é l i m i n a t i o n  
du fer p ar l a  v o i e  b i l i a i r e .

* Sur la teneur en fer des poumons 
congestionnés ; R e c h e n b e r g e r  J . e t S c h a i -  
r e r  E. (Z. Ges. exp. M ed., 1943, 112, 559- 
578). —  Elle augm ente, alors que la teneur 
en Fe du foie e t de la ra te  dim inue. La 
q u an tité  de Fe qui d isparaît au niveau de ces 
deux organes ne suffit cependant pas à 
expliquer la très forte teneur en Fe des 
poum ons; l’origine e t la signification de la 
présence de Fe dans le tissu  pulm onaire son t 
discutées.

* Fer sérique et m ort «in utero » ; S e g -  
s c h n e i d e r  P. (Geburlsh Frauhkde, 1943, 5, 
404-407). —  Il n ’a pas été confirm é que 
l’abaissem ent du Fe sérique m aternel au- 
dessous de 100 r  0/0 perm ette  le diagnostic 
de la m ort in utero.

* Recherches sur le calcium ionisé 
du sérum  chez les enfants; H e r l i t z  G.
(Acta paedialr., 1942, 30, 153-175). •— Chez 
le nouveau-né norm al ou prém aturé, les 
protéides sériques son t diminués, d ’où 
augm entation  de Ca ionisé; il est norm al 
dans le rachitism e, dim inué dans la fièvre 
d ’origine infectieuse, dans la tétan ie , alors 
que Ga to ta l est peu t-ê tre  norm al. Les 
convulsions par hyperpnée ne s’accom 
pagnent pas de varia tion  de Ca ionisé.

* Le fer du sérum  dans le scorbut et 
l ’influence de l ’acide ascorbique sur la 
résorption du fer dans la chlorose et 
l ’anémie achyleuse; V i d e b a e k  A .  e t A l -  
s t e d  G. (Acla med. scand., 1943, 114, n° 4, 
5, 403-413). —  L ’ingestion d ’acide ascor
bique seul ou associé à un  sel ferrique élève 
la teneur du sérum  en ac. asc. mais non en 
Fe. L ’ingestion d ’acide asc. + * ..ta rtra te  
ferreux élève rap idem ent la première teneur, 
len tem en t la seconde a insi que les valeurs 
sanguines.

Variations du calcium et du phosphore 
sanguin chez le Chien suivant l'âge;
A n d e r s o n  H .  D. e t E l v e h j e m  C. A .  (J. 
biol. Chem., 1940, 134, 217-224). —  Le P 
m inéral sanguin du Chien décroît progressi
vem ent pendant la croissance. Le ta u x  du 
Ca sanguin est extrêm em ent variable su ivan t 
les ra tions données. Des an im aux  nourris
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uniquem ent de la it m inéralisé m o n trèren t 
une faible avitam inose D, l ’huile de foie de 
Morue p roduit une augm en tation  de P 
m inéral e t une d im inution du Ca. D ’une 
m anière générale, parallèlem ent à une chute 
brusque du P m inéral se p rodu it une élé
v a tion  brusque du ta u x  de Ca.

Relation de la chute du phosphore san
guin au métabolisme m inéral des tissus 
riches en calcium, démontrée à l ’aide du 
phosphore radioactif; M a i n l y  R. S., 
H o l d  H .  C. e t M a i n l y  L. M .  (J. biol. Chem., 
1940, 134, 293-300). —  Im m édiatem ent 
après l ’adm in istra tion  du phosphore rad io 
actif, le rap p o rt P rad ioactif-P  norm al 
dans le sang est élevé. Ce rap p o rt redescend 
rap idem ent du 2 0 au  4e jour. Au 15e jour 
le rap p o rt est plus élevé dans les tissus riches 
en calcium  tels que les os, que dans le sang.

Détermination de I. par microméthode.
I. Teneur du sang de sujets norm aux;
R i g g s  D. S. e t M a n  E. B. (J . biol. Chem., 
1940, 134, 193-212). —  D escription d ’une 
m icrom éthode pour déterm iner l ’iode dans 
le sang. Le sang est oxydé à l ’aide de 
M nOjK e t de SO.,Ha, on fa it les cendres e t 
l ’on distille I a après réduction  p a r COOH- 
COOH. Ia est ensuite oxydé par MnOaK et 
l ’iodate t itré  à l ’aide de l ’hyposulfite après 
add ition  d ’IK . D ans 59 expériences, Ia 
organique e t inorganique a été re trouvé 
avec une erreur m oyenne de 6,5 0/0. La 
teneur m oyenne en I a trouvée chez 20 sujets 
norm aux  fu t de 3,1 y  0/0.

Teneur en fer des tissus du Rat nor
m al, anémique ou recevant du fer;
R a b i n o v i t c h  M. E. e t G r e e n v e r g  D. M. 
(J. biol. Chem., 1940,134, 17-26). —- Mise au 
po in t d ’une m éthode de viviperfusion des 
R ats qui perm et d ’obtenir des tissus p ra ti
quem ent vides de sang e t d ’estim er leur 
contenu en fer. Les chiffres obtenus m on tren t 
une dim inution  du fer chez les R a ts  rendus 
aném iques p ar le la it écrémé, su rto u t dans 
le foie e t la bile. Les R ats recevant 1 m g Fe 
pa r jour dans leur ra tion , ont une teneur en 
Fe augm entée, su rto u t celle de la moelle 
épinière, m ais assez peu celle du foie e t de la 
bile.

Action des injections d ’eau ou de 
caféine sur la quantité de l ’urine, ainsi 
que sur les teneurs de l ’urine en chlore, 
en potassium et en sodium au cours de 
la variation de la teneur des aliments 
en chlore; V o l l m e r  H. e t R i s c h e r  F. 
(Arch. exp. Palh. Pharm., 1941, 197, 611- 
619). —  La caféine, en été, provoque la d im i
nu tion  de l ’é lim ination des substances ci- 
dessus, tan d is q u ’en hiver elle les augm ente. 
E n présence d ’une nourritu re  riche en Cl, 
l ’injection  d ’eau amène une légère augm en
ta tio n  de l ’élim ination du  Cl. L ’action  de 
la  caféine n ’est pas modifiée par la varia tion  
de la q u an tité  de Cl dans la nourritu re .

Action de l ’avitaminose D et des 
substances œstrogènes sur la teneur des 
os en calcium et en phosphore; Sos J . ,
L i c h n e r  G. e t A ts  M. (Arch. exp. Palh. 
Pharm., 1941, 197, .271-274). —  Ni l ’a v ita 
minose D, ni l ’in jection  de l ’œ strone n ’ont 
isolém ent une influence quelconque su r la 
teneur en Ca e t en P des os des R ats adultes. 
Toutefois l ’œ strone dim inue de 20 e t de 
14 0/0 la teneur en Ca e t en P des R a ts 
soumis au  régime rachitigène.

Sur la teneur en calcium et en potas
sium des éléments nerveux choliner- 
giques et adrénergiques ; R e x - K i s s  B. et 
L i s s a k  K. (Arch. exp. Palh. Pharm ., 1941, 
197, 259-265). —  Il n ’y a pas de différence 
sensible en tre  les teneurs en Ca et en K des

CH IM IE  B IO L O G IQ U E

nerfs cholinergiques e t  adrénergiques du 
Chien, du  C hat e t du  L ap in . La ten eu r en Ca 
des nerfs pu rem en t sensibles (nerf optique, 
saphène) est plus élevée chez le L apin que 
celle des nerfs m oteurs (phrénique). La 
ten eu r en Ca du  nerf sy m path ique  du cou 
qui est com posé p rincipalem ent de fibres 
préganglionnaires ainsi que celle des gan
glions a p p a rten a n t à ce nerf son t toujours 
plus élevées que la ten eu r en  Ca de la partie 
cholinergique du  cou, du  nerf vague ou des 
nerfs m ix tes (sciatique). On constate  le 
m êm e fa it chez le Chien en ce qui concerne 
la  ten eu r en K.

Teneur en sodium du sérum  sanguin 
après ablation des glandes thyroïde et 
hypophysaire ; D o g l  T. (K lin . Woch., 1943, 
22, 321-322). —  La ten eu r en Na du sérum 
sanguin ne su b it aucune m odification par 
l ’opération  indiquée.

Sur la physiologie pathologique du 
« glomus caroticum » ; V a r a - L o p e z  R. 
(K lin . Woch., 1943, 22, 445-446). —  L ’abla
tion  du glomus caroticum  déterm ine l’aug
m en ta tio n  de la calcém ie qui s ’accompagne 
d ’une d im inution  plus ou m oins importante 
du K dans le sang.

Éléments radioactifs chez Bombyx 
m ori; H o f f m a n n  J .  (Zlschr. f. physiol. 
Chem., 1942, 276, 275-282). —  Présence 
d ’uran ium  (2 ,4 .10"7 g .U /g  de larve) chez le 
Ver à soie.

G L U C ID E S  E T  D É R IV É S .
Sur le rôle de la  structure de la 

molécule du glucose dans la résorption 
intestinale de ce glucide ; C s a k y  T. 
(Ztschr. /. physiol. Chem., 1942, 277, 47-57). 
—  R echerches su r la résorp tion  de divers 
dérivés m onom éthylés de glucose, entre
prises dans le b u t de préciser si certaines 
positions do iv en t être  libres pour permettre 
une isom érisation  (cycle oxydrique) ou une 
estérification , liées à  l ’assim ilation  digestive. 
Le 3-m éthylglucose est résorbé à  la même 
vitesse que le glucose, le 2-, le 5- e t le 6- 
m éthyl-glucose plus len tem en t. Les carbo
nes 2,5 e t  6 do iv en t donc participer à des 
processus liés à  l ’assim ila tion , laquelle com
porte  la fo rm ation  d ’esters phosphoriques 
ab o u tissan t à  un  équilibre où prédomine le 
fruc tose-1 .6-diphosphate.

Le métabolisme des glucides dans 
l ’anoxémie. I. Réaction hyperglycé- 
m iante. Métabolisme de l ’acide pyru
vique et des phosphates; (Ztschr. f. 
physiol. Chem., 1942, 276, 214-232). —
II. Métabolisme du glycogène et des 
phosphates dans le foie et le muscle; 
L e i p e r i  T. e t K e l l e r s m a n n  E. ( Ibid., 233- 
250). —  P en san t que l’anoxém ie (Homme 
en cham bre de dépression étalonnée en alti
tude) rend plus im p o rtan te  la phase anaé- 
robie du m étabolism e glucidique, on a étudié 
l ’hyperglycém ie alim entaire  e t  ses consé
quences chez les su je ts anoxém iques (5.500 
-— 6.200 m). A ucune m odification de la 
g randeur de l’hyperglycém ie, m ais raccour
cissem ent e t d im inution  de- l ’hypoglycémie 
consécutive, au  cours de laquelle la pyru- 
vém ie augm ente, tand is q u ’elle diminue en 
vie norm ale. A ugm en ta tion  de la lactaci
dém ie e t d im inution  de la réserve alcaline. 
Très forte  d im inu tion  de P  minéral et 
au g m en tation  parallèle de P estérifié dans 
le sang e t forte réduction  de la phospha- 
turie . Les au teu rs  considèren t que ces faits 
trad u isen t une au g m en ta tio n  de l’intensité 
de la phosphory la tion  des glucides e t de 
leur m étabolism e au cours de l’anoxémie. 
Chez le H at en vie norm ale, l ’administra
tion  de glucose p rovoque en 3 heures une 
au gm en tation  du ta u x  des hexosephosphates
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dans le muscle e t une dim inution parallèle 
de celui de P  facilem ent hydrolysable, 

5;. tandis que ce phénom ène n ’a pas lieu chez 
les anim aux en anoxém ie. Aucune m odifi
cation sim ultanée du tau x  du glycogène 
musculaire. Dans le foie, glycogénogénèse 
intense après injection de glucose (de 0,1- 
0,2 0/0 à 1 0/0 en 3 heures après 0,5 g glucose) 
e t diminution de P m inéral e t cela que les 

.Ji anim aux soient ou non en anoxém ie; tou te-
1* fois le phénomène est moins im p o rtan t dans
/ ce dernier cas. La form ation de glycogène à

partir d ’acide am iné est plus difficile en 
anoxémie.

Effet de la vitesse d'absorption du glu- 
' '  cose sur les phosphates dans la m u

queuse intestinale; E l l e r  J. J., S t o c k 
h o lm  M. et A l t h a u s e n  T. L. (J. biol. 
Chem., 1940, 1 3 4 ,  283-292). —  Les résu lta ts 
obtenus ne confirm ent ni n ’infirm ent l ’hypo
thèse su ivant laquelle la phosphorylation  

“Ev est un  processus en rapport avec l ’absorption  
sélective de certains hexoses.

Teneur en glycogène, en lipides et en 
eau du foie de Cobaye; M a r b l e  A . ,  G r a f -  

œ®|< f l i n  A . L. et S m i t h  R .  M. (J. biol. Chem., 
1940, 1 3 4 ,  253-260). —  Les teneurs en 
glycogène (4 à 9 0/0) en lipides (2 à 4 0/0) 

iîiS: e t en eau (70 à 75 0/0) ont été déterm inées
». j, i dans le foie de Cobayes adultes norm alem ent 

nourris. On ne constate aucune différence 
S lira;: à 9 heures du m atin  ou à 3 heures de l ’après-

midi.

ii'f: * Sur le dosage quantitatif des sucres
ntt®, réducteurs; P h i l i p s o n  T. (A rk  Kemi, min. 
sla» geol., 194-3, 1 6 9 ,  n° 22, 1-19). —  Modification 
de; v de la méthode de B ertrand (dosage de 0,4 y 
¿4;ZI, à 0,40 mg) en vue de l’application à la physio-
rpia i  logie végétale e t de l’obtention de résu lta ts
àts plus précis,

ci» s*
â[»K * Glycolyse et fermentation du sang

total de sujets normaux et de diabétiques ;
¿àki D u m a z e r t  C. e t D e t i e u x  M. L. (C. R. Soc.
;oik Biol., 1943, 1 3 7 ,  452-453). — ■ É volution
y i>> de la form ation d ’alcool e t d ’acide lactique 
us'illf à partir de globules laqués, en présence de 

levure de bière, en fonction de c en glucose.
ion, fefâ

La teneur du sang en glycogène ;
B r u m m e r  P. (Acta med. scand., 1943, 1 1 4 ,  
n° 4-5, 373-378). —  Cette teneur est norm a
lement très faible : 2 à 3 mg 0/0. Le glucose 

j éët ou l ’insuline injectés ne la font pas varier 
ion t? sensiblement. Si elle s ’élève no tablem ent 
do fis dans .la pneumonie, c ’est sans doute p lu tô t 
2ts . Ie ta it des polysaccharides bactériens que 
jg .¡¿5 du glycogène lui-même.
,iyC0giS|
ieetli.® * Le glucose dans la thérapeutique
i.«E hépatique; E l e r t  R. (Med. K lin ., 1943, 
amies 3 9 ,  374-377). —  Illogisme de l’adm in istration  
1itaiP rectale du glucose, en raison de l’absence 
jtelipi de phosphatase dans le côlon. Rôle joué par 
àdifei.¿. l ’adrénaline, l’insuline e t la cortico-surrénale 
^  ¡1 e dans la mise en réserve e t la m obilisation du 
¡noa# glycogène du foie.
Bodifi«*

Dosages comparatifs de la teneur en 
acide pyruvique des sangs veineux et 
capillaires chez l ’Homme; S c h m i d t  H .  

qu'efcW. (K lin. Woch., 1943, 22, 489-491). —  Le 
ion * sang capillaire est presque toujours (à jeûn 
laiW t ° u  après repas) plus riche en acide pyruvique 
lî f 9ue le sang veineux, 

ps««'.i h &■
s teneur du sang humain en acide

1 lï1 PyruvilIue dans la pellagre; T s a t s a k o s  
im“ i  D. (Klin. Woch., 1943, 22, 442-443). — L ’au- 
; f i»  ^®ur constate l ’augm entation  de l ’acide pyru- 

r i  vicIue du sang au cours de la pellagre; il 
V ii# mont re le rôle de la cozymase (co-déhydrase 
4 «y  I) dans la dégradation  de cet acide.

C H IM IE  BIO LO G IQ U E

* Évolution de la glycémie dans le 
choc traum atique expérimental chez le 
Chien privé de ses glandes médullo- 
surrénales; J o u r d a n  F . ,  L a f l a q u i è r e  J .  
e t M a î t r e  P .  (C. R. Soc. Biol., 1943, 137, 
477-478). —  L ’hyperglycém ie notable qui 
accompagne l ’é ta t de choc traum atique  chez 
le Chien chloralosé devient inconstante 
après l ’exclusion des glandes adrénalinogènes.

* Études relatives au glycogène hépa
tique, à la glycémie et à l ’hypophysecto
mie ; H i l l B .  T. (Anal. Rec., 1941, 79, Suppl., 
n° 2, 32). —  Chez le Cobaye hypophysec- 
tomisé, la glycémie est profondém ent tro u 
blée; l’adm in istration  d ’œstrogènes cause 
des lésions supplém entaires e t provoque la 
m ort; le glycogène hépatique ne varie pas 
dans les mêmes proportions que le sucre 
sanguin.

* Effets produits par les hormones 
sexuelles sur les glandes endocrines et le 
métabolisme des glucides chez le Rat;
J a n e s  R. G. (Anal. Rec., 1941, 79, Suppl., 
n° 2, 34-35). —- Des séries de R ats on t reçu 
respectivem ent 2 mg de testostérone, 0,1 mg 
d ’œ stradiol, 50 y de stilboestrol. E xam en 
des organes génitaux, des testicules, de 
l ’hypophyse, des surrénales e t du thym us.

* L'acide pyruvique. Son intérêt en 
clinique ; P a r a f  A. (Pr. méd., 1943, 51, 
543-544). —  Revue : in té rê t du dosage de 
l’acide pyruvique dans le sang e t dans 
l’urine chez! les sujets a tte in ts  d ’hypovita- 
minose B t .

* Troubles de la  glyco-régulation chez 
les sujets en état de dénutrition ; Gou- 
n e l l e  H ., M a r c h e  J . e t B a c h e t  M. (C. R. 
Soc. B iol., 1942, 136, 725-726). — Les ano
malies constatées seraient déterm inées v rai
sem blablem ent p a r un  trouble  endocrinien, 
no tam m ent hypophysaire.

Relations entre les glucides, chez le 
Rat; G u e s t  M. M., S c o t t  E. L., Me B r i d g e  
J. J. (4m . J . Physiol., 1941,133, 307-308). —  
Chez les R a ts à jeun, le log. de la conc. du 
glycogène hépatique varie proportionnelle
m ent à c du sucre sanguin. Pour une glycé
mie de 50 à 100 mg 0/0, c du glycogène 
m usculaire ne varie pas; au-dessus, il y  a 
mise en réserve du glycogène. Ces rapports 
cessent d ’exister lorsqua l ’anim al est ali
m enté.

L IP ID E S  S T Ê R O L S .
Influence des modifications du régime 

sur le métabolisme des lipides ; E n t e n -  
m a n  C . ,  C h a n g u s  G. W . ,  G i b b s  G. E .  et 
C h a i k o f f  I. L. (J. biol. Chem., 1940, 134, 
59-70). —  Les variations, dans le sang, 
des ta u x  de cholestérol, d ’acides gras e t de 
phospholipides, sont étudiées pendan t une 
période aigüe de diète d u ran t laquelle toutes 
les substances alim entaires, à l’exception 
des sels e t des v itam ines sont supprim ées : 
cette  période de diète d u ran t de 4 à 30 jours. 
La meme étude est faite pendant une période 
de sous-alim entation am enant une sévère 
réduction  des calories, cette  période s’éten
d an t sur 16 à 18 semaines. Des dim inutions 
des tau x  des lipides du  sang n ’apparaissent 
que lorsque la sous-alim entation est assez 
prolongée pour produire une baisse notable 
du poids corporel.

Vitesse de transformation des phos
pholipides dans les reins et le foie; S i n 
c l a i r  R. G. (J. biol. Chem., 1940,134, 71-82). 
—  Cette vitesse, mesurée à l ’aide de l ’acide 
élaïdique, s ’est m ontrée com parativem ent 
faible. Après 3 jours d ’ingestion continue 
d ’élaïdine, la fixation de l ’acide élaïdique 
p a r les phospholipides des reins est de 60 0/0
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seulem ent. On estim e que la transform ation  
serait de 90 0/0 à  la fin d ’une semaine. La 
transform ation  des phospholipides du foie 
est rapide. La fixation m axim um  de l ’acide 
élaïdique par les phospholipides du foie se 
p roduit dès 18 heures après leur ingestion.

Action cétogène d ’acides gras avec un 
nombre im pair d ’atomes de carbone;
Mac K a y  E .  M., W i c k  A .  N .  e t B a r n u m  C.  P. 
(J. biol. Chem., 1940, 136, 503-507).—  L ’ad
m in istra tion  d ’acides gras à  nom bre im pair 
d ’atom es de carbone à des Lapins ay an t une 
teneur suffisante en glycogène hépatique 
provoque une augm entation  du tau x  des 
corps cétoniques dans le sang. Les acides 
valérique, heptylique, pélargonique et.undé- 
cylique sont cétogènes.

Vitesse de transformation des léci- 
thines et des céphalines dans le foie;
S i n c l a i r  R. C. (J. biol. Chem., 1940, 134, 
83-89). —  La vitesse de transform ation  des 
acides gras, mesurée par celle de fixation 
de l ’acide élaïdique, est p ra tiquem ent la 
même pour les lécithines e t les céphalines 
du foie de R at. P a r ailleurs le pourcentage 
m axim um  d ’acide élaïdique est plus im por
ta n t  dans les lécithines que dans les cépha
lines. Si l ’on prend comme critère de l’ac ti
vité  des phospholipides, la vitesse de tran s
form ation des acides gras, ces résu lta ts ne 
confirm ent pas l’idée que les lécithines seules 
sont interm édiaires dans le m étabolism e des 
lipides et que les céphalines ont exclusivem ent 
une fonction non-m étabolique.

* Influence de la thyroïdectomie sur 
les lipides sanguins du Chien ; C h a i 
k o f f  I. L., E n t e n m a n  C., C h a n g u s  G. W . 
e t R e i c h t e r  F. L. (Endocrinology, 1941, 28, 
797-805). —  A ugm entation du tau x  de 
lipides sanguins après thyroïdectom ie chez 
le Chien; les différents constituan ts lipi
diques v a rien t différem m ent après cette  
opération. Le cholestérol e t les acides gras 
présen ten t l ’accroissem ent m axim um .

* Cholestérolémie et pouvoir chole- 
stérolytique du sérum sanguin chez le 
Chienetle Cheval ; D a r r a s p e n  E., F l o r i o  R. 
e t M u r e a u  J . (C. R . Soc. Biol., 1943, 
137, 472-473). —  Dans les m aladies infec
tieuses, l ’étude de la cholestérolémie peu t 
être complétée avantageusem ent par celle 
du  pouvoir cholestérolytique.

* Effets de l 'hypophysectomie sur 
l ’hypercholestérolémie du Chien ¡ T h o m p 
s o n  K. W. e t L o n g  C. N. H. (Endocrinology, 
1941, 28, 715-722). —  L ’hypercholestérolém ie 
de Chiens thyroïdectom isés fu t supprim ée 
par l’hypophysectom ie. Cette opération a 
provoqué dans trois cas une hypocalcémie 
avec tétan ie . L ’adm in istration  d ’extraits 
hypophysaires de M outon a provoqué une 
élévation du tau x  du cholestérol du plasma 
chez trois anim aux. Discussion des effets 
produits e t de leur mécanisme.

Les lipides totaux et leurs constituants 
dans la tum eur expérimentale de Flex- 
ner-Jobling; C r i s t o l  P., M o n n i e r  P. et 
L a z e r g e s  P. (Bull. Soc. Chim. biol. [ Trav .] ,  
1941, 23, 1078-1085). —  L ’étude des lipides 
des tum eurs expérim entales de Flexner- 
Jobling m ontre que : 1° Les lipides to taux , 
l’insaponifiable to ta l e t l ’insaponifiable X, 
ainsi que les acides gras to ta u x  présen ten t 
un  tau x  plus élevé, a) dans les tum eurs don t 
l’évolution n ’est arrêtée que dans les tum eurs 
en pleine activ ité  proliférative; b) dans les 
tum eurs en pleine activ ité  proliférative que 
dans les tum eurs n e ttem en t nécrosées; 2° le 
cholestérol est invariable quel que so it l’é ta t  
de la tu m eu r; 3° le pourcentage en phos
pholipides des lipides to tau x  est très élevé et



coïncide avec une baisse considérable des 
acides gras non phosphatidiques, une re la tion  
é tro ite  ex is tan t en tre  les tau x  des phospho
lipides e t l’activ ité  de prolifération de la 
tu m eu r; 4° l’indice d ’iode varie su ivan t les 
solutions sur lesquelles il est déterm iné, mais 
il e st assez constan t pour chaque fraction 
lip idique; les acides gras to tau x  a y an t un 
indice d ’iode supérieur aux  acides gras phos
phatid iques. L ’indice de saponification varie 
en tre  130 e t 140 e t augm ente parallèlem ent 
au poids de la tu m eu r; 5° les ra p p o rts ; 
cholestérol/lipides to tau x , cholestérol/insa- 
ponifiable to ta l, cholestérol/acides gras to 
tau x  son t élevés; ils augm en ten t régulière
m ent avec la ten eu r en eau de la pièce 
analysée.

Le contrôle du métabolisme de la 
créatinine et de la créatine par les 
hormones sexuelles. I. La production 
de la créatinine en fonction de l ’âge et 
du sexe; T e r r o i n e  E.-F ., L e l u  P . ,  D e -  
v r i e n t  T .  e t d e  L a  B e r n a r d i e  A.-M. 
(Bull. Soc. Chim. biol. [ Trav .], 1941, 23, 
1057-1062). —  Au niveau m inim um  de la 
dépense azotée endogène spécifique, la 
production  de créatinine du R at, p ar unité  
de poids corporel, est très n e ttem en t plus 
élevée chez l’adulte  que chez le jeune im pu
bère, mâle ou femelle.

Réparation de pertes azotées im por
tantes et couvertures des besoins alimen
taires en protides. III. Aptitudes de 
diverses protéines à satisfaire le besoin 
de croissance et réparation de pertes 
azotées chez l'adulte ; ¡ - R o c h e  J., G u e i t M . ,  
M i c h e l  A. e t P u e c h - G l a s b e r g  R. 
(Bull. Soc. Chim. biol. [Trav.], 1941, 23, 
1063-1072). —  Divers protéides égalem ent 
ap tes à la croissance : la caséine, l ’ovalbu- 
m ine e t l’édestine, ne p e rm etten t pas égale
m ent la reprise du poids quand on les adm i
nistre dans un  régime en renferm ant 20 0/0 
à des R ats adultes ay an t subi une prépériode 
de jeûne e t d ’inanition protéique. A  cet 
égard, la caséine est environ deux fois plus 
efficace que l’édestine e t une fois e t demie plus 
que l’ovalbum ine. L ’adjonction de cystine à 
la prem ière e t de lysine à la seconde ne 
modifie en rien leur ap titu d e  à perm ettre  
la reprise du poids. Dans les mêmes condi
tions, les rétentions azotées les plus fortes 
son t obtenues avec l’ovalbum ine (100), la 
caséine e t l ’édestine n ’é ta n t utilisées q u ’à 
des degrés m oindres (respectivem ent 67,1 e t 
58,3). P ar ailleurs, l’adjonction de cystine à 
la caséine e t de lysine à l’édestine am éliorent 
très sensiblem ent les rétentions azotées, 
sans gain de poids correspondant (respecti
vem ent 76,8 e t 89,9). Le coefficient d ’utili
sation  digestive dans les régimes étudiés 
conserve une valeur très élevée, sauf dans le 
cas de l’ovalbum ine où il dim inue progres
sivem ent. Le fa it que, malgré cela, ce pro- 
téide perm et les ré tentions azotées les plus 
élevées, souligne la qualité  exceptionnelle de 
l ’ovalbum ine pour la répara tion  des pertes 
azotées chez l’adulte . Bien que les résultats 
des deux m éthodes classiques (poids e t 
bilans) employées pour apprécier la valeur 
de ces protéides ne soient pas identiques, 
on peu t affirmer que des protéides présen
ta n t  la même ap titu d e  à couvrir le besoin 
de croissance ne p e rm etten t pas égalem ent 
la réparation  des pertes azotées chez l’adulte. 
Ce fa it tra d u it  l’existence d ’un besoin azolè 
de réparation, différent du besoin de crois
sance. La peptone du muscle perm et une 
reprise du poids encore plus rapide que la 
caséine, e t cela même en présence de qu an ti
tés de levure de bière avec lesquelles tous 
les protéides étudiés n ’on t plus q u ’une valeur 
médiocre. Ce fa it semble devoir être ra ttach é  
à la présence sim ultanée dans le muscle e t 
dans la levure, so it d ’acides aminés q u ’il est
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indispensable d ’offrir à l’adu lte  en abondance 
pour perm ettre  la synthèse des protéides 
tissulaires, soit d ’une v itam ine jo u an t le 
rôle de facteu r d ’u tilisa tion  cellulaire des 
protides.

P R O T ID E S  E T  D É R IV É S .
Administration « per-os » de glyco- 

colle et d ’histidine et excrétion de créa- 
tine-créatinine et de phosphore chez 
l ’Homme; H y d e  E. (J . biol. Chem., 1940, 
134,95-104). —  L ’adm in is-tration  quotidienne 
d ’une q u a n tité  de glycocolle correspondant à 
1 g de créatine, n ’eu t pas d ’influence m ar
quée sur l ’excrétion urinaire de la créatine, 
de la créatinine ou du phosphore inorga
nique chez deux  jeunes femmes en bonne 
santé, bien que l’ingestion fu t poursuivie 
respectivem ent p endan t 3 e t 5 sem aines. Des 
doses uniques de glycocolle équ iva lan t à 16 g 
de créatine ne produisirent pas d ’effet signi
ficatif sur l ’excrétion de créatine ou de 
créatinine de plusieurs su je ts norm aux. L ’ad
m in istra tion  quotidienne d ’une dose de 1-his- 
tidine équ ivalan t à 1 g de créatine, pendan t 
31 jours consécutifs, e t d ’une dose correspon
d an t à 2 g de créatine p endan t les 3 jours 
suivants, n ’eu t pas d ’influence notable sur 
l ’excrétion urinaire d ’un  su je t norm al.

Études chimique et métabolique de la 
phénylalanine. II. La phénylalanine du 
sang et du liquide céphalorachidien dans 
l ’oligophrénie phénylpyruvique ; J e r v i s  G. 
A., B l o c k  R. J . ,  B o l l i n g  D. e t K a n z e  E. 
(J. biol. Chem., 1940, 134, 105-114). —  Les 
déterm inations q u an tita tiv es de la phényl
alanine e t de l ’acide phénylpyruvique dans 
le sang de 16 m alades a tte in ts  d ’oligophrénie 
phénylpyruvique m on trèren t une teneur de 
15 à 41 m g de phénylalanine pour 100 cm* et 
l ’absence d ’acide phénylpyruvique. On ne 
p u t en tro u v er en q u an tité  appréciable dans 
le sang des suje ts norm aux. La phénylalanine 
du sang m ontra  une augm entation  signifi
cative après ingestion de protéides, de 
phénylalanine, d ’acides phénylpyruvique e t 
phényllactique. Cette ingestion ne fit pas 
ap p ara ître  des quan tités décelables d ’acide 
phénylpyruvique, n i d ’acide phényllactique 
dans le sang. Les m alades a tte in ts  d ’oligo
phrénie phénylpyruvique ont de la phényl
alanine m ais n ’on t pas d ’acide phénylpyru
vique dans le liquide céphalorachidien. 
L ’ingestion de phénylalanine provoque une 
augm entation  de la phénylalanine du liquide 
céphalorachidien.

* Une réaction colorée fournie par 
certains a-amino-acides ; K u r z  A. C. 
(Proc. Soc. exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 
339-340).

* Sur la séparation des diverses frac
tions protéidiques du sérum sanguin ;
T a y e a u  F. e t M a r t i n  M. (C. R . Soc. Biol., 
1943, 137, 503-504). —  Nécessité, lorsqu’on 
v eu t définir une fraction  protéidique du 
sérum , so it dans un  b u t clinique, so it dans 
un b u t im m unologique, de bien préciser la 
technique (celle d ’H ofm eister, celle de Marcus 
Emile, ou celle de Spiro, Forges e t  Fuld) 
ay an t permis l ’obtention  de cette  fraction.

Du mécanisme de la précipitation 
desglobulines ; A m b a r d L .  etTRAüTMANN S. 
(C. R . Soc. Biol., 1943, 137, 460-461). —  
Si, en d iluan t un  plasm a avec de l ’eau 
distillée, on précipite les globulines, c ’est 
qu ’on les a déchargées de leurs bases (qu ’elles 
récupèrent, en se redissolvant, quand  on 
ajoute  au plasma un  sel neu tre , te l que NaCl).

* Comparaison au moyen du phos
phore radioactif des activités relatives 
du métabolisme des nucléoprotéides 
dans des foies norm aux et cancéreux ;

C H IM IE  BIO LO G IQ U E

K o h m a n  T. P. e t R u s c h  H. P. (Proc. Soc. 
exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 403-404). — 
Le m étabolism e est augm enté dans le tissu 
cancéreux.

* La production de chaleur et la 
composition du sang et de l'u rine après 
adm inistration de /-histidine chez le 
Chien; E a t o n  A. G. e t  D o t y  H. R. (J. 
N utril., 1941, 21, 25-34). —  L ’histidine 
injectée p rodu it des effets dynam iques de 
50 0/0 plus élevés que ceux  de l’arginine; 
elle provoque une élévation  rapide e t durable 
de N du sang. Une p e tite  q u an tité  d ’histidine 
non transform ée passe d irec tem en t dans 
l ’urine.

* Prothrombinémie et excrétion hépa
tique d ’acide hippurique, en tant qu’é
preuve fonctionnelle des troubles hépa
tiques; K a r k  R., W h i t e  F. W ., S o u t e r
A. W . e t D e u t s c h  E. (Proc. Soc. exp. Biol, 
1941, 46, 424-426). —  C ontrairem ent aux 
observations de W ilson aucune corrélation 
n ’existe en tre  la pro throm biném ie e t l’ex
crétion  urinaire d ’acide hippurique après 
ingestion de q u an tités connues de benzoate 
de Na (observations faites chez 12 malades 
hépatiques tra ités p ar la v itam ine  K).

* Influence de la testostérone sur la 
répartition et l ’excrétion de la créatine;
W i l l i a m s o n  M. e t G u l i c k  A. (Endocrinology, 
1941, 28, 654-658). —  Après injection de 
testostérone à des L apins ç f,  on observe 
une augm en tation  de la ten eu r en créatine 
des muscles, e t un  abaissem ent de la créatine 
u rinaire. Peu de changem ents s’observent 
dans le ta u x  de créatine  du sang.

* Métabolisme azoté dans l ’hyper- 
thyroïdisme ; S u r e  B., F o r d  Z. W., This 
R. M. e t  G o l d f i s c h e r  M. (Endocrinology, 
1941, 28, 806-815). —  L ’adm inistration de 
thyrox ine  provoque un  accroissement de 
N urinaire to ta l, une créatinurie  marquée, et 
une au g m en tation  de l’excrétion d ’acide 
urique. É tu d e  des varia tions observées 
dans l’excrétion de ces substances après 
ad m in istra tion  de v itam ine  A, d ’acide ascor
bique e t de glycocolle.

La question de la régulation du méta
bolisme protidique par le système ner
veux central; S c h r a d e  W . et R o e s t e r  L, 
(K lin . Woch., 1943, 22, 390-391). — On 
excite le systèm e nerv eu x  central par insu- 
flation rapide d ’air dans le ventricule céré
bral, après avo ir prélevé au  préalable du 
liquide céphalorachidien  pa r ponction occi
pitale. A la suite de cette  excitation on 
observe la d im inution  du N résiduaire dans 
le sérum  sanguin (valeur m oyenne de cette 
d im inution , 32 0/0). L ’élim ination urinaire 
de N sub it égalem ent une dim inution de 
50 0/0.

Action de la  levure cultivée sur du 
sucre de bois sur le métabolisme pu- 
rique; C r e m e r  H. D. e t B e i s i e g e l  L. 
(K lin . Woch., 1943, 22 , 187-188). —  L ’auteur 
a pu ad m in istrer pen d an t longtemps à 
l ’Hom m e une dose de 10 g par jo u r de levure 
cultivée su r du  sucre de bois, sans aucune 
action  défavorable su r l ’uricémie et sur 
l ’é lim ination de l ’acide urique. Sous l’in
fluence des doses de 22,5-30 g p ar jour de 
(jette m ême levure, on constate  une augmen
ta tio n  légère de l ’uricém ie. Ces doses fortes 
doiven t p ar conséquent être évitées.

Sur la teneur en ammoniaque du sang 
du Chien après adm inistration d ’urée et 
de sels d ’ammonium ou de sels acidi
fiants ; W l N K E L N K E M P E R  G. (Arch eXD. 
Palh. Pharrn., 1943, 201, 520-528). —  L’ad
m in istra tion  d ’urée n ’augm ente pas chez le
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Chien la teneur du  sang en N H „ Les sym p
tômes observés chez l ’Hom m e à la suite de 
ce traitem ent n ’o n t pu être reproduits chez 
le Chien. Les sels de N H , n ’on t pas d ’effet 
diurétique chez l ’anim al, m ais on constate 
une forte augm entation  de l ’ammoniémie. 
Le phosphate acide p roduit un  effet analogue, 
tandis que CINa reste sans action.

Recherches sur la rétention de créatine 
dans les conditions de vol en altitude 
et ses modifications sous l ’action de la 
vitamine B, ; B ü s i n g  K. H. e t  K a u f f  W . 
(Zlschr. f. physiol. Chem., 1942, 2 7 6 ,  87-97). 
— L ’adm inistration de glucose provoque 
une augm entation de la créatiném ie, tandis 
que celle de la vitam ine B, est suivie d ’une 
hypocréatinémie. L ’augm entation  du tau x  
sanguin de la créatine, provoquée par 
l’anoxémie, est renforcée p ar l’injection de 
glucose e t dégresse lors de celle d ’aneurine 
chez le Lapin. Ces deux corps favorisent 
tous deux la résistance à l’a ltitude.

Sur un trouble du métabolisme d ’ori
gine alimentaire et sa guérison par la 
cystine; H o c k  A. e t F in k  H. (Zlschr. f. 
physiol. Chem., 1943, 2 7 8 ,  136-142). —  Des 
R ats en croissance, recevant comme unique 
source de protéides des levures diverses, 
p résentent un mauvais développem ent e t 
m eurent en 2-3 mois en p résen tan t un foie 
d ’aspect m arbré caractéristique. Ces phéno
mènes régressent lorsque le régime est add i
tionné de 0,2 0/0 de cystine, l’a lim entation  
p e rm ettan t alors une croissance aussi sa tis
faisante que celle renferm ant 10 0/0 de 
poudre de lait ou de farine de Poisson. La 
cystine interviendrait dans ces phénom ènes 
comme une v itam ine e t comme Rose a 
constaté que la m éthionine perm et de cou
vrir à elle seule le besoin en acides thioam i- 
nés, il est probable que la m aladie par 
carence réalisée tien t au fa it que les protéides 
des levures pauvres en cystine, le son t égale
m ent en méthionine. P ar ailleurs, les faits 
observés sem blent indiquer l’existence d ’un 
rôle spécifique de la cystéine, d on t l’in té rê t 
en ta n t qu ’acide am iné alim entaire ne doit, 
dès lors, pas être sous-estim é. Il y  au ra it 
intérêt à reprendre ces expériences en substi
tu an t la m éthionine à la cystéine.

P IG M ENTS.
* Sur le taux de bilirubine du sérum 

pour lequel l ’ictère devient directement 
visible; W i t h  T. K. (Acla med. scand., 
1943,114, n° 4-5, 379-382). —  É tude p o rtan t 
sur 35 adultes e t  46 nouveau-nés. Le tau x  
limite donnant la te in te  ictérique est, chez 
l’adulte, de 2,5 mg 0/0 environ e t beaucoup 
plus élevé chez le nouveau-né ; so it environ 
9 mg 0/0.

* L’excrétion de la bilirubine dans 
l ’urine et sa dépendance de la  bilirubine 
du sérum; W i t h  T. K. (Acla med. scand., 
1943, 114, n» 4-5, 426-441). —  23 cas 
d ’hépatite et 9 cas d ’ictère par occlusion 
sont rapportés, dans lesquels le sérum  e t les 
urines on t été exam inés su ivan t la m éthode 
de Jendrassik e t Grôf. E n outre, les dosages 
ont été effectués dans 5 cas d ’ictère hémo- 
lytique, ainsi que des recherches sur les 
variations, au cours de la journée, de la 
bilirubine du sérum  dans 5 cas d ’hépatite .

Étude des sels biliaires dans la bile 
humaine. Action de quelques choléré- 
tiques ; S t e e n e b r u g g e n  A. C. (Rev. belge 
Sci. mêd., 1943, 15, 45-66). —  Dosage des 
sels biliaires au photom ètre de Pulfrich, 
après une réaction  de Pettenkofer, modifiée 
selon Herzfeld e t H aem m erli; mesure de la 
cholérèse chez des su jets cholédocostomisés 
après adm in istration  de sulfate de Mg, de
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salicylate de Na, d ’acides .biliaires purifiés, 
de boldine, etc .

* Influence des hormones sexuelles 
sur la formation de la mélanine ; F i g g e
F. H. J . (Anal. Rec., 1941,79, Suppl., n°2 , 21).
■— Expériences faites in vitro avec  diverses 
solutions d ’œstrone e t de tyrosine-tyrosinase, 
auxquelles on ajoute ou non du g lutathion. 
Hypothèses concernant le mécanisme des 
oxydations observées.

R A T IO N S - V IT A M IN E S .
* L’effet des produits d ’hydrolyse de 

la caséine et de la caséine-désaminée 
sur l ’action cataractogène du galactose;
M o o r e  E. L., H e n d e r s o n  M. D., M i t c h e l l
H. S. e t R i t c h i e  W . S. (J. N ulril., 1941, 
21, 125-133). —  L ’hydrolysat de caséine 
désaminée a une action plus efficace que celle 
de la caséine à  partir  de laquelle il a été 
préparé. Les acides diam ino-carboxyliques 
assurent une protection  encore meilleure 
que l’hydrolysat entier.

* L ’effet de la chaleur sèche sur la 
propriété anticataractogène de certains 
protéides; H e n d e r s o n  M. D. e t M it
c h e l l  H. S.  (J . N ulril., 1941, 21, 115-124). —  
Le chauffage, qui dim inue la valeur nu tritive  
des protéides, dim inue aussi, mais dans 
d ’autres proportions, l’action protectrice 
exercée par l’album ine d ’œuf, la caséine, 
la fibrine, etc., chez des R ats exposés à  la 
catarac te  p ar l ’injection de galactose; la 
propriété anticataractogénique est donc le 
fa it d ’autres groupem ents amino-acides que 
ceux qui favorisent la croissance.

* Céréales et rachitisme. XIII. Acide 
phytique, acide nucléique de la levure, 
phosphatides du Soja et sels inorganiques 
comme sources de phosphore pour la 
calcification des os ; K r i e g e r  K. H., 
B u n k f e l d t  R., T h o m p s o n  C. R. e t S t e e n -  
b o c k  H. (J. N ulril., 1941, 21, 213-220). — 
P de l ’acide nucléique de la levure e t des 
phosphatides du Soja est utilisé par l’os en 
voie de calcification dans la même propor
tion  que P inorganique. P de l’acide phytique 
Test no tab lem ent moins, mais l ’adm inis
tra tio n  de vitam ine D aux  R ats augm ente 
son assim ilation dans une beaucoup plus 
forte proportion que celle des deux premiers 
acides; il reste cependant un  élém ent 
q u a lita tivem en t médiocre de la production 
de tissu osseux.

* Effets de la déficience de la para- 
thyroïde, du calcium et du phosphore 
alimentaires sur des Rates gestantes;
B o d a n s k y  M. e t D u f f  V. B. (J . N ulril., 
1941, 21, 179-192). —  L ’insuffisance p arathy - 
roîdienne dim inue la fécondité, prolonge 
la  gestation, rédu it le nom bre des petits 
dans les portées e t abaisse leur poids de 
croissance; les effets son t plus m arqués si 
le régime alim entaire est riche en P e t pauvre 
en C'a.

* Besoin en potassium du Poulet;
B e n  D o r  B. A. (Proc. Soc. exp. Biol., N . Y., 
1941, 46, 340-343). —  Au moins 0,17 g de 
K p ar 100 g d ’alim ents son t nécessaires 
quotid iennem ent à  la croissance norm ale du 
Poulet. La dose de 0,14 g/100 g suffît à  
éviter une forte m ortalité.

* Expériences de toute la durée de la 
vie, concernant la doseoptima de calcium 
à  ingérer; V a n  D u y n e  F. O., L a n f o r d  
C. S . ,  T o e p f e r  E. W . e t S h e r m a n  H. C. 
(J. N ulril., 1941, 21, 221-224). —  La teneur 
optim a des alim ents en Ca est de 0,8 0/0 
pour les R ats ; elle favorise la croissance e t 
la reproduction.

CH IM IE  BIOLOG IQUE

* Déficience grave en calcium chez 
des Rats en croissance. I. Symptômes 
et pathologie; B o e l t e r  M. D. D. e t
G r e e n b e r g  D. M. (J. N ulril., 1941, 21, 
61-74). —  Les R ats, recevan t 10 mg Ca/100 g 
d ’alim ents sont retardés dans leur croissance: 
ils dev iennent rachitiques, p résen ten t des 
hémorragies internes, des paralysies des 
membres inférieurs, etc.

Déficience grave en calcium chez 
des Rats en croissance. II. Changements 
de la composition chimique ; B o e l t e r  M.
D .D . e t G r e e n b e r g  D.M. (J. N ulril., 1941,21, 
75-84). —  La privation  de Ca entra îne une 
rapide dim inution du tau x  de Ca, ou de Ca 
e t de Mg dans le sang, dans les os, dans 
l’organisme entier.

* Modifications du rein chez des Rats 
soumis à  un régime déficient en choline ;
C h r i s t e n s e n  K. (Anal. Rec., 1941, 79, Suppl. 
n° 2, 14). —  É tude histologique des lésions 
prim aires (congestion des glomérules, dégéné
rescence granulaire, etc.) e t secondaires 
produites.

* La gomme acacia ne constitue pas 
pour le Rat un aliment glycogèn-que ;
M o n k e  J . V. (Proc. Soc. exp. Biol., N . Y., 
1941, 46, 178-179). —  Elle ne subit, en effet, 
aucune digestion dans le trac tu s in testinal : 
les quan tités ingérées se re tro u v en t in tégra
lem ent dans les fèces.

L’acidè galacturonique est-il absorbé 
par l ’intestin grêle et par le côlon?
W e r c h  S. e t I v y  A. (Proc. Soc. exp. Biol.,
N . Y ., 1941, 48, 9-11). —  Une solution iso- 
osm otique e t isotonique d ’acide galacturo
nique, in troduite  dans l ’in testin  grêle ou le 
côlon de Chien ou dans l’in testin  grêle 
hum ain, n ’y  est absorbée qu ’à concurrence 
de 10 0/0 au plus, ou pas du tou t.

* Étude du besoin en cobalt des Chiens 
soumis à  des régimes lactés ; F r o s t  D.V., 
E l v e h j e m  C. A. e t H a r t  E. B. (J. N u lr il,  
1941, 21, 93-100). —  L’addition  de Co au 
la it stim ule l ’hématopoïèse de ces Chiens 
(elle est très ralentie) à  la dose minim a 
de 0,1 mg par jour.

Identification du « facteur Riz » ; A l M -  
q u i s t  H. J ., S t o k s t a d  E. L. R ., M e c c h i  E. 
e t M a n n i n g  P. D. V. (J. biol. Chem., 1940, ï 
134, 213-215). —  Pour la croissance optim a 
du Poussin, il fau t du glycocolle. Si la nourri
tu re  est suffisam ment riche en glycocolle, f 
la chondroïtine a une action  favorisante sur 
la croissance du Poussin. Une combinaison 
de glycocolle e t de chondroïtine peut rem pla
cer le facteur Riz (facteur de croissance du 
Poussin n ’ex istan t pas dans la levure).

Croissance et substitution cellulaire 
dans l'étude des vitamines. XIV. Sur 
« la mésotrophie » et la vieillesse prém a
turée considérées comme maladies de 
carence : absence des substances de 
croissance; K o l l a t h  W . e t T h i e r f e l d e r
E. (A rch. exp. Palh. Pharm., 1941, 197, 550- 
570). —  Sous le nom  de m ésotrophie on j 
entend un é ta t de m étabolism e chez l ’anim al 
qui ap p ara ît lorsque la nourritu re  ne con
tie n t que de l ’aneurine, en q u an tité  norm ale,
à l ’exclusion de to u te  au tre  vitam ine e t de ; 
to u te  substance de croissance. Les substances i 
m inérales peuvent égalem ent faire défaut. | 
Cet é ta t m ésotrophique am ène les m aladies 
de vieillesse : troubles graves du m étabo
lisme calcique, a trophie rénale emphysème 
pulm onaire, etc., parfois aussi catarac te , 
œdèm e, ictère, sarcom e spontané, kystes. 
On trouve les substances de croissance dans 
le germe de Blé, dans la levure, la Pomme 
de terre  crue, la Tom ate, Lentille, Châtaignes;
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elles m an q u en t dans la  viande, le sucre, la 
graisse, etc, Elles son t dé tru ites  au-dessus 
de 160°. Leur présence est nécessaire pour 
l ’hém atogenèse (globules blancs e t  rouges).

Action des ingestions continues de 
levure sur la tendance des cheveux à 
grisonner; L a n c z o s  A. (A rch. exp. Païh. 
Pharm., 1941, 197, 662-665). —  L ’au teu r, à 
la  suite d ’absorption  continue pen d an t 2 ans 
de grandes q u an tités de v itam ine B sous 
iorm e d ’e x tra it concentré de levure, a pu 
em pêcher le grisonnem ent des cheveux.

Problèmes relatifs à l ’étude des vita
mines ; v o n  E u l e r  H. (Chem. Zlg., 1943, 
67, 70-71). —  Le m ode d ’action  des a n tiv ita 
m ines com porte-t-il, outre une substitu tion  
è la v itam ine dans les enzym es complexes 
(halo-enzymes), une action  inhibitrice sur la 
transfo rm ation  de la v itam ine en coenzym e? 
On s’efforce de syn thé tiser des an tiv itam ines 
ap tes à traverser la m em brane extérieure des 
bacilles tubercu leux  e t d ’extra ire  de Cham
pignons mycéliens certaines an tiv itam ines 
bactéricides. La présence dans les ra tions 
a lim entaires d ’une q u an tité  suffisante de 
m atières grasses semble une condition de 
l'efficacité de certaines v itam ines.

Sur l'oxydation de la vitamine A;
C h e v a l i e r  A., M a t h e r o n  R. e t R o u x  H. 
(Bull. Soc. Chim. biol. [ Trav .], 1941, 23, 
1001). —  Les p roduits de destruction  de la 
v itam ine A diffèrent selon qu ’ils son t ob te 
nus par voie photochim ique ou p ar l ’action  
de l’oxygène, à l’abri de la lumière. D ’au tre  
p a rt, la destruction  de la, v itam ine A par 
oxydation  diffère selon que la v itam ine A 
est sous form e libre (alcool), ou sous forme 
ester.

Vitamine A et thrombocytes ; C a t e l  
W. (K lin . Woch., 1943, 22, 573-574). —  La 
v itam ine  A ne m anifeste aucune action  
directe spécifique sur les throm bocytes ou 
su r le lieu de form ation de ceux-ci chez 
l ’Hom m e en équilibre v itam inique A. L ’ac
tion  th rom bocytique de plusieurs p répara
tions de v itam ine A est due à l ’huile de 
Sésame utilisée comme solvant de la vitam ine.

Modifications histologiqu.es chez les 
Rats femelles impubères, soumis à un 
régim e privé de vitamine A et du com
plexe vitaminique B, ; K u n c z  D .  (K lin . 
Woch., 1943, 22, 672-673). —  Chez les 
an im aux  privés des deux vitam ines A e t B a, 
l ’hypertrophie  u térine  e t la prolifération 
épithéliale observées au cours de l’av itam i
nose A ne se p résen ten t plus. Cette absence 
de l’hypertrophie  p eu t s ’expliquer p ar la 
faible stim u la tion  des cellules in terstitielles 
de l’ovaire. Les an im aux  en expérience 
p résen ten t en même tem ps une a trophie  
hépatique  accom pagnée de dégénérescence 
parenchym ateuse  sim ulan t la cirrhose, de 
m odifications histologiques dans le thym us, 
l’a troph ie  de la cortico-surrénale e t l’hyper
trophie  de la m édullo-surrénale.

* Carotène et vitamine A dans le 
plasm a sanguin du bétail et observations 
sur l ’aptitude à se reproduire en relation 
avec une ingestion restreinte de carotène ;
D a v i s  E. R. e t M a d s e n  L. L. (J . N utril., 
1941, 21, 135-146). —- M éthodes de dosage 
spectrophotom étrique utilisées pour le bétail; 
elles son t sa tisfaisantes pour le carotène, 
insuffisantes pour la v itam ine A. Effets des 

' carences su r le vêlage.

* Étude quantitative des vitamines 
présentes dans le contenu de la panse 
de Moutons et de Vaches soumis à des 
régim es carencés. III. Thiam ine; M a c -  
Elroy L. W. et Goss H. (J . N ulrit., 1941,

21, 163-173). —  La v itam ine  B x n ’est pas 
indispensable au x  R um inants.

* Le complexe vitaminique B et la 
surrénalectomie; C l a r k  W. G. (Endocri
n o lo g y 1941, 28, 545-554). —  L ’ad m in istra 
tion  de th iam ine e t de riboflavine n ’exerce 
pas d ’effet am éliorant sur la croissance e t la 
survie des R ats surrénalectom isés.. L ’insuffi
sance surrénale ne correspond pas à une av ita 
minose secondaire.

* Métabolisme de l ’aneurine; W e s t e n -  
b r i n k  H. G. K. (Arch. néerl. Physiol., 1943, 
2 7 ,  206-223). —  E tude  de la ten eu r en aneu- 
rine des divers organes (hum ains). Une 
fraction  seulem ent de l ’aneurine absorbée 
réap p ara ît dans les urines. De la q u an tité  
m anquan te , une fraction  est accum ulée par 
divers organes. Une au tre  fraction, considé
rable, est d é tru ite  p ar l’organisme. Dans les 
urines, l’aneurine ne figure jam ais sous 
forme de pyrophosphate. L ’organisme a une 
m arge de tolérance élevée pour le pyrophos
phate  d ’aneurine tem poraire, d istinc t du 
pp. d ’a. perm anent, correspondant à l ’é ta t  
d ’équilibre.

* Mécanisme de l ’absorption intesti
nale de la thiam ine; S t o c k h o l m  M., A l -  
t h a u s e n  T. L. e t  B o r s o n  H. J . (Proc. Soc. 
exp. Biol., N . Y ., 1941, 4 7 ,  387-390). —  
L ’injection de thyroxine n ’augm ente pas, 
chez le R at, la vitesse d ’absorption  in te sti
nale de la th iam ine. La phosphorylation  ne 
jo u era it donc peu t-ê tre  pas de rôle im p ortan t 
dans cette  absorption, qui a probablem ent 
lieu p ar simple diffusion.
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* Contribution au dosage photomé
trique de l ’aneurine sous forme de bleu 
de Prusse ; R e i n d e l  F. e t  H a b e r s b r u n -  
n e r  H. (V il. Horm., 1943, 4, n» 4, 306-314). 
—  A neurine +  ferricÿanure de K  —>- ferro- 
cyanure de K ; ferrocyanure de K + C laF e —>- 
bleu de Prusse, dosé au photom ètre  de 
Pulfrich. L ’erreur est de 10 0/0. La présence 
de grandes quantités de sucre réducteu r 
fausse les résu lta ts.

Action des vitamines hydrosolubles sur 
l ’inflammation séreuse; B e i g l b o c k  W . 
et B e r t s c h i n g e r  A. (K lin. Woch., 1943, 22,
249-254). —  L ’injection d ’histam ine, d ’allyl- 
am ine ou de form iate d ’allyle chez l ’anim al 
provoque la m ort de ces derniers p a r suite 
d ’une perm éabilité  anorm ale des parois 
capillaires e t de la dim inution de la q u an tité  
du  sang c ircu lan t à cause du  passage de 
grandes q u an tités de protides sériques à t r a 
vers ces parois. Essayée sur des an im aux  
ainsi tra ités , on constate  que l ’am ide nico- 
tin ique  ag it plus spécialem ent sur le tissu  
parenchym ateux , tan d is  que la v itam ine  C 
porte son action  su rto u t sur le tissu  conjonc- 
tif  e t que la lactoflavine occupe une place 
in term édiaire.

La vitamine B 1 est-elle capable de 
faire régresser les troubles nerveux 
graves consécutifs à l ’hypoglycémie pro
longée provoquée par l ’insuline? HÉ-
d o n  L. e t L o u b a t i è r e s  A. (Bull. Soc. Chim. 
biol. [Trav.], 1941, 23, 1052-1056). —  Les 
au teurs ad m e tten t que l’aneurine in te rv ien t 
pour restau re r l’a lté ra tion  fonctionnelle pro
du ite  par l’hypoglycém ie insulinique pro
longée.

* Teneur en riboflavine de quelques 
fruits pris comme types; L a n f o r d  C.  S . ,  
F i n k e l s t e i n  B .  e t S h e r m a n  H. C. (J. 
N utril., 1941, 21, 175-177). —  Ce son t les 
Pom m es, Poires, Oranges, Pam plem ousses, 
Tom ates, B ananes; m éthode de dosage 
biologique.

* Étude sur la riboflavine et la  thia
mine présentes dans le contenu de la 
panse du bétail; H u n t  C. H ., H i c k  C. H., 
B u r r o u g h  E. W ., B e t h k e  R. M.,̂  S c h a l k
A. F. e t G e r l a u g h  P. (J . N utril., 1941, 
21, 85-92). —  La synthèse  de la riboflavine 
e t de la th iam in e  e s t réalisée dans la panse 
de la Vache lorsque celle-ci reçoit un  régime 

•alim entaire composé de Maïs, de Foin et 
enrichi en protéines.

* T raitem ent des symptômes de la 
maladie du blanc d'œuf p ar des acides 
gras de graines oléagineuses et par la 
vitamine B«; M a c  K a y  E. M. e t  B a r n e s  
R. H . (Proc. Soc. exp. Biol., N . Y ., 1941, 
46 , 353-357). —• Les troubles provoqués 
chez le R a t albinos p a r l ’ingestion  de blancs 
d ’œufs desséchés se développen t plus len
tem e n t si 10 0/0 des graisses de la ration 
so n t form és de graines oléagineuses; les 
sym ptôm es d isp a ra issen t com plètem ent si 
la v itam in e  B , e st a jou tée  a u x  graines.

Sur la  vitamine C dans l ’estomac, 
l ’intestin , le foie et le pancréas de 
l ’Homme adulte; W a l l r a f f  J .  (Klin. 
Woch., 1943, 22, 591-592). —  L ’auteur 
étud ie  p a r la m éthode histochim ique la 
rép artitio n  de l’acide ascorbique dans les 
différentes p a rties  de l’estom ac (épithélium, 
glandes, pylore, card ia), de l’in testin  (épi
thélium  des villosités, duodénum , iléon), 
du foie e t du pancréas.

* De la  présence de certaines subs
tances protectrices de la  vitamine C 
dans le jus d ’O range; V i t t e - C o u s t o u  
(Bull. Trav. Soc. Pharm. Bordeaux, 1942, 80, 
n° 3, 114-118). —  Ces substances, qui jouent 
vis-à-vis de l ’acide ascorbique le rôle d’an
tioxygènes, ne se ra ien t au tre s  que les subs
tances pectiques.

Sur l ’adsorption de la  vitamine C;
K u h n  A. e t  G e r h a r d  (Kolloid Z ., 1943, 
103, 130-135). —  Le ch arb o n  adsorbe l’acide 
ascorbique en l ’o x y d an t, e t l ’adsorption ne 
su it pas la  loi de Boedecker. U n traitement 
préalable avec des réd u cteu rs  (sulfite ou 
hydrosulflte  de Na) em pêche l ’oxydation. 
Sur le charbon  tra i té  à 1 hydrosulflte, l’ad- 
so rp tion  de l ’acide ascorb ique e t de l ’acide 
déhydroascorbique su it la  loi de Boedecker 
x  =  K  (c-x)n avec K  =  2,05 e t n =  0,798 
pour l ’acide déhydroascorbique, K -r 2,3 et 
n s- 0,8 pour l ’acide ascorbique. La floridine, 
la  ben ton ite , la franconite  n ’adsorbent pas 
l ’acide ascorbique en so lu tion  métaphospho- 
rique, m ais l ’oxydent.

Étude des propriétés antiscorbutiques 
de l ’acide 2-céto-/-gulonique ; B a l l  E. G.
(J . biol. Chem., 1940, 134, 177-180). — Les 
expériences m o n tren t que cet acide est 
beaucoup m oins actif que l ’acide ascorbique. 
L ’ac tiv ité  trouvée  p o u rra it être due à la 
présence de traces d ’acide ascorbique.

* La pharmacologie de la  vitamine C ;
H a a s  H. T. A. (V il. u. Horm., 1942, 3, n08 3- 
4, 1665-1692). —  Nos connaissances actuelles 
co n cernan t la  pharm acologie de la vitamine 
C; son rôle dans la  fonction  des glandes 
endocrines e t  sa fonction  an titox ique . Très 
im p o rtan te  bibliographie (10 pages).

* Le m étabolism e de la  vitamine C. 
Taux dans le sang et élimination, en 
relation avec la saturation de l'orga
nisme Pf1" acLministration buccale;
G o h r  H. e t T i i i e k o t t e r  B. ( Vit. u. Horm.,
1942, 3, n°» 3-4, 196-205). — É tu d e  de l ’as-
corbiném ie chez des su je ts n o rm au x  e t ma
lades, a v a n t e t  après sa tu ra tio n . Délais du 
re to u r à  1 é ta t  norm al.
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* Avitaminose C dans les anémies per- 
11 ï nicieuses « insensibles an traitem ent »

par les extraits de foie ; D y k e  S.  C .  e t  
'V’j ï  V i d a  B. L. D. (Lancel, 1942, 243, 278-280). 
“ v: —  Preuves du rôle im p o rtan t joué pa r l ’avi- 
%  tam inose G dans l ’inefllcacité du tra item en t.

if V;
«M * Vitamine C naturelle ou synthétique 
»(fc; dans l ’alimentation du nourrisson; Bis- 

c h o f f  H. e t M u l l e r  K. (Dlsch. med. Wschr., 
1942, 68, 1258). —  É tude de 17 enfants de 
4 à 17 mois recevan t du la it e t des farines, 

f4*5tj e t  dont les uns absorben t en outre de fortes 
etjj doses de v it. C, les au tres une ra tio n  de 

t*tî, carottes; ces derniers résistent m ieux aux 
¡1 î infections, e t ne p résen ten t aucun signe d ’avi- 

t e  p » ,  taminose, bien q u ’au bou t de 5 mois le 
dion d ; déficit en v itam ine C soit d ’environ 2.000 m g; 
peut ^ les carottes leu r apporten t sans doute  des 
s dtp. éléments m inéraux dont les enfants du pre- 

mier lo t son t fâcheusem ent privés. Il semble, 
rapl) con tra irem ent à d ’autres résu lta ts, que la 
iajr dose quotidienne de 8 mg de v itam ine G 

doive ê tre  considérée comme suffisante.
r®oa--. * Recherches sur la richesse du pla-

i?r P centa et du fœtus en vitamine G au cours 
_ des premiers stades de la grossesse; 

y , *  M o l l e r - C h r i s t e n s e n  E .  (V it. u. Horm., 
1942, 3, n oa 3-4, 193-195). —  La ten eu r en 
v itam ine C du placenta de la 10e sem aine 
e st de 50 0/0 plus élevée que celle du p lacenta 

:: à  term e. Le fœ tus est plus riche que le pla-
centa. Taux de la  v itam ine dans le sang des 
Femmes gravides.

:."(y * De l ’action antiscorbutique de l ’ester
,,™ méthylique de l ’acide 2-céto-l-gulo- 
ï1®: nique; E e k e l e n  M. e t V a n  D e r  L a a n  

' *  P. J. (Arch. néerl. Physiol., 1943, 27, 182- 
194). — A lim entation de Cobayes avec un 

l®“1 régime sans v itam ine G, additionné d ’acide 
ascorbique ou de m éthyl-céto-gulonate. 
L ’activité du second de ces corps a tte in t 
1/4 à 1/8 de celle de l ’acide ascorbique. 

3 r‘f- Dosage de l’acide ascorbique re je té  dans les 
urines par un Homme satu ré  d ’acide ascor- 
bique e t recevant, soit ce t acide, so it du 

. " m éthyl-céto-gulonate. Mêmes proportions 
- 1-" entre les deux corps que pour le Cobaye. 
®  A 37° e t à pH  7, le m éthyl-céto-gulonate peu t 
> se transform er en acide ascorbique. 

y d i O S
petit * Les oxalates, inhibiteurs de l ’oxy-
loidefe dation de la vitamine C ; H o i t i n k  A. W . 
Bel»-' J. H. (Acla brev. neerl. Physiol., 1943, 13, 
¡que,S; n° 1-3, 11-13). —  La présence d ’oxalate 
jiî.Ü-1 neutre de Na ou de K en proportions mini- 
n’adiî:-’ mes (0,001 0/0) re ta rde  n e ttem en t la dispa- 
ihb# rition de l’acide ascorbique de sa solution 

aqueuse.

itisaib * Détermination approximative de la
tus; Bffl teneur du liquide céphalo-rachidien 
ir.ÿ,- en vitamine G et ses dérivés ; B e z s s o -  

n o f f  N. e t L e r o u x  H. (C. R. Soc. Phys. biol., 
Fr., 1943,17, 58-60). —  R ésultats de dosages 

jjjil de vitamine G au dichlorophénol-indo- 
phénol, au bleu de m éthylène e t au réactif 
de Bezssonoff. Les données se rap p o rtan t 

, . aux malades, sans caractériser la m aladie, 
irtl! reflè ten t les changem ents subis p ar le m éta- 

" bolisme de la v itam ine C.

* Action d ’une dose unique d ’acide 
ascorbique sur l ’évolution du scorbut

' - expérimental; M o u r i q u a n d  G. e t E d e l  V. 
0  (C. R. Soc. Biol., 1943, 137, 490-491). —

, L ’adjonction d ’une dose unique e t forte 
titi^ (50 mg) d ’acide ascorifique au régime scorbu- 
[0 W tigène perm et de re ta rd er considérablem ent 
idilt l’évolution dystrophique du scorbut e t de 
a J® prolonger d ’un bon tiers la vie des Cobayes. 
Kl*
bléI*; * Application de la méthode chrona-
«jK! ximétrique à l ’étude du rachitism e;
F«* L e c o q  R . ,  G h a u c h a r d  P .  e t  M a z o u é  H .
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(Pr. mèd., 1943, 51, 559-560). —  La dimi
nu tion  de la chronaxie m usculaire e t l’exagé
ra tion  de la chronaxie nerveuse avec égali
sation  des antagonistes est un  te s t précoce 
de la précarence en v itam ine D.

* Effet de l ’A. T. 10 (dihydrotachy- 
stérol) sur le rachitism e des Rats, 
provoqué par des régimes riches en 
calcium et pauvres en phosphore ;
S t o h l  A. T. e t  F a r b e r  S. (J . N utril., 1941, 
21, 147-154). —  L ’A. T. 10 agit sur le m éta
bolisme de Ga e t de P ; il p rév ien t l’apparition  
du rachitism e expérim ental des R ats nourris 
avec des alim ents riches en Ga e t pauvres 
en P.

* La vitamine E est-elle une vitamine 
spécifique de la fécondité? C a e h t g e n t G .  
(V it. u. Horm., 1943, 4, n» 4, 227-273). —- 
Conséquences biologiques de la carence en 
v itam ine E. In terven tion  de cette  vitam ine 
dans le fonctionnem ent de l ’hypophyse, de 
l’ovaire, dans les processus de phosphory
lation, dans le m étabolism e des glucides.

* Déficience en vitamine E avec 
complications chez le Lapin ; ses relations 
avec la toxicité de l ’huile de foie de 
Morue; M a c k e n z i e  C. G., M a c k e n z i e  
J . B. e t M a c  C o l l u m  E. V. (J. N utril., 1911, 
21, 225-234). —- La déficience en v itam ine E 
chez le L apin provoque des lésions des 
muscles volontaires'; ces lésions son t p ré
venues par l’a tocophérol syn thétique. 
L ’action préventive du tocophérol est 
inhibée lorsque la vitam ine E e t l ’huile de 
foie de Morue son t adm inistrées oralem ent, 
ou lorsque l ’huile est ajoutée aux  alim ents.

* Sur l ’absorption du tocophérol (vita- 
m in eE )p arleR at; E n g e l  C. e t H e i n s  J .  T. 
(Acla brev. neerl. P hysio l., 1943, 13, 
n° 1-3, 37). —  Il en  est du tocophérol comme 
du caro tène; il est m ieux absorbé à pa rtir  
de l’huile de germe de Blé qu ’à p a rtir  de la 
p lante  même.

* Sur la teneur du sérum  sanguin en 
vitamine E au cours de la grossesse et 
dans le post-partum  ; V a r a n g o t  J j ,  C h a i l -  
l e s  H. e t R i e u x  N. (C. R . Soc. Biol., 1943, 
137, 393-394). —■ Accroissement de la teneur 
du sérum  en tocophérol au cours de la 
grossesse (0,32 mg, au lieu de 0,22, 10 jours 
après l’accouchem ent).

* La répartition de l ’acide pantothé- 
nique dans certains produits d ’origine 
naturelle; J u k e s  T. H. (J. N utril., 1941, 
21, 193-200). —  Teneurs de 68 produits, 
évaluées par une m éthode biologique (Pou
lets).

* L ’effet du régime alimentaire sur 
la teneur des œufs en acide pantothé- 
nique; S n e l l  E. E ., A l i n e  E., C oucn J. R. 
e t P e a r s o n  P. B. (J . N utril., 1941, 21, 
201-205). —  Teneur d irectem ent propor
tionnelle. à celle des alim ents ingérés.

Sur les relations entre l ’acide nicoti- 
nique et l ’aneurine; V a l e r i  C. M. (K lin. 
Woch., 1943, 22, 391-392). —  Sous l ’action  
de fortes doses d ’aneurine on constate la 
d im inution  de l ’élim ination urinaire de 
l ’acide nicotinique, ainsi que sa dim inution 
dans les liquides in terstitie ls des divers 
organes où cette  v itam ine se trouve en 
réserve.

Études sur l ’action antiallergique de 
la vitamine P  (citrine). II ; H u l l s t r u n g  H. 
e t H a c k  K. (Z. Immünilalsforsch., 1943, 
103, 325-344). —  Les au teurs con sta ten t 
l’action  antiallergique de la citrine vis-à-vis
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de l’inflam m ation due à la sensibilisation
des Cobayes par le badigeonnage avec du 
dinitrochlorobenzène.

* Absorption de la 2-méthyl-1.4- 
naphtoquinone et du phtiocol par des 
Rats porteurs d ’une fistule biliaire;
M o r s e  L. M . e t S c h m i d t  C. L. A. (Proc. 
Soc. exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 415-417). —  
Les deux substances son t absorbées p ar le 
trac tus intestinal de R ats porteurs de fistules, 
sans que l’acide désoxycholique so it néces
saire pour cette  absorption.

* Recherches sur l'action anti-aller
gique de la vitamine P (citrine). I I ;
H u l l s t r u n g  N. e t  H a c k  K. (Z. Im m un. 
Forsch., 1943, 103, 327-345). —  L ’inflam 
m ation cutanée allergique, provoquée chez 
le Cobaye par badigeonnage au  din itro- 
chlorobenzol, est modifiée ou supprim ée 
par adm inistration  de citrine p en d an t la 
sensibilisation.

* La vitamine P .P .  dans les liquides 
organiques. Contribution expérimentale : 
le dosage dans le liquide céphalo- 
rachidien; C a z z u l o  C. L. (V it. u. Horm., 
1943, 4, n° 4, 274-332). —  Dosage photo
m étrique après défécation e t action de 
CNBr. Le ta u x  « norm al » serait de 0,16 
à 0,20 y par cm 8. R apport nul avec le taux 
de l’album ine e t avec la présence de cellules.

* Excrétion de l ’acide nicotinique dans 
la pellagre; B r i g g s  A. P. (Proc. Soc. 
exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 374-378). —  
L ’excrétion urinaire d ’acide nicotinique 
des pellagreux n ’est pas no tab lem ent diffé
ren te  de celle de sujets norm aux.

* Inhibition par la sulfapyridine de 
l'action curative de l ’acide nicotinique 
chez le Ghien; W e s t  R. (Proc. Soc. exp. 
Biol., N . Y ., 1941, 46, 369-371). —  Chez un 
Chien carencé en acide nicotinique, l’addition 
aux  alim ents d ’un mélange d ’acide nicoti
nique e t de sulfapyridine ne provoque pas 
le re to u r à l’é ta t norm al assuré p ar l’addition 
du seul acide au régime.

L’ion salicylique inhibiteur spécifique 
de l ’acide pantothénique ; I v a n o v i c s  G. 
(Zslchr. f. physiol. Chem., 1942, 276, 33-55). 
— L ’action  an tisep tique de l ’ion salicylique 
est due à  l’action  inhibitrice de cet anion 
su r la synthèse d ’acide pan to thén ique p ar 
les bactéries, comme le m ontre un  ensemble 
d ’expériences poursuivies su r le colibacille, 
sur Proteus Morgan  e t sur Staphylococcus 
aureus. Elle est, en effet, contrebalancée par 
la présence non seulem ent de ce corps, m ais 
p ar un  des constituan ts de celui-ci, l’acide 
a, v-dioxy-8, 3-d im éthylbutyrique (ou sa 
lactone), la (5-alanine é ta n t à cet égard 
inactive. Le colibacille synthétise  l’acide 
pan to thén ique en q u an tité  plus grande à  
p a rtir  d ’un hydro lysat de caséine que de 
glycocolle e t de sels am m oniacaux comme 
source de N.

L ’acide p-aminobenzoyl-Fglutamique, 
antisulfamide dérivé de la  vitamine H' ;
A u h a g e n  E. (Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 
277, 197-204). —  In  vitro, l ’acide p-am ino- 
benzoyl-/-glutam ique est un  antisulfam ide
8-10 fois plus énergique que l’acide p-am ino- 
benzoïque sur Slreptobaclerium plantarum ;. 
les isologues où l ’acide g lutam ique est rem 
placé p ar l ’acide aspartique, le glycocolle, 
la leucine, la glycylglycine son t inactifs. 
A très forte dose, ce p rodu it gêne la crois
sance de la bactérie, mais moins fo rtem ent 
que l’acide p-am inobenzoïque.

Sur la  spécificité de structure liée à 
l ’action hémorrhagiqu© de la 3.3'.
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m éthylène-bis-(4-oxycoumarine) ; J a n 
s e n  K. F. e t J e n s e n  K. A. (Zischr. f. phy
siol. Chem., 1942 277, 66-73).— La 3.3'-m é- 
thylène-6zs-(4-oxycoum arine) ou dicoum a- 
rine d ’origine alim entaire (après , ingestion 
de Mélilot) augm ente fo rtem en t le tem ps de 
coagulation  (Campbell e t  Link) chez le 
Lapin. La 3.3 '-éthylidène-bis-(4-oxycoum a- 
rine) e st à cet égard m oins active e t d ’au tres 
dérivés possédant certains élém ents de s tru c 
tu res  identiques (m éthylène-bis-dim éthyldi- 
hydro-résorcine-2 .2' - m éthylène - bis - indane - 
dione, etc...) son t inactifs.

Sur une substance antiuranique, le 
facteur V qui protège le rein de l ’action 
nocive de l ’urane et modifie l ’excrétion 
de celui-ci; V a c i r c a  F. (Zslchr. f. physiol. 
Chem., 1943, 278, 169-174). —  Le filtra t 
des cu ltu res .d e  bacille d iph térique formolé 
protège le R a t e t le Cobaye contre l ’in tox i
cation  p a r les sels d ’u ran ium ; ceux-ci, 
in jectés à dose m ortelle ne son t plus nocifs 
quand  on les adm inistre  m élangés au filtra t 
formolé ou quand  celui-ci e st injecté peu 
après. Les an im aux  a y an t reçu le » facteu r 
V  » an tiu ran ique  p résen ten t une forte aug
m en ta tio n  de la vitesse d ’excrétion rénale 
de l’uranium , ce qui explique partiellem ent 
son action ; néanm oins divers d iurétiques 
(purines ou dérivés m ercuriques) ou a n ti
d iu ré tiq u es (hypophyse) son t sans influence 
su r la tox ic ité  de l’urane, en sorte que le 
m écanism e d ’action  du « facteu r V » demeure 
obscur.

H O R M O N E S- A N T IG È N E S -  A N T IC O R P S .
L’influence des substances œstrogènes 

sur l ’ovaire de Rates non-adultes hypo- 
pbysectomisées ; G a a r e n s t r o o m  J .  H.
(Proc. Amsterdam, 1942, 45, 953-959). —  
L’ad m in istra tion  de substances œ strogènes 
à des R ates hypophysectom isées non- 
adu ltes provoque une croissance de petits 
follicules n ’a tte ig n an t q u ’une grandeur de
250-400 e t ne se transfo rm an t jam ais en corps 
jaunes. Si l ’on adm inistre  sim ultaném ent des 
substances œstrogènes e t de l ’horm one gona- 
dotrope hypophysaire, le poids de l ’ovaire 
augm ente plus qu ’après l ’adm in istra tion  
unique de cette  dernière. Bien que de même 
na tu re  en apparence, cette  influence syner
gique de l ’œ strone est plus faible que l ’action 
de l ’horm one gonadotrone.

Sur l ’antagonisme entre la folliculine 
et l ’bormone du corps jaune; K o r p a s -  
s y  B. (K lin. Woch., 1943,22,445). — On cons
ta te  l ’action  inhib itrice de l ’horm one du 
corps jaune sur les m odifications de la m u
queuse vaginale de la Souris tra itée  par la 
folliculine.

Action d ’un cristal d ’œstradiol greffé 
sous la peau chez la Femme castrée ; G ie-  
s e n  W. {Klin. Woch., 1943, 22, 516-518). — 
L ’au teu r a y an t im plan té  sous la peau d ’une 
Fem m e castrée un  c ris ta l.d ’œ stradiol pesant 
100 mg, la q u a n tité  résorbée en 680 jours 
a été de 72,4 mg. La q u an tité  résorbée au 
cours de chaque cycle m enstruel est de 3 mg.

* La corticosterone et ses esters ; K ui- 
z e w g a  M. H. e t  C h a r t l a n d  G. F. (Endocri
nology, 1940, 27, 647-651). —  Essai de dif
férents esters.

* Effet de la  cortine et de l ’ion Na 
chez l ’animal surrénalectomisé ; H a r t 
m a n  F. A., L e w i s  L. A., G a b r i e l  J . E ., 
S p o o r  A. J .  e t  B r o w n e l  K. A. {Endocrino
logy, 1940, 27, 287-296). —  La cortine e t 
l ’ion Na suffisent l ’un  e t l ’au tre  à m aintenir 
en  vie les Chats surrénalectom isés. La cortine 
favorise l ’action  de Na. Analyse de ces 
actions chez le Chien.
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* Effet de deux substances voisines de 
la cortine sur le poids et la capacité de 
travail des Rats surrénalectom isés; {En
docrinology, 1940, 2 7 ,  297-304). —- D eux 
dérivés proches de la désoxycorticostérone 
o n t une action  supérieure à cette  dernière, 
su r la force m usculaire. In té rê t des associa
tions thérapeu tiques.

* Action de l ’extrait cortico-surrénal 
sur la phosphatase du sérum  dans le 
rhum atism e chronique ; W a t s o n  E. M.
(Endocrinology, 1940, 2 7 ,  521-522). —  Une 
augm entation  de la phosphatase  a été 
trouvée chez la p lu p a rt des su je ts exam inés 
p our rhum atism e chronique non  spécifique. 
L ’ad m in istra tion  d ’e x tra it  surréno-cortical à 
de tels su je ts a été suivie d ’une réduction  
de la  phosphatase  e t  d ’un soulagem ent 
sym ptom atique . Ces données expérim entales 
confirm ent la possibilité de l ’existence d ’une 
in te rre la tion  fonctionnelle en tre  les p a ra th y - 
roïdes e t  la  surrénale.

* L ’action de l ’acétate de désoxycorti
costérone sur le diabète latent provoqué 
par le « Praephyson » chez l ’Homme;
K o e h l e r  V. e t F l e c k e n s t e i n  A. {Klin. 
W schr., 1943, 2 2 ,  18-19). —  L ’acé ta te  de 
désoxycorticostérone m ain tien t dans des 
lim ites physiologiques l ’exagération  de l ’hy 
perglycém ie provoquée, consécutive à l ’a d 
m in istra tion  de « P raephyson  ».

* Action lutéinisante de l ’acétate de 
désoxycorticostérone chez la Chatte cas
trée surrénalectomisée ; L e a t h e m  L. H. 
e t  C r a s t s  R. C. (Endocrinology, 1940, 2 7 ,  
283-286). —  L ’action  lu té in isan te  chez la 
C hatte , après adm in istra tion  de benzoate de 
folliculine, e st com parable à l ’action  obtenue 
avec la  progestérone,

* Action de l ’acétate de désoxycorti
costérone sur le m aintien de la gros
sesse chez la Chatte gestante castrée ;
G r o s  G . ,  B e n o i t  Y . ,  K e t h  R .  e t P a r i s  C. 
(C. R . Soc. B iol., 1942 ,136, 749-750). —  A ux 
doses utilisées (5 puis 10 mg par jour), 
l ’acé ta te  de désoxycorticostérone sem ble 
pouvoir suppléer le corps jaune  gestatif dans 
sa fonction essentielle.

* Sur l ’action folliculaire et lutéinique 
de l ’acétate de désoxycorticostérone chez 
la  Chatte castrée; G r o s  G . ,  B e n o i t  Y . ,  
K e h l  R .  e t P a r i s  R .  (C. R . Soc. B iol., 1942, 
136, 533-534). —  L ’adm inistration  d ’acé ta te  
de désoxycorticostérone, à des doses judic ieu
sem ent choisies, fa it ap p ara ître  chez 1 a C hatte  
adu lte  castrée, au repos sexuel com plet, des 
transform ations u térines rap p e lan t soit l ’ac
tion  de la folliculine, so it celle de la proges
térone.

* Influence de l ’acétate de désoxycor
ticostérone et de la progestérone sur la 
diffusion du sodium et du chlore dans la 
cavité péritonéale ; C a n r a t o w  A. e t  R a -  
k o f f  A. E. {Endocrinology, 1940, 2 7 ,  652- 
656). —  L ’injection  in tra-péritonéale  d ’une 
solution de dextrose chez le Chien p roduit, 
après injection de corticostérone ou de pro
gestérone, un  passage rapide de Cl e t  de Na 
vers la cav ité  péritonéale; ra p p o rt de cette  
réaction  avec la baisse de l ’é lim ination 
rénale.

Action comparative de l ’acétate de 
désoxycorticostérone et de la  progesté
rone chez le Rat décapsulé; E m e r y  F.
E. e t  G r e c o  P. A. (Endocrinology, 1940, 2 7 ,  
n° 3, 473-476). —- Il a été m ontré  que su r 
un  même lo t de R ats décapsulés e t  m aintenus 
dans les mêmes conditions, la  progestérone 
e t  l ’acé ta te  de désoxycorticostérone son t 
d ’une efficacité égale q u a n t au prolongem ent
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de la vie e t  à l ’accroissem ent du poids. 1 mg 
d ’acé ta te  dë désoxycorticostérone, p ar voie 
in tra-m usculaire  quotid iennem ent, est la dose
nécessaire e t  suffisante.

* Effet du propionate de testosterone, 
du benzoate d ’œstradiol et de l ’acétate 
de désoxycorticostérone sur les reins des 
Rats adultes; L u d d e n  J. B., K r u e g e r  E. 
e t W r i g h t  I. S. (Endocrinology, 1941, 
28, 619-623). —  Chacune de ces trois 
substances, adm inistrée en q u an tité  suffi
san te, p ro d u it une au g m en tatio n  du poids 
des reins des R ats adu ltes, des deux sexes; 
c ’est le prop ionate  de testostérone qui pro
d u it le plus fo rt accroissem ent. La testo
stérone (propionate) e t  la désoxycorti
costérone (acétate) p rodu isen t une augmen
ta tio n  de la substance rénale, tandis que 
l ’œ stradiol (benzoate) en tra îne  simplement 
une ré ten tio n  de liquide dans les tissus du 
rein.

* L ’effet de la prégnéninolone et de 
composés stéroïdes voisins sur le déve
loppement sexuel de Lebistes reticu- 
latus ; E v e r s o l e  W . J . (Endocrinology, 
1941, 28, 603-610). —  L ’adm inistration de 
pregneninolone a u x  jeunes Lebisles détermine 
dans les d eux  sexes un  développem ent pré
coce des caractères sexuels secondaires cf et 
p rév ien t le développem ent des caractéris
tiques Q ; ce composé déterm ine une 
m atu ra tio n  testicu la ire  précoce e t une inhi
b ition  ovarienne. L a progestérone, l’acétate 
de désoxycorticostérone, l’e x tra it de cortex 
surrénal, e t le prégnandiol se son t montrés 
sans effet su r le développem ent des caractères 
sexuels de ce Poisson.

* Sur l ’action teratogène de certaines 
hormones (démonstration) ; A n c e l  P. et 
L a l l e m a n d  S. (C. R . Soc. Phys. biol., Fr., 
1943, 17, 61-62). —  Absence complète ou 
presque com plète de l ’am nios chez des 
em bryons de Poulet, ob tenue  avec la dose 
la plus favorable dans 40 0/0 des cas avec le 
perandrone, 60 0/0 avec la désoxycortico
stérone, 64 0/0 avec le lutogyl. Parmi 
80 au tres substances, seule la trypaflavine 
a donné des résu lta ts  analogues. Les em
bryons anam nio tes n ’a tte ig n e n t la seconde 
m oitié de l’incubation  q u ’avec la désoxy
corticostérone.

* Les androgènes et la  spermato- 
génèse chez le R at; C u t u l y  E .  (Anal. Rec., 
1941,79, s u p p l .n “ 2, 16). —  Les résultats des 
injections de p rop ionate  de testostérone 
enseignent que la gonadotrophine hypo
physaire n ’in te rv ien t q u ’à une certaine 
période de la m a tu ra tio n  des gamètes; à 
p a rtir  d ’un certa in  stade, to u te  l’évolution, 
y  com pris la fo rm ation  des spermatozoïdes 
peu t se produire en l ’absence du facteur 
hypophysaire, sous l ’influence de l’hormone 
Cf-

* Taux d ’absorption relatifs des com
prim és de quelques hormones cristal
lisées; F o r b e s  T. R. (A nal. Rec., 1941, 79, 
suppl., n° 2, 22). •—• 90 0/0 du comprimé, 
calibré, o n t été résorbés en 26 jours (désoxy
corticostérone), 31 jours (testostérone), 36 jours 
(m éthy ltestostérone, 51 jours (stilbœstrol) 
88 jours (progestérone).

* Taux d ’absorption des substances 
androgènes et œ strogènes, sous forme 
libre et estérifiée, à p a rtir  de tablettes 
implantées dans le tissu  sous-cutané;
E m m e n s  C. W . (Endocrinology, 1941, 28, 
633-642). ■ Les tab le tte s  de testostérone
e t de ses esters, d ’œ striol, d ’œ stradiol et 
de ses esters son t absorbées à un taux 
re la tivem en t co nstan t. L ’estérification  pro-
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voque un ra lentissem ent de l’absorption, 
sauf dans le cas du d ipropionate d ’œstradiol 
qui est absorbé plus rap idem ent que l ’œ stra- 
diol libre. Irrégularité de l ’absorption du 
diéthylstilbœstrol.

!U

Ilîtî

* Inactivation du propionate de testo- 
stérone chez la Rate normale ; B i s k i n d  G. R. 
(Proc. Soc. exp. Biol., N . Y., 1941, 46, 
452-453). — La présence de comprimés de 
propionate de testostérone dans le tissu sous- 
cutané provoque l’anœstrus. Ce corps est 
sans action si on l’implante dans la R ate  
ay an t une circulation porte intacte. Mais si 
le sang splénique, chargé en propionate 
passe dans la circulation générale sans passer 
par le foie, l’œstrus est inhibé.

Istré

Le développement de l'u térus sous 
l'influence des hormones folliculaires 
et des stilbènes œstrogènes ; Huf E.
(Arch. exp. Palh. Pharm., 1941, 197, 415- 
425). — Étude com parative du développe
m ent de l ’utérus sous l ’influence du dihydro- 
xydiéthylstilbène, de son dipropionate, de 
l'œ strone et du benzoate d ’cestradiol. Le 
dipropionate du d ihydroxydiéthylstilbène 
est le produit le plus actif à ce point de vue.

(ffllfcU •
¿là Mesure de l'activité de l ’hormone 

corticosurrénale ; P e t r a n y i  G .  [Arch. exp. 
Palh. Pharm., 1941, 197, 409-414). —  L ’acti
vité  de l’hormone corticosurrénale peu t être 

.. ,, mesurée au moyen de l ’essai de l ’absorption  
d ’eau. On nrend comme nm'fA Sp caOa£ : d ’eau. On prend comme unité  de cette  

; hormone la quantité  qui, injectée en même
tem ps que l ’absorption de l ’eau, provoque 
une diurèse égale à la m oitié de la q u an tité  
de l ’eau absorbée. Cette m esure peu t être 

, t  faite en 3 heures.

»le Fi* Sur la question du passage de l'hor
mone post-hypophysaire dans le liquide
céphalorachidien après injection d ’his- 
tamine, ainsi que dans l ’urine chez
l ’animal pendant la soif; S i m o n  A. e t 

. G y u l a i  E. (Arch. exp. Palh. Pharm., 1941, 

.197, 370-376). — Après injection d ’histam ine 
“Z  °hez le R at anesthésié au  dial, on ne trouve 

dans le liquide céphalorachidien ni ocyto- 
cine, ni vasopressine, m ais peut-être  de 
l ’histamine. Oh trouve dans l ’ex tra it uri- 
naire du R at une substance vasom otrice 

« p dont l ’action est renforcée par la cocaïne. 
C’est un produit therm ostable.

Teneur du placenta en hormone 
„¡gonadotrope au cours des divers mois

- ,.de la grossesse; A u g u s t i n  E. (Arch. exp.
1941, 197, 292-304). —  La

$ j teneur du placenta hum ain  en hormone gona- 
. dotrope a tte in t 1.100-1.700 U. R. le 3» mois 

de la grossesse e t tom be à 250-400 U. R.

Augmentation de l ’activité des glandes 
thyroïdes chez les poïkilothermes m é
tamorphosés sous l ’action de l ’hormone 
thyréotrope; L a n c z o s  A .  e t A t s  M. (Arch. 
exp. Palh. Pharm., 1941, 197, 123-129).

* La place de l ’acétate de désoxycor- 
ticostérone dans le métabolisme normal 
et pathologique des glucides. II. L ’in
fluence de l ’acétate de désoxycortico- 
stérone sur la glycémie normale, après 
surcharge; K o h l e r  V. e t F l e c k e n s t e i n  A. 
(Dlsch. Arch. K lin . Med., 1943, 191,
n° 3, 248-266). —  Épreuve d ’hyperglycémie 
provoquée chez des sujets jeunes e t âgés. 
Actions synergiques de l’insuline e t de la 
désoxycorticostérone, la première in te rvenan t 
dans le transport, la seconde dans la com bus
tion intracellulaire des glucides, et, en outre, 
dans la résorption intestinale.

* L'isoandrostérone en tant que m éta- 
bolite de la testostérone chez l'Homme;
D o r f m a n  R. I. (Proc. Soc. exp. Biol., N . Y., 
1941, 46, 351-353). — Suite d ’une série de 
recherches sur le métabolisme de la testo 
stérone chez l ’Homme.

* Les substances œstrogènes natu
relles et synthétiques. Leur métabolisme 
dans l ’organisme et leur action toxique;
K e m p  T. e t  P e d e r s e n - B e j r g a a r d  K. (Acla 
palh. microbiol. scand., 1943, 20, n° 3, 552- 
559). —- Le foie dégrade les substances 
naturelles, non les substances synthétiques. 
R apport ex is tan t entre les doses actives 
per os e t  p ar voie parentérale dans les diffé
ren tes espèces. Absence de toxicité  de doses 
même non physiologiques.

* Résultats négatifs des recherches 
de glucuronidate de pregnandiol sodé 
dans l ’urine de Taureau; S t r i c k l e r  H . ,  
W a l t o n  M. e t W i l s o n  D. (Proc. Soc. exp. 
Biol., N . Y ., 1941, 48, 37-38). —  L ’urine, 
ex tra ite  de vessies de T aureaux e t de Bœufs 
a b a t tu s ,  a v a it  été traitée  p a r la m éthode 
de Venning.

* L ’accroissement de l ’activité œstro
gène de l ’urine humaine après hydrolyse 
avec le zinc chlorhydrique ; S m i t h  O. W., 
S m i t h  G. V. S. (Endocrinology, 1941, 28, 
740-746)„ •— L ’addition  de poudre de Zn 
à l’urine, pendan t son hydrolyse avec HC1, 
accroît de 1,5 à 12 fois l ’activ ité  œstrogène.

* La séparation des stéroïdes œstro
gènes se trouvant dans l ’urine des 
enceintes (sic) par la méthode chroma- 
tographique; H e i n t z b e r g e r  H .  C. (Acla 
breu. neerl. Phgsiol., 1943, 13, n° 1-3, 41). ■— 
La m éthode décrite peu t s ’appliquer en grand 
e t l’on a ainsi réussi à isoler, de l ’urine de 
Fem mes enceintes, l’œstriol pur sans œ strone 
ni œstradiol.

* L ’acétate de désoxycorticostérone 
a-t-il une action androgène? P a s c h i k s  
K. E. (Proc. Soc. exp. Biol., N . Y ,  1941, 
46, 336-338). —■ Il ne provoque ni mitose 
dans la p rosta te  e t la vésicule séminale du 
R a t castré (m éthode de Fleischm ann), ni 
croissance de la crête du Poulet (m éthode 
de Frank). Il n ’a donc aucune action 
androgène.

* Quelques recherches sur la  crois
sance et sur le métabolisme des glu
cides; V a a l  O. M. de (Acla brev. neerl. 
Phgsiol., 1943, 13, n ” 1-3, 42-43). —
Un facteu r de croissance extrêm em ent 
purifié (G. R. 206) est sans effet diabéto- 
gène. La véritable horm one de croissance 
(horm one chondrotrope) n ’est donc certa i
nem ent pas identique au facteur qui, dans les 
expériences de Bomskov, fa it baisser la 
teneur du foie en glycogène.

vers le 108 mois.

* La glande thyroïde, est-elle impor
tante pour l ’action hyperthermisante de 
la tétrahydro-p-naphthylamine ; T e n
C a t e  J .  e t K n o p p e r s  A .  T .  (Arch. néerl. 
Phgsiol., 1943, 27, 133-144). —  Comparaison 
de R ats norm aux, thyroïdectom isés e t rece
v a n t des injections de thy raxon  ou de 
thyroxine, thyroïdectom isés sans injections 
ultérieures. R ecevant de la t-p-n  à la dose 
de 0 g 0045/100 g, à 28°, les deux premières

catégories réagissent par l ’hypertherm ie, la 
troisième par l ’hypotherm ie. La t-p-n  agit 
donc sur des tissus recevant une des hormones 
utilisées, mais sans passer par l ’in term édiaire 
de la thyroïde même. .

* Effet du stilbœstrol sur le début de 
la gestation; B u r d i c k  H .  O .e t V e d d e r  H .  
(Endocrinology, 1941, 28, - 629-632). —
L ’injection précoce de stilbœ stro l à des 
Souris gravides in te rrom pt la gestation 
iaccélération du passage des ovules dans les 
trom pes, effet toxique sur l ’ovule, régression 
des corps jaunes).

* La tétrahydro-p-naphtylamine et les 
glandes endocrines. II. L ’hypophyse;
K n o p p e r s  A. T. e t T e n  C a t e  J. (Arch. 
néerl. Phgsiol., 1943, 27, 224-234). —
A dm inistration de ce corps, à raison de
4,6 m g/100 g de R at, à 28°C. H ypertherm ie  
des R ats hypophysectom isés depuis quelques 
heures, ou depuis quelques semaines, mais 
ay an t reçu au préalable 5 y de thyroxine 
par jour. H ypotherm ie, au contraire , des 
R ats hypophysectom isés depuis plusieurs 
semaines. Cette hypotherm ie dépend donc 
de l’insuffisance thyroïdienne su ivan t l ’hypo- 
physectom ie.

* La tétrahydro-p-naphthylamine et 
les glandes endocrines. III. Les glandes 
surrénales ; K n o p p e r s  A .  T .  e t T e n  C a t e J .  
(Arch. néerl. Phgsiol., 1943, 27, 235-245).— 
Injection  de ce corps à raison de 4,5 m g/100 g 
de R a t à 28°. Dans les heures qui su iven t la 
surrénalectom ie, l’injection provoque une 
hypertherm ie sensible. L ’action hyperther
m isante ne dépend donc pas des surrénales. 
L ’injection à des su je ts privés de surrénales 
depuis plusieurs jours ne provoque en général 
aucun changem ent therm ique, sauf si les 
R ats son t tra ités à l’acé ta te  de désoxy
corticostérone. En ce cas, on o b tien t une 
hypertherm ie inférieure à celle des anim aux 
témoins.

Contribution à l ’étude des rapports 
entre l ’action antimitosique et la cons
titution des dérivés de la colchicine ;
L e t t r é  H. e t F e r n h o l z  H. (Zlschr. f. phg
siol. Chem., 1943, 278, 175-200). —  É tude 
de l’activ ité  de la colchicine, de ses dérivés 
e t  de divers p roduits sur les m itoses de tu 
m eurs expérim entales (ascitiques) de la Sou
ris. L ’action  antim itosique est liée à l’exis
tence du groupem ent d ’atom es sym pathico- 
m im étique : benzène-C -C -N , ce qui explique 
q u ’elle so it présentée non seulem ent p ar la 
colchicine e t de nom breux dérivés, mais 
aussi p ar la narcotine, dérivé de la té trah y - 
droisoquinoléine e t par d ’au tres dérivés 
de la 3-phényl-tétrahydroisoquinoléine. Un 
p rodu it de transfo rm ation  (m al défini) de 
l’adrénaline, actif sur les m itoses, renferm e 
sans doute les mêmes élém ents de struc tu re . 
A forte dose, le d ié thy lstilboestro l-e t l’œs- 
trad io l son t antim itosiques lorsqu’ils o n t été 
transform és en amines correspondantes, con

ten a n t le groupem ent -C eH 4-

Inhibition de la division cellulaire 
par les facteurs œstrogènes ; L e t t r é  H .  
(Zslchr. /. phgsiol. Chem., 1943, 278, 201-205). 
L ’a-phényl - 3 (p - m éthoxy  - phényl) éthyl- 
am ine, poison des mitoses le plus simple 
d on t l’action  est analogue à celle de la 
colchicine, est très voisine du dérivé du 
p-m éthoxystilbène a y an t fixé N H , su r la 
liaison éthylénique, ce qui perm et d ’envisager 
une re la tion  entre les corps œ strogènes e t 
les produits actifs sur les proliférations cel
lulaires. Le d iéthy lstilbœ stro l a rrê te  in vitro 
les mitoses des fibroblastes de P oulet; de 
même l’œ stradiol à forte concentration . La 
7-am inoœstrone est beaucoup plus active; elle 
peu t prendre physiologiquem ent naissance 
par action de N H , sur l ’équilibre e t constituer 
le dérivé des stérols rég lan t norm alem ent la 
division cellulaire.

Poisons des mitoses du groupe des 
stéroïdes; L e t t r é  H. (Zlschr. f. phgsiol. 
Chem., 1943, 278, 206-207). —  Action



an tim itosique (flbroblastes de Poulet in 
vitro) faible du 7, 17-diam ino-3 - oxyœ stra- 
diène-1.3, m ais non du 7-am ino-cholestérol 
e t  du  dérivé 17-m onoam iné de l ’équiline.

Sur l ’antagonisme entre le thymus et 
les glandes sexuelles; K o r p a s s y  B. (K lin . 
Woch., 1943, 2 2 ,  445). —  L ’in jection  sim ul
tanée, chez la Souris, de folliculine e t de 
divers ex tra its  de thym us n ’empêche pas 
l ’action  de l ’horm one sexuelle sur la m u
queuse vaginale, ce qui peu t être in te rp rê té  
comm e un  fa it con tra ire  à l ’hypothèse de 
l ’an tagonism e en tre  le th ym us et les glandes 
sexuelles.

Sur l ’origine et les propriétés du 
principe diurétique et chlorurique du 
lobe postérieur de l'hypophyse ; H o t o v y  R. 
(Arch. exp. Palh. Pharm., 1 9 4 3 , 2 0 2 ,  
219-227). —  Les au teu rs dém ontren t que le 
principe de l’orasth ine qui favorise la diurèse 
e t l’élim ination des chlorures provient, non 
pas du lobe antérieur, mais du lobe postérieur 
de l ’hypophyse. L ’hypophyse du Bœ uf e t 
du Porc est particu lièrem ent riche en p rin 
cipe chlorurique. L ’activ ité  d iu rétique ne 
p e u t être observée que dans l’hypophyse du 
Porc. L ’horm one thyréo trope  ne m anifeste 
aucune activ ité  d iurétique. Tous les ex tra its  
antéhypophysaires con tiennen t de l ’an ti- 
diurétine. L ’élim ination chlorurée sous l ’in
fluence de l’adm in istra tion  de l’orasthine, 
dépend de la teneur du corps en chlorures. 
Si ce tte  teneur est élevée, l ’action  de l’oras
th ine est considérable, si elle est faible, 
l ’orasth ine reste  inefficace.

Développement m am m aire et lacta
tion chez le R at; U y l d e r t  I .  E . (Arch. 
inl. Pharmacodyn., 1943, 6 9 ,  114-125). —  
Le tra item en t des R ats femelles non gravides 
p ar l’œ strone ou l’équilénine (200-400 ng par 
jour) provoque le développem ent m am m aire, 
ainsi que la form ation du corps jaune. La 
glande continue la sécrétion lactée après la 
cessation du tra item en t.

Sur l ’association des substances œs
trogènes; V oss H. E. (Arch. exp. Palh. 
Pharm., 1943, 2 0 2 ,  382-394). —  É tudiée 
au m oyen du të s t  d ’Allen e t Doisy, l’asso
c iation  des diverses substances œstrogènes 
(œ strone, œ stradiol, d iéthylstilbœ stro l, d ipro
p ionate  de p-hydroxyphényl-hexane-diol-
3.4) p ro d u it un  effet n e ttem en t synergique.

L ’action de l ’hématoporphyrine sur la 
formation des substances anti-gonado- 
tropes dans le sang; R o d e w a l d  W. 
(Arch. exp. Palh. Pharm., 1943, 202, 445-
448). —  Les injections répétées d ’hém ato- 
porphyrine chez le L apin  provoquen t la 
form ation, dans le sang, des principes an ti- 
gonadotropes. Toutefois, aprèsun  tra item en t 
de six  mois p ar ces injections, on trouve 
encore dans le sérum  des substances pro- 
gonadotropes qui augm en ten t l’activ ité  de 
l’horm one gonadotrope.

L 'action de la cystéine ou du cyanure 
sur les extraits gonadotropes ; Bis- 
c h o f f  F .  (J . biol. Chem., 1940, 1 3 4 ,  641- 
648). —  Les horm ones gonadotropes hypo- 
physaires e t urinaires (prolan) sont re la ti
vem ent stables vis-à-vis de la cystéine e t du 
cyanure dans les conditions expérim entales 
qui produisent l ’inac tiva tion  de l ’insuline. 
Une action  prolongée (24 heures) e t un  gros 
excès de chlorhydrate de cystéine produisent 
une inactivation  de plus de 90 0/0 de la 
p répara tion  hypophysaire dans les conditions 
expérim entales qui produisent 65 à 85 0/0 
d ’inac tiva tion  du  prolan.

Préparation d ’extraits rénaux capa
bles de réduire la pression sanguine des
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animaux présentant une hypertension 
rénale expérim entale; G r o l l m a n  A., 
W i l l i a m  J . R. J r  e t H a r r i s o n  T. R. (J. 
biol. Chem., 1940, 134, 115-122). —  Des
crip tion  d ’une m éthode pour la p répara tion  
d ’ex tra its  rén au x  capables de réduire la 
pression artérielle d ’an im aux  p résen tan t une 
hypertension  expérim entale. Le principe 
actif est de n a tu re  non protéidique, hydro 
soluble, actif per os. Il se conduit de façon 
différente des substances dépressives connues, 
non spécifiques, que l ’on trouve  dans les 
ex tra its  organiques. Ceux-ci son t généra
lem ent inactifs dans l ’ad m in istra tion  per os 
e t m ême les effets de l ’ad m in istra tion  par 
voie paren térale  son t de courte durée. Sa 
solubilité dans l ’eau e t son insolubilité dans 
les so lvants organiques le différencient 
égalem ent de beaucoup d ’au tres substances 
dépressives.

Augmentation de la production de la 
toxine par le Bacillus perfringens;
D o m b o s - K a t o  L. e t  I l l e n y i  A. (Z. Im m il- 
nitalsforsch., 1943, 1 0 3 ,  216-219). —• On 
augm ente la production  de la toxine par
B. perfringens, p ar l ’add ition  de la v itam ine 
H ’ dans le milieu de cu ltu re  de ce micro- 
organism e au d éb u t de l’ensem encem ent.

Différences sérologiques entre les 
lipides de poumon norm al et ceux de 
poumon intoxiqué par le phosgène ; O n g
S ia n  G w a n  (Verslag Amsterdam, 1943, 5 2 ,  
40-49). —  L ’im m unsérum  actif sur l ’ex tra it 
de poum on norm al ne précipite pas l ’ex tra it 
de poum on in tox iqué p ar le phosgène; la 
réaction  de fixation effectuée au  m oyen du 
mêm e sérum  en présence d ’ex tra it corres
pondan t est plus prononcée que celle en 
présence d ’e x tra it de poum on intoxiqué. 
L ’im m unsérum  actif sur l ’e x tra it de poum on 
in tox iqué  donne une réaction  de fixation 
plus prononcée en présence d ’e x tra it corres
pondan t que celle en présence d ’e x tra it de 
poum on norm al, e t l ’im m unsérum  actif sur 
les lipides de poum on norm al donne une 
réaction  de fixation plus prononcée en pré
sence de lipides correspondants que celle en 
présence de lipides de poum on in tox iqué; ce 
résu lta t est encore plus m arqué si l ’on 
utilise le sérum  syphilitique hum ain.

Action du rayonnement a du radon sur 
la  virulence et le potentiel antigénique 
du virus vaccinal; L e v a d i t i  C. et P e -  
r a u l t  R. (A nn. Inst. Pasteur, 1943, 6 9 ,  139- 
145). —  Le rayonnem ent a du radon, u tilisé 
à des doses supérieures à 100 ncd. par cm®, 
provoque une destruction  to ta le  à la fois de 
la virulence e t du  pouvoir antigénique du 
virus vaccinal, quelle que soit la voie d ’in
troduction  du  virus irradié, in traderm ique  
ou intraveineuse. Ce mêm e rayonnem ent, 
employé à des doses inférieures à 100 ricd 
par cm 8, donne lieu à une certaine dissocia
tion  entre ces deux propriétés essentielles 
des corps de Paschen-B orrel, c’est-à-dire que 
le potentiel im m unogène persiste, tan d is  que 
l ’activ ité  pathogène est presque in tég rale 
m ent supprim ée.

Action de la  protéolyse sur la  virulence 
de la substance nerveuse rabique; R e m -  
l i n g e r  P. e t B a i l l y  J .  (A nn . Insl. Pasleur, 
1943, 6 9 ,  135-138.) —  Lorsque l ’on soum et 
une émulsion de virus rab ique à l ’action  de 
l ’acide ascorbique dans les conditions p h y 
siques où cette  v itam ine exerce son action  
inhibitrice des protéases, on prolonge la 
durée de la virulence d ’une durée égale à 
quatre  fois celle des tém oins. Ces fa its expli
quen t la d isparition  précoce du v irus dans 
la substance nerveuse, e t su rto u t dans les 
moelles de la vaccination  pasteurienne, par 
l’action  des diastases protéolytiques de ce 
tissu.
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Différenciation des protéides de pou
mon norm al et de poumon intoxiqué par 
le phosgène au moyen de la  réaction
anaphylactique; O n g  S i a n  G w a n  (Proc. 
Amsterdam, 1942, 45, 774-780). —  On peut 
m on trer, au  m oyen de la réaction  anaphy
lac tique , une différence n e tte  entre les pro
téides de poum on norm al e t celles de poumon 
in tox iqué  p a r le phosgène, su r  une même 
espèce anim ale. Les protéides de poumon 
In tox iqué de différentes espèces possèdent 
un  m ême groupem ent m oléculaire, formé par 
l ’action  de COCla; ce groupem ent molécu
la ire  iden tique  sera it ra ttac h é  à une partie 
de la m olécule p ro téique pour former une 
m odification  superficielle de la molécule de 
protéide. Il existe  p robab lem ent une anaphy- 
laxie spécifique pour le poum on.

* Augmentation de la  production de 
toxine par le B . perfringens; D o m b o s - K a -
t o  L. e t I l l e n y i  A. (Z. Immunforsch., 1943, 
103, 216-220). —  La v itam ine  H ’, lorsqu’on 
l ’a jo u te  au m ilieu, au d é b u t de la culture, 
augm ente  la p roduction  de la toxine par le
B. perfringens.

* Les nucléoprotéides, constituants 
des cellules bactériennes; B o i v i n  A. et 
V e n d r e l y  R t (C. R . Soc. Biol., 1943, 137, 
432-433). —  Absence de re la tion  générale 
en tre  la ten e u r en acides nucléiques des 
germ es e t leurs principales caractéristiques 
biologiques (virulence, capacité  de multipli
cation  in  viiro, in ten sité  respiratoire sur 
m ilieu glucose).

* Teneur en nucléoprotéides et struc
tu re  antigénique des Bactéries; Vendke-
l y  R. (C. R. Soc. Biol., 1943,137, 447-448).— 
Les varia tions de s tru c tu re  antigénique 
n ’on t que peu d ’action  sur la richesse des 
germ es (colibacilles) en nucléoprotéides.

* Acétylation des pseudoglobulines et 
propriétés immunologiques ; Pérez J, J. 
(C. B . Soc. Biol., 1943, 137, 441-442). -  
A céty lation  p ar le cétène. Le pouvoir 
p réc ip itan t spécifique des pseudoglobulines 
du sérum  de C heval avec l ’immunsérum 
hom ologue ne dép en d ra it pas seulement de 
te l ou te l g roupem en t fonctionnel (aminé, 
p rim aire, phénol) de la molécule protéidique, 
m ais aussi de l ’a rran g em en t spatial parti
culier de ses parties constituan tes.

* Contribution à  l ’étude du pouvoir
antigénique dufibrinogène ; K o s s o v i t c h  N, 
e t B r o w a e y s  J . (C. B . Soc. Biol., 1943, 
137, 396). —- Le fîbrinogène, préparé par la 
m éthode indiquée, possède un pouvoir 
an tigén ique p u isq u ’il provoque la formation 
d ’un an tico rps anti-fibrinogène spécifique de 
l ’espèce.

Détermination de la valeur toxique 
directe de la toxine tétanique comme 
exemple de l ’utilisation biomathéma- 
tique de la durée de survie; Ipsen J. 
(Arch. exp. Palh. Pharm ., 1941, 197, 536- 
549).

Le mode d ’action de virus injectés sous 
form e de substance adsorbée ; Pyl G. et
H o b o h m  K. O. (Kolloid Z ., 1943, 104, 63- 
67). —  Après com paraison de l ’action du 
v irus de la fièvre aph teuse  em ployé en injec
tions im m unisan tes après adsorption sur 
hydroxyde d ’alum inium , avec celui de la 
toxine d iph térique  adsorbée, on arrive à la 
conclusion que le m ode d ’action  du virus 
adsorbé est a ttr ib u ab le  à une résorption 
lente. La stab ilisa tio n  due à l ’adsorptiou 
joue égalem ent un  rôle im p o rta n t.

Sur la  désagrégation du virua de la
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¿J peste des Poules ;Weineck E. (Kolloid Z., 
X 1943, 103, 159-161). —  Le virus de la peste 

V des Poules présente dans ses solutions nor- 
-(¡j' maies, par exemple dans une solution con- 
J  ten an t CINa, une agrégation particulaire. 
bu L ’addition d ’acides aminés, par exemple 

1 0/0 de glycocolle, ou 0,5 0/0 de sarcosine, 
• J  provoque une désagrégation qui entraîne une 
j": augm entation de la virulence, révélée par un

ï
utils

* Développement de la chimiothé
rapie. X; Merz K. W. (Pharm. Ind., 
1943, 10, 197-202). — Revue des substances

-capables d ’affaiblir ou de tu er les germes 
1 pathogènes, découvertes entre 1902e t 1943;

formules chim iques des substances intéres- 
,‘“’A'santes, com portant As, Sb, Au, etc ., y 
! compris celle de la germanine.

* Développement de la chimiothéra
pie. II ; M e r z  K. W. (Pharm. Ind., 1943, 
10, 219-222). — É tude des m édicam ents 
synthétiques détru isant les bactéries e t 
cocci pathogènes : sulfamides, etc.

'i CCS
l;£ * Influence des sulfamides introduites

par voie intraveineuse sur la concen
tration du sang en ions H, mesurée au 
moyen de l ’électrode de verre ; K i m m i g  U. 

sa-{Z. ges. exp. Méd., 1943, 112, 636-648). — 
Description de la méthode utilisée. L ’intro- 

i k lu c tio n  de 20 cm3 de solution à 20 0/0 
le  sels sodiques de sulfamides ne provoque 
lucune modification du pH sanguin. Déter- 

dahmination du pouvoir tam pon du sang vis-à- 
icfe /is des sels sodiques des sulfamides.
3,137,«-

* Administration intrapéritonéale de 
sulfamides ; concentration dans le sang 
jériphérique chez le Chien; K e e l e y  J .  L. 
Proc. Soc. ex. Biol., N . Y ., 1941, 46, 458-

5nde^62). — Absorption rapide de la sulfamide 
introduite par cette  voie; c dans le sang 

131 ï.st moins élevée qu ’après adm inistration  
; ra ie  ou sous-cutanée.

// * Comparaison des activités anti-
treptococciques de la p-caproylamino- 
lenzensulfonhydroxamide et de la sulfa- 
nide ; S c u d i  J. V. e t  G r a e s s e l  O .  (Proc. 
!oc. exp. Biol., N . Y., 1941, 46, 364-369). —  
/ a c t i v i t é  d e  d e u x  d r o g u e s  e s t  d u  m ê m e  

"" r d r e ,  É t u d e  d e  l a  c d e  d e u x  p r o d u i t s  d a n s  
3 s a n g  a p r è s  l e u r  a d m i n i s t r a t i o n .

W« e
àe| * Sulfathiazol ; C a r r o l l  G . ,  K a p p e l  L«
I. ; - t  L e w i s  B. (J. Amer. Med. Ass., 1940> 
fe, 15, 1350-1353). —  Action très n e tte  contre 

îs staphylocoques, gonocoques, pneumo- 
. i-oques, etc.

* Le traitem ent des infections à virus 
iar les sulfamides e t , en particulier, par

, rtlji® « Debenal » ; K i k u t h  W. (M ed. Weli., 
¡m s943, 17, 453-456). — É tude com parative 
¡„¡0 e l’efficacité (et de la toxicité) de la pron- 
^ a lb in e ,  du prontosil rubrum , de l ’Uliron, 
■il Je la sulfapyridine e t d ’une combinaison 

e 2-acétyl-amino-8-naphtyl-3.6- acide di- 
ilfonique e t de sulfapyridine diazotée,

, .¿Js-à-vis de la bronchopneum onie e t de la 
^¿/m phogranu lom atose  de la Souris.

l Æ  * Le traitement des infections à virus 
U - ar les sulfamides et, en particulier,
>tm ar le « Debenal » ; K i k u t h  W. (Med. Welt., 
li « 9 4 3 , 17, 483-486). —  Efficacité de la 2- 
afî< ;y-aminobenzolsulfamide)-pyrimidine dans la 
St® foncho-pneum onie expérim entale de la 
I'»1 souris, due à un virus voisin de celui de la 
®i,j/mPh0granulom atose inguinale.

! 3 ‘
rfiJl * Recherches sur l ’action thérapeu- 

que de l ’Eubasinum sur la  flore bacté-
vim3
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recul du titre  v iru len t lim ite ju sq u ’à des 
valeurs 10 ou 100 fois plus petites.

Les venins des Crapauds ; B e h r i n g e r
H. (Die Chemie, 1943, 56, 83-90 e t 105-108). 
—  Exposé d ’après la docum entation  sur le 
su je t : répartition  des venins des diverses 
espèces de Crapauds indigènes e t exotiques 
entre 3 classes : bases azotées dérivées du
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rienne intestinale et le développement 
des bactériophages; T i e t z  C. J ., G o e -  
t e r s  W. e t H a l d e n w a n g e r  H. (Zbl. Bakl. I., 
1943, 150, 319-326). —  L ’Eubasinum  (sulfa
mide) à 1/100 tue  in vitro tous les germes du 
groupe dysentérique, alors q u ’il est sans 
action sur ceux du groupe coZi-typhique- 
enterilis. U crée dans le gros in testin  une 
flore qui n ’est pas favorable au dévelop
pem ent du bactériophage. L ’association des 
deux thérapeutiques, Eubasinum -bactério- 
phage, n ’est donc pas recom m andable.

* Sur le point d ’action du tétrahydro- 
(3-napbtylamine ; K n o p p e r s  A. T. e t T e n  
C a t e  J . (Acla brev. neerl. Phgsiol., 1943, 
13, n° 1-3, 16). —  U provoque une grande 
élévation de l chez les R ats e t les Chats 
dont la moelle a été sectionnée au niveau 
de la 7e vertèbre cervicale ou com plètem ent 
extirpée à p a rtir  de ce même point.

* Saveur et constitution chimique : 
les molécules sucrées de synthèse ;
G a u t i e r  J . A. (Bev. sci., Paris,' 1943, 81, 
121-132). —  Com paraison q u an tita tiv e  des 
saveurs. Principales fonctions chimiques 
auxquelles pa ra ît s ’a ttach e r la saveur sucrée. 
É tude  m onographique des principaux grou
pes d ’édulcorants syn thétiques susceptibles 
d ’être utilisés ou déjà employés.

Emploi des sulfonamides dans l ’obs
tétrique et dans la gynécologie ; W a 
g n e r  G. A. (Deul. med. Woch., 1943, 69, 
409-413). —■ L’emploi des sulfonamides 
(Cibazol, E leudron, Globucid, Pyrim al) dans 
la péritonite  à son débu t ne porte pas a tte in te  
à la fécondité. Les au tres services rendus 
par les sulfamides dans un grand nom bre de 
cas gynécologiques son t exposés.

Les résultats obtenus par les sulfa
mides en chirurgie; N o r d m a n n  O. 
(Deul. med. Woch., 1943, 69, 413-416). — 
É tude critique. La supériorité du tra item en t 
sulfam idé des blessures récentes vis-à-vis du 
tra item en t chirurgical n ’est pas encore 
dém ontrée. L ’action dans le tétanos e t la 
gangrène gazeuse est égalem ent douteuse. 
La dim inution  de la m orta lité  dans l ’érysi- 
pèle est à prouver. Dans tous les dom aines de 
la chirurgie l’au teu r affecte un  scepticisme 
général.

Les sulfamides sur le front ; K r u e g e r  R. 
(Deul. med. Woch., 1943, 69, 417-420). — 
Les services rendus p ar les sulfamides sur le 
fron t son t encore plus m anifestes q u ’à 
l’arrière. La m orta lité  dans les blessures 
du crâne, qui dans la guerre mondiale é ta it 
de 44,6 0/0, est tombée, sous l’influence du 
tra item en t sulfam idé, à 20 0/0. Les plaies 
pénétran tes de la paroi thoracique causaient 
une m orta lité  de 47 0/0 dans la première 
guerre m ondiale. Cette m orta lité  n ’est que 
de 12,6 0/0 dans la guerre actuelle. M ortalité 
dans la guerre m ondiale des blessures graves 
de l ’abdom en : 67,8 0/0 ; actuellem ent elle 
n’est plus que de 40,3 0/0.

Emploi des sulfamides dans les 
maladies de l ’œil; L ô h l e i n  W. (Deul. 
med. Woch., 1943, 69, 420-422). —  Revue.

tryp tophane, substances non azotées actives 
sur le cœur, ap p arten an t au groupe des sté- 
rines, e t leurs produits d ’addition  avec 
l’acide subérique e t l ’arginine; études ay an t- 
établi la constitu tion  de ces divers groupes; 
action des bases azotées sur le cœur, les 
muscles lisses, le systèm e sym pathique, la 
pression sanguine; action  des poisons non 
azotés (dérivés stéroliques) su r le cœur.
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L ’emploi local des sulfamides en oculistique 
donne des résu lta ts moins favorables que leur 
emploi général. E n  particulier, le trachom e 
semble résister au tra item en t sulfamidé.

Le traitem ent sulfamidé en otorhino- 
laryngologie ; B a r t h  H. (Deul. med. Woch., 
1943, 69, 423-426). —  Le tra item en t sulfa
midé ne réussit pas dans l’o tite  chronique; 
il semble avoir cependan t une certaine ac ti
vité  dans l’o tite  m oyenne aiguë. D ’une 
m anière générale, les m aladies chroniques 
ne p ro fiten t pas de cette  m éthode de tra ite 
m ent.

Étude critique de l ’action des sulfa
mides en dermatologie; L ô h e  H. (Deul. 
med. Woch., 1943, 69, 394-396).

Le traitem ent sulfamidé chez les 
Enfants; D o x i a d e s  L. (Deul. med. Woch., 
1943, 69, 426-427). —  R evue.

Étude critique de l ’action des sulfa
mides en médecine interne; I - I e g l e r  C. 
(Deul. med. Woch., 1943, 69, 390-394). —  
Les sulfamides agissent particu lièrem ent 
bien dans la pneum onie e t la m éningite à 
méningocoque. Dans les m aladies à virus, 
l ’action  du sulfamide se porte  p lu tô t sur les 
infections secondaires. Il en est aussi de 
même, sans doute, dans la scarlatine. Dans la 
septicém ie streptococcique, comme dans 
l’endocardite  lente, l ’action des sulfamides 
est douteuse.

Sur le mode d ’action des sulfamides ;
D o m a g k  G. (Deul. med. Woch., 1943, 69, 
379-385). —  Conférence.

Toxicologie des sulfamides; I - I e u b -
n e r  W . (Deul. med. Woch., 1943, 69, 385-390). 
—  L ’action  toxique des sulfamides su r les 
centres nerveux s e . m anifeste par des 
convulsions e t  des phénom ènes paraly tiques. 
Les sensations subjectives de malaise ont, 
sans doute, aussi leur origine dans l ’action 
centrale des sulfamides. Les centres de la 
therm orégulation  son t égalem ent influencés 
par les sulfamides, qui peuvent s ’opposer 
avec une certaine efficacité à l’action hyper- 
therm isan te  du pyrifer ou du vaccin typhi- 
que. Souvent, on rem arque un  é ta t  aném ique 
à la suite  de l ’adm in istration  de sulfamides.

Études expérimentales sur la forma
tion de la lithiase urinaire consécutive 
à l ’adm inistration des sulfamides ;
T h a d d e a  S. e t Z o l o f f  R. (Arch. exp. 
Palh. Pharm., 1943, 2 0 2 ,  349-361). —
L ’adm inistration  per os d ’eubasine chez le 
R a t provoque dans les 70 0/0 des cas de la 
lithiase urinaire (parenchym e rénal, conduits 
urinaires, vessie, etc.) tandis que le m arfanil, 
le prontosil, la tiba tine  e t l’albucide, adm i
nistrés par la même voie, ne p roduisent pas 
de la lithiase urinaire. Ces concrétions pro
duites par l’eubasine ne son t pas visibles aux 
rayons X.

Action du sulfonamide sur les staphy
locoques hémolytiques ; L i e b e r m e i s t e r  K .  
(Z. f. Immünilalsforsch., 1943, 1 0 3 ,  439-
449). —  Le cibazol inhibe la croissance des



colonies des staphylocoques ainsi que 
l’apparition  de l ’hémolyse. Les s tap h y lo 
coques ne p roduisent pas d ’antisulfam ide. 
Les sulfamides provoquent chez les s ta p h y 
locoques des m odifications m orphologiques 
profondes, lesquelles son t très bien rendues 
visibles par la coloration au prontosil. Les 
m odifications que subissent les streptocoques 
sous l’influence des sulfam ides son t p roba
blem ent d ’une au tre  n a tu re . Il semble su r
to u t que la séparation  des cellules filles après 
chaque b ipartition  soit inhibée.

Action bactériostatique des divers déri
vés du sulfanilamide sur le streptocoque 
hémolytique; I v a n o v i c s  G. [Z. Im m üniials- 
forsch., 1943, 103, 469-493). —  L ’au teu r 
a étudié l ’action  b actériosta tique  d ’un très 
grand nom bre de dérivés du sulfanilam ide, 
q u ’on trouvera  cités dans l’original, vis-à-vis 
du  strep tocoque hém olytique a p p a rten a n t 
au groupe sérologique B. de Lancefield. 
Cette souche é ta it cultivée su r un  milieu 
n u tritif  sem i-synthétique à base de caséine 
hydrolysée ne co n ten an t que très peu ou 
pas du to u t de substances antisulfam ides. 
Ces études o n t porté, en outre, su r la diam ino- 
4 .4 '-d iphénylsulfone, l’acide nitrobenzoïque 
e t  quelques au tres substances analogues. 
Il a été  constaté  q u ’il n ’y  a q u ’un parallé 
lisme partiel en tre cette  action b actériosta 
tique in vitro e t l’effet thérapeu tique, in vivo, 
(chez la Souris) e t  même q u ’à ce po in t de vue, 
la diam ino-4.4 '-diphénylsulfone constitue  une 
exception bien rem arquable.

Traitem ent par l ’albucid d ’une pneu
monie croupeuse accompagnée de symp
tômes d ’une paralysie bulbaire ; S c h e u -  
r e r  O. (M ünch. med. Woch., 1943, 90, 88).

Nouvelles observations sur la chimio
thérapie de la blennorrhagie ; L oos H. O. 
[M ünch. med. Woch., 1943, 90, 120-122). —  
L ’au teu r a y an t tra ité  400 cas de blennorrhagie 
féminine e t m asculine, au m oyen du sulfa- 
thiazol, a pu enregistrer 97 0/0 de guérisons.

Un cas d ’exanthème scarlatiniforme 
avec irritation rénale consécutif à l ’em
ploi du prontosil; R u p p r e c h t  H . (M ünch. 
med. Woch., 1943, 90, 181-182). •— L ’au teu r 
a ttr ib u e  ce cas à l’absorption  pen d an t assez 
longtem ps (10 jours) du m édicam ent, sans 
ten ir com pte de sa vitesse d ’élim ination. On 
a facilité cette  élim ination pa r adm in istration  
d ’hexam éthylènetétram ine.

Observations sur le traitem ent des 
diarrhées dans la troupe ; B a d e  A. (M ünch. 
med. Woch., 1943, 90, 231-232). —  Les 
sulfonamides son t les m édicam ents les plus 
actifs pour le tra item en t des m aladies infec
tieuses de l ’in testin  signalées parm i les 
hom mes de troupe.

Chimiothérapie des plaies infectées 
et constituant un danger d ’infection;
P f i s t e r  W . (M ünch. med. Woch., 1943, 90, 
345-347). -—- La poudre constituée pa r un 
mélange de sulfapyridine e t d ’urée a été 
utilisée depuis deux ans e t  dem i avec un 
très g rand succès dans le tra item en t local 
des plaies infectées e t co n stitu an t un  danger 
d ’infection.

La constatation de la guérison défini
tive de la blennorrhagie chez l ’Homme, 
notam m ent après chimiothérapie; H o p f
G. (M ünch. med. Woch., 1943, 90, 284-287). —  
Les dérivés sulfam idés facilem ent solubles, 
qui s ’élim inent aussi très rap idem ent, 
peu v en t encore exercer leur action  th é ra 
peutique, 2-3 jours après leur adm in istration . 
Ceux&qui son t moins solubles e t p a r ta n t 
moins facilem ent éliminés, m anifesten t leur
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effet th érap eu tiq u e  p en d an t 5-7 jours après 
leur adm in istration .

A propos de l ’emploi local des sulfo
namides en chirurgie ; E l s n e r  F. (M ünch. 
med. Woch., 1943, 90, 313). —  L ’au teu r 
estim e que la poudre p ron talb in -m arfan il 
do it être employée localem ent, non pas pour 
le tra item en t des plaies anciennes, m ais 
p lu tô t pour celui des plaies récentes. E n  effet, 
les sulfonam ides ne son t pas des an tisep 
tiques, m ais ils agissent in vivo e t pour 
q u ’ils so ient efficaces la réaction  du tissu 
v iv an t est nécessaire. Dans une plaie de 
guerre su in tan te , l ’écoulem ent em pêche le 
co n tac t du sulfam ide avec le tissu  v iv an t.

Traitem ent de la  pneumonie crou
peuse par les dérivés sulfamidés ; D i e c k -  
m a n n  A. (Deul. med. Woch., 1943, 69, 
725-726). —  L ’au te u r a eu à tra ite r  200 cas 
de pneum onie d on t la m oitié p a r les su lfa
mides, e t  l ’au tre  m oitié pa r les m oyens 
habituels. Tandis que dans le prem ier groupe 
il n ’a eu que 9 cas de m orts (m orta lité  9 O/Ô), 
dans le second groupe il a enregistré  15 décès 
(m ortalité  15 0/0).

Étude de l ’action de la vitam ine H' ;
B a u m g a r t e l  T. (Deul. med. Woch., 1943, 
69, 748-749). —  L ’acide p-am inobenzoïque 
(v itam ine H ’) ag it comm e un  ferm ent 
hydrogénant. Il favorise, p ar conséquent, 
l ’anaérobiose facu lta tive . D ’au tre  p a rt, é ta n t 
donné l ’action  an tisu lfam ide de l ’acide 
p-am inobenzoïque, on p eu t ad m ettre  que les 
sulfam ides m an ifesten t leurs propriétés 
thérapeu tiques en tro u b lan t e t en em pêchant 
l’existence anaérobie des m icroorganism es, 
existence qui n ’est possible que grâce à la 
présence de la v itam ine  H ’ très largem ent 
répandue dans la n a tu re  v ivan te ,

Action des sulfamides sur les anti
corps spécifiques; F i n g e r  G. (Z. Im m ü n i
talsforsch., 1943, 103, 372-380). -— On ne 
constate  aucun  changem ent du titre  du 
pouvoir agg lu tinan t du sang sous l’influence 
de l ’adm in istration  d ’une sulfam ide (globucid).

L ’action sensibilisante des sulfona
mides su r l ’organism e; B r i e g e r  H. 
(K lin . Woch., 1943, 22, 625). —  L ’au teu r 
signale l’action  sensibilisante des divers 
sulfonam ides su r l ’organism e, p o u v an t d on
ner lieu à des exanthèm es m édicam enteux. 
Ces exanthèm es son t les plus fréquents avec 
l’eubasine, tand is q u ’ils son t beaucoup plus 
rares avec le prontosil, le sulfath iazol ou 
la sulfapyrim idine.

Études expérimentales sur un nou
veau dérivé sulfam idé, le pyrim al ;
B r a u s s  F. W . (Z. Imm ünilalsforsch., 1943, 
104, 31-40). —  Le pyrim al (p-am ino-benzène- 
sulfonam ido-2 pyrim idine) est, vis-à-vis des 
infections taphylococciques, streptococciques 
e t  pneum ococciques expérim entales de la 
Souris, aussi actif que les au tres sulfam ides 
connues. Il semble être particu lièrem en t actif 
dans la prophylaxie de la gangrène gazeuse.

Action des dérivés sulfamidés su r le 
bacille diphtérique; H o m p e s c h  H. (Z. 
Immünitalsforsch., 1943, 104, 56-67). —- 
Les sulfam ides (albucid, globucid, uliron, 
néouliron, cibazol, éleudron, eubasine, p ro n 
tosil, etc.) inh iben t n e ttem en t la croissance 
du bacille d iph térique (trois souches diffé
rentes). Toutefois la tib a tin e  in viiro est 
to u t à fa it inactive, tand is que le p rontosil 
n ’est que faib lem ent actif. L ’acide p-am ino
benzoïque neutralise l’effet de tou tes les su lfa 
mides étudiées. D ’après ces résu lta ts, l’effica
cité des sulfam ides in vivo es t à prévoir.

Traitem ent des différentes maladies

C H IM IE  B IO L O G IQ U E

gastrointestinales et de la  dysenterie 
bacillaire chez les Enfants au moyen du 
sulfamidothiazol (Eleudron); S t r c e  a., 
I r o f t o - B r u ç k n e r  S. e t  M i h a i  C. (Münch. 
med. Woch., 1943, 90, 476-479). — L’admi
n istra tio n  de ■ l ’é leudron aux  enfants au 
dessous de un an  a tte in ts  de dyspepsie 
légère supprim e les vom issem ents et^ les 
sym ptôm es d ’in tox ication , dim inue le nom
bre des selles e t  am ène la guérison en 2-5 
jours. La guérison est beaucoup plus lente 
chez les enfan ts p ré sen ta n t une dyspepsie 
tox ique grave. Chez les enfants au-dessus 
de un  an, l’é leudron ag it favorablem ent sur 
tou tes les form es de la dysen terie  bacillaire.

Le traitem ent du trachome par les 
sulfam ides; R o h r s c h n e i d e r  W . (Deul. 
med. Woch., 1943, 69, 769-771). — Les sulfa
mides exercen t une action  spécifique sur les 
m odifications trachom ateuses du tissu con- 
jo nctif de l’œil e t  l ’am élioration  constatée 
n ’é ta n t pas due u n iq u em en t à la guérison 
de l ’infection su ra jou tée , elle est surtout 
l ’œ uvre de ce tte  action  spécifique. On ne 
con sta te  pas une différence d ’activité entre 
les diverses p répara tions sulfamidées.

Sur l ’action de quelques sulfonamides 
sur les bactéries Gram-négatives « in 
vitro » ;  W u r m  K. (Z. Immünitalsforsch., 
1943, 104, 263-274). —  La sensibilité des 
bactéries G ram -négatives in vilro, vis-à-vis 
des divers dérivés sulfam idés, varie dans de 
larges m esures su iv a n t le p roduit employé. 
Les bactéries du groupe Friedländer sont 
très sensibles vis-à-vis d ’un grand nombre 
de sulfam ides, à l ’exception  de l’agent pré
sum é du granulom e vénérien. Des espèces 
a p p a rte n a n t au groupe typhique-paraty- 
phique, les bactéries typh iques seulement 
son t sensibles vis-à-vis de certains sulfa
m ides, tand is que les espèces paratyphiques 
n ’en son t influencées que très légèrement, 
Les sulfam ides ag issen t remarquablement 
bien su r le groupe des bacilles dysentériques. 
P a r contre, ces m édicam ents n ’ont pour ainsi 
dire pas d ’action  su r les bactéries intestinales, 
ainsi que su r le bacille pyocyanique, tandis 
que le B. proleus résiste très faiblement à 
ces derniers. P arm i les produits essayés, 
le cibazol e t  l’eubasine son t les plus actifs. 
L ’action  du globucid e t  du pyrim al ne diffère 
que très peu de celle des précédents. L’albucid 
donne égalem ent des ré su lta ts  satisfaisants, 
tand is que la su lfaguanidine est très peu 
efficace e t que le p rontosil soluble ne l'est 
pas du to u t.

S ur les voies suivies dans la décou
verte de substances thérapeutiquement 
actives dans les infections bactériennes;
D om agk G. (Z. Immünilalsforsch., 1943, 
104, 298-310). —  A rticle écrit à propos de 
la com m ém oration  du cen tenaire  de la nais
sance de R o b ert K och e t dans lequel l’auteur 
expose, à grands tra its , les résultats obtenus 
dans ce dom aine depuis les travaux de 
R o b ert Koch, de P asteu r e t de Behring 
ju sq u ’à nos jours.

Sur l ’action stim ulante centrale de h 
nicotine; K u s c h i n s k y  G. e t H o t o v y  B 
(K lin . Woch., 1943, 22, 649-650). — L 
n icotine  à faible dose possède une action 
cen trale  s tim u lan te  chez le R at, action qui 
se rapproche de celle de la caféine et de b 
perv itine. Chez les an im aux  en excitation, 
la nicotine sem ble exercer souven t un elfe' 
sédatif.

Expériences sur l ’anim al pour le trai
tem ent de la trichinose par des médi
caments chim iques; S c h r e i b e r  W .  (I 
Imm ünilalsforsch., 1943, 104 126-134). "  
I k US J a S- r5 édi2am en t s essayés (émétique de 
Sb> dérivés de Sb tr i  e t  pentavalent
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!;■ Bism utho-Y atren, solutions colloïdales des 
; m étaux lourds, des colorants divers, fuadine) 

on t donné un ré su lta t négatif dans les essais 
de traitem ent de la trichinose expérim entale 

¡! du Cobaye e t du R at.

Varon, nouvelle substance utérine ;
S c h a u M a n n  O. [Deul. med. Woch., 1943, 
69, 813-814). — Le V aron est le chlorh. 

i:: du diméthoxy-3.5 phényl-m éthylam ino-étha- 
' nol, substance de constitu tion  analogue à 
f  celle de l’adrénaline, mais dans laquelle les 
; deux OH en 3 e t 4 son t remplacés p ar deux 
; CH,0 en 3 e t 5. Dans cette  nouvelle sub- 
’*< stance, on rem arque une dissociation des deux 

effets circulatoire e t  utérin . E n  effet, tandis 
q u ’au point de vue de l’effet utérin , le Varon 
est aussi actif que l’adrénaline, l ’action  circu- 

'  latoire du Varon est bien plus faible que celle 
de l’adrénaline. De même que l ’adrénaline, 

■- le Varon est inactif sur l’utérus du Cobaye 
(différence avec les ex tra its  hypophysaires 
e t l’histam ine). Mais il possède une très 
forte activité  vis-à-vis de l’u térus de la 

% Lapine. A la concentration de 1 : 25, il 
provoque des contractions rythm iques pro- 

'• longées des segments d ’utérus in viiro. La 
dose minima active est de 0,02 m g/kg en 

u t injection intra-veineuse.

L’emploi clinique de la nouvelle sub
stance utérine synthétique, le Varon;
S t e i n k a m m  E. e t v. B r o n k  E. (Deul. med. 
Woch., 1943, 69, 814-815). —  Par son action  

. utérine spécifique, le Varon semble devoir 
FBs remplacer les extraits hypophysaires, devenus 

rares depuis la guerre, 
i i s  ■

Ce qu’est la proquinine? J o h a n n e s -  
s o h n  F. (Münch. med. Woch., 1943, 90, 
635-636). —  La proquinine est un mélange 
des alcaloïdes secondaires du quinquina, 
composé de 47,5 0/Odecinchonine, de 47,5 0/0 

"ÿ" de cinchonidine e t de 5 0/0 de quinidine.
- Doses minima mortelles : quinine 0,65 g 

par kg pour la Souris, proquinine 0,75 g/kg  
(per os). R at : 1,2 g/kg pour les deux produits. 

/„L ap in  0,4 e t 0,35 g/kg. Canaris 0,215 e t 
. : 0,15 g/kg, toujours par voie buccale. Doses 
... hypotherm isantes 25 m g/kg pour la quinine 
;; e t 38 mg pour la proquinine; action  inhibi- 

trice vis-à-vis de la pepsine : concentration  
active 1 :2 5 0  pour les deux produits. Ces 
résultats m ontrent que la proquinine peu t 

. remplacer avantageusem ent la quinine dans 
Z  .ses différentes indications, 
fil 6

Nouvelles recherches sur les diffé
rences de la sensibilité des Grenouilles 
des espèces « tem poraria » et/ « escu- 

«®!lenta » vis-à-vis des substances cardio- 
toniques ; S t a s i a k  A. (Arch. exp. Palh. 
Pharm., 1943, 2 0 2 ,  409-411). —  Pana  
esculenla e t R. temporaria son t égalem ent 

r sensibles vis-à-vis des ex tra its  alcooliques 
ta® de Digitalis purpurea. A l’exception du 
’&!■ glucoside des graines de Slrophanihus 
;® Kombe, vis-à-vis duquel R . esculenla est 
te plus sensible que R. temporaria, celle-ci 

1 ¡1 manifeste vis-à-vis de tous les autres gluco- 
sides cardiotoniques une sensibilité bien 
plus grande que R. esculenla.

t e#
, fit Sur les antagonistes de l ’action de la 
Siîi phlorhizine. I .  et II ; P f e f f e r  K. H. e t 
sH W e t z e l  R .  (Arch. exp. Palh. Pharm., 
i fiai -1943, 2 0 2 ,  395-403, 404-408). —• Les auteurs 
Loiftfont pu constater aucune action  antago- 
,x en Qiste du bleu de m éthylène, de la lactoflavine, 
sdiiitîou de l’acide lactoflavine-phosphorique sur 

la glycosurie provoquée par la phlorhizine. 
La lactoflavine ne supprim e pas non plus 

¡iptfl’action spécifique de la phlorhizine sur le 
jar^processus de phosphorylation du glycogène, 
iigjPqui est la cause principale du trouble p roduit 

ifrians la réabsorption du glucose dans les 
; r .ubtili de l’appareil rénal. 
p td '1
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Sur l ’action de la bufotaline sur la 
circulation chez les sujets norm aux;
B u s s e  H. e t  S t r u p p l e r  A. (Arch. exp. 
Palh. Pharm., 1943, 202, 369-381). — 
La bufotaline dim inue la résistance péri
phérique à la circulation  e t augm ente le 
déb it cardiaque, tand is que le strophantoside 
augm ente au con tra ire  la résistance péri
phérique e t  dim inue, après une courte 
augm entation , le déb it cardiaque. On doit 
ad m ettre  cependan t q u ’é ta n t donné la 
paren té  chim ique en tre  la bufotaline e t  le 
strophantoside, l’action  de ces deux sub
stances sur les divers dom aines de l ’appareil 
circulatoire se m anifeste de la même m anière. 
Mais la région splanchnique réag it aux  agents 
pharm acologiques p ar une vasoconstriction, 
tand is que les vaisseaux périphériques 
(cutanés) y  réagissent p ar la vasodilatation . 
Or, il arrive que, pour la bufotaline, c ’est 
l ’action d ila tatrice  su r la région périphérique 
qui se m anifeste avec le plus d ’in tensité, 
tandis que pour le strophantoside, c ’est 
l’effet vasoconstric teur dans la région 
splanchnique.

Augmentation de l ’action do la stry
chnine au moyen de la quinine; Gess- 
n e r  O. (Arch. exp. Palh. Pharm., 1943, 202, 
363-368). —  La quinine renforce l ’action de 
la strychnine su r les larves de Salam andre, 
la Grenouille ou la Souris. Chez les poïkilo- 
therm es, le renforcem ent de cette  action 
(convulsions) s ’accentue avec la dose, tandis 
que chez les hom éotherm es (Souris) c e t effet 
de po ten tialisation  (d im inution de la dose 
m ortelle minim a) s ’affaiblit avec la dose.

Traitem ent abrégé de la m alaria 
(cure de cinq jours); H a u e r  A. (Deut. 
med. Woch., 1943, 69, 713-717). —  L ’au teu r 
signale les avantages du tra item en t abrégé 
de la m alaria (cure de cinq jours) p ar l ’asso
ciation atébrine-plasm oquine.

Études psycho-pharmacologiques sur 
l ’action des hormones sexuelles sur 
l ’activité psychique; D u c k e r  H. (Arch. 
exp. Palh. Pharm., 1943, 202, 262-313). —• 
Les horm ones sexuelles mâles ou femelles 
augm en ten t l ’activ ité  physique e t psychique 
de l ’Hom m e. Cette action est durable chez 
les personnes d ’âge m oyen, e t  elle est due 
à l ’action favorable de ces horm ones sur les 
troubles endocriniens.

Action des hormones sexuelles sur 
le cœur; K r œ t z  Ch. e t  W i e b e r s  W .  
(M ünch. med. Woch., 1943, 90, 203-205). —  
L ’œ stradiol ag it sur les m alades a tte in ts  
d ’insuffisance cardiaque en ra len tissan t le 
ry thm e du cœ ur e t en m odifiant profondé
m en t le trav a il m écanique du muscle car
diaque. Cette action, très sem blable à celle 
des glucosides cardiotoniques, n ’a cependant 
aucune suite thérapeu tique, à cause sans 
dou te  de l ’absence de fixation de cette  
horm one su r le muscle du cœur.

Périston, nouveau produit pour rem 
placer le liquide sanguin ; H e c h t  G. e t 
W e e s e  H .  (M ünch. med. Woch., 1943, 90,
11-15).— Le périston, préparé pour rem placer 
le sang dans les transfusions, est un  liquide 
qui, à côté des sels physiologiques, con tien t 
un  colloïde syn thé tique  (collidone). C’est un 
p ro du it de polym érisation composé de 
polyvinylpyrrolidone, de poids m oléculaire 
m oyen 25.000 e t  ay an t une très forte affinité 
pour l’eau. Injectée dans le sang, la collidone, 
par suite de cette  forte affinité pour l’eau, 
y  développe une certaine pression osm otique, 
ne pénètre pas dans la m em brane a tte in te  
par le choc h istam inique ou la brûlure e t 
ré tab lit rap idem en t la pression sanguine 
norm ale. Son effet se m ain tien t pendan t 
deux jours environ.
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Résultats cliniques obtenus avec le 
périston, le produit pour rem placer 
le liquide sanguin; K l e e s  E. (M ünch. med. 
Woch., 1943, 90, 29-32). -— Le périston est 
supérieur à tous les p roduits de rem pla
cem ent dans la transfusion sanguine. Il agit 
à la m anière des analeptiques, il exerce une 
action  tonique su r les vaisseaux e t favorise 
ém inem m ent la circulation capillaire. Les 
m édicam ents cardio toniques peuven t être, 
sans inconvénient, adm inistrés en même 
tem ps que le périston. La dose est de 
150-150 cm", mais elle p eu t être augm entée 
au besoin ju sq u ’à 500-700 cm’.

Action des N -m éthylbarbiturates sur 
la diurèse aqueuse; Van K e e r b e r g e n  G. 
(Arch. int. Pharmacodyn., 1943, 69, 1-11). —  
L ’injection in tra-veineuse de narconum al, de 
nem butal ou d ’évipan, provoque la d im i
nu tion  n e tte  de la diurèse consécutive à 
l ’adm in istration  d ’eau. Cet effet an tid iu ré
tique  se p roduit très rap idem en t après 
l ’adm in istration  de ces hypnotiques. Dans le 
cas du narconum al, il cesse au m om ent du 
réveil de l’anim al; dans celui du nem butal 
l ’élim ination rénale ne reprend que dans de 
faibles proportions pen d an t la période post
narcotique, tandis que l ’inhibition  de la 
diurèse aqueuse provoquée p ar l’épivan 
persiste p en d an t une période prolongée 
après le réveil com plet de l ’anim al. Le fa it 
de renforcer la diurèse aqueuse par l ’injec
tion  sim ultanée de glucose à 20 0/0 ne modifie 
pas no tab lem ent l ’action an tid iu rétique  de 
ces divers acides barb itu riques.

Études comparatives sur l ’acétyl- 
choline et le brom ure de bromocholine ;
Œ t t e l  H . (Arch. exp. Path. Pharm., 1943, 
202, 314-325). —- L ’étude com parative de 
l ’acétylcholine e t  du brom ure de brom ocho
line chez l ’Hom m e e t chez l ’anim al m ontre 
les avantages du second vis-à-vis du prem ier. 
Le brom ure de brom ocholine est en effet 
actif per os, ne modifie pas l ’électrocardio- 
gram m e e t possède une activ ité  plus prolon
gée. Ces deux  substances augm en ten t la 
c irculation cérébrale e t  rénale; elles d ila ten t 
les artères coronaires. Les doses toxiques 
chez le Chien son t 0,5 mg pour l ’acétyl- 
choline e t 25 mg pour le brom ure de brom o
choline (pour un Chien de 20 kg.).

Les effets pharmacologiques de la  
protamine appelée clupéine; Heim F. 
(Arch. exp. Path. Pharm., 1943, 202, 228- 
235). —  La protam ine appelée clupéine, à 
l’é ta t de sulfate, possède, même à des concen
tra tions les plus faibles, les mêmes propriétés 
colloïdo-osm otique e t adsorban te  que les 
au tres  protides à poids moléculaires élevés. 
Ju sq u ’à la dose de 20 y, le sulfate  de clupéine 
renforce l’activ ité  de l ’oreillette du cœ ur de 
Grenouille hypodynam e. Au-dessus de 50 y, 
cette  substance provoque l ’a rrê t systolique 
du même organe. A ux doses de 0,5-5 y, le 
su lfate  de clupéine renforce l ’action de 
l ’acétylcholine. A ux concentrations plus 
fortes, il dim inue cette  activ ité . Le sulfate 
de clupéine se fixe à quelques protides à 
poids moléculaires élevés, don t il modifie ainsi 
la solubilité, le degré de dispersion e t 
l ’adsorbabilité.

* Étude comparative de l ’action de la 
sulfadiazine et du sulfathiazol sur 
Staphylococcus aureus ; R a m m e l k a m p  C. 
e t I e w e l l  M. (Proc. Soc. exp. B iol., N . Y., 
1941, 48, 27-33). —  Ajoutée in vitro ou 
adm inistrée per os, la sulfadiazine augm ente 
le pouvoir bactéricide du sang normal. 
Le sulfathiazol agit sur Staphylococcus 
aureus, encore plus fo rtem ent que la sulfa
diazine.

* Action retardante et action bacté
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ricide de l ’aminobenzène -  sulfamido - 
thiourée sur les cultures du bacille de 
Koch.; P i c h a t  P .  (C. jR. Soc. Biol., 1943, 
1 3 7 ,  493-495). —  Le pouvoir re ta rd an t 
inh ib iteu r ap p ara ît pour les d ilutions à 
1/30.000 e t plus concentrées; le pouvoir 
bactéricide v rai est constan t dans les d ilu
tions à 1/3.000.
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* Étude comparative des actions re ta r
dantes sur les cultures de bacilles de 
Kocb de l ’aminobenzènesulfamidothiou- 
rée et de quelques sulfamidés ; P i c h a t  P .  
(C. R. Soc. Biol., 1943, 1 3 7 ,  495-496). —  
É tu d e  de la sulfathiourée, de l ’am inoben- 
zènesulfam ide ou 1162 F, de la soluseptazine 
e t  du  soludagénan.

* Action de l ’aminobenzènesulfamido- 
thiourée et des sulfamides en général 
sur le pouvoir bactéricide, pour les 
cultures homogènes du bacille de Koch, 
du sérum  sanguin et des urines ; P i c h a t  P .  
(C. B . Soc. Biol., 1943, 1 3 7 ,  496-497). —  
É tude  du 2.255 R. P., du rubiazol, de la 
septazine, du dagénan, de la soluseptazine, 
du thiazom ide.

* Étude de la  chimiorésistance des 
gonocoques par une nouvelle méthode 
de détermination de la chimiorésistance 
« in vitro » ; H a g e r m a n  G. ( Acla palh. 
microbiol. scand., 1942, suppl. 46, 1-180). —  
Des gouttes de sulfathiazol, de c v a rian t de 
1/200 à 1/409600, son t disposées sur de la 
gélose au sang e t  au liquide d ’ascite. La c 
la plus faible, in h iban t la croissance du gono
coque, m esure d irectem ent la chim iorésis
tance. Action in  vitro de l’acide p-am inoben
zoïque sur le phénom ène de -la bactériostase.

* Études sur le pouvoir antisulfamide. 
VII. Comportement des protéines et de 
leurs produits d ’hydrolyse enzymatique, 
vis—à-visdu sulfamide j T a b o n e  J .,  N i t t i  F.
F., S e n e c a l  M. e t M o u s s e t  H. (A nn . 
Inst. Pasteur, 1943, 6 9 ,  253-256). —  Les 
protéides o n t un  pouvoir antisulfam ide très 
faible, alors que leurs produits d ’hydrolyse 
en possèdent un  très im portan t, d ’a u ta n t 
plus intense que le degré de dégradation 
est plus élevé. L ’activ ité  anti-sulfam ide 
des peptones commerciales est due, en grande 
partie , aux  produits de digestion des protéides 
du muscle.

* Études sur le pouvoir antisulfam ide. 
VHI. Pouvoir antisulfamide de différents 
organes (Cobaye). Conclusions tirées de 
cette étude; N i t t i  F., T a b o n e  J ., M o u s 
s e t  H. e t S e n e c a l  M. (A nn . Inst. Pasteur, 
1943, 69, 303-305). —  Ce son t les peptones 
du muscle qui son t douées du pouvoir a n ti
sulfamide le plus élevé. Elles renferm eraient 
des facteurs antisulfam ides q u ’on ne trouve 
pas dans les peptones de m yogène e t de 
m yosine. Faible pouvoir antisulfam ide du 
sérum  e t de son hydro lysat acide, p e rm e ttan t 
de fabriquer de nouveaux m ilieux de culture.

* Action anti-sulfapyridinique et anti
suif athiazolique des dérivés de l ’acide 
p  - aminobenzoïque employés comme 
anesthésiqueslocaux ; K e l t c h  A., B a k e r  L., 
B r a i i l  M. e t C l o w e s  G. (Proc. Soc. exp. 
Biol. N . Y ., 1941, 4 7 ,  533-538). —  Tous les 
dérivés exam inés on t en partie  ou complè
tem e n t paralysé l’action bactériosta tique de 
la sulfapyridine sur B. coli, ainsi que celle du 
sulfath iazol sur B. coli e t Staphylococcus

aureus; les anesthésiques locaux non dérivés 
de l ’acide p-am inobenzoïque son t sans effet.

* L'orientation nouvelle de la chimio
thérapie. La recherche des antivitamines 
spécifiques; P a r a f  J .,  D e s b o r d e s  J .  e t 
P a r a f  A. (Pr. méd., 1943, 51, 576-577). —  
La sulfam ide considérée comm e une a n ti
v itam ine vis-à-vis de l ’acide para-am ino- 
benzoïque. L ’acide sulfopanto thén ique e t 
l’ion salicylique ■— an tiv itam ine  de l’acide 
pan to thén ique  —  facteu r de croissance. La 
v itam ine PP , la v itam ine K e t leurs a n tiv i
tam ines. Rôle des an tiv itam ines dans la 
lu tte  contre les m icrobes pathogènes.

* Action hémolytique de la gram ici- 
dine; H e i l m a n  D. e t H e r r e l  W .. E. 
(Proc. Soc. exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 
182-184). —  Cet agen t bactéricide a une 
action  hém olytique m arquée sur les globules 
rouges de M outon e t de Lapin, in  vitro.

* Traitem ent de l ’oxyurose par le 
violet de Gentiane ; R a c h e t  J ., B u s s o n  A,, 
G a l m i c h e  P. e t R o s e y  J .  (Arch. M al. A p -  
par., dig., 1943, 32, 44-46). —  Efficacité e t 
innocuité du tra item en t.

* Les progrès de la médication anti- 
histaminique ; P e r r a u l t  M. (Pharmacie, 
1943, 1, 227-231). —  Synthèse ,du  2339 R P ; 
caractéristiques physiques e t action  an ti- 
liistam inique; posologie, tolérance e t m ode 
d ’action.

* Action sur l ’intestin isolé du Rat du 
para- aminobenzoyl- diéthyl- am inoétha-  
nol (P. A. D.) et de quelques-uns de ses 
dérivés; H a z a r d  R. e t V a i l l e  C. (C. R. 
Soc. Biol., 1943, 137, 437-439). —  L ’iodo- 
m éthy lation  de la fonction am iné tertia ire  
du P. A. D. dim inue un peu plus n e ttem en t 
l ’action  de la molécule sur l’in testin  que ne 
le fa it l’acéty la tion  de la fonction am iné 
prim aire. L ’iodom éthylation  e t l’acé ty la tion  
sim ultanées, en add itio n n an t leurs effets, 
ren d en t la molécule presque inactive.

* La diacétylation de la yohimhine et 
de la corynanthine modifie-t-elle l ’ac
tion sympathicolytique de ces alcaloïdes?
R a y m o n d - H a m e t  (C. R ., Paris, 1943, 216, 
614-616). —- A ltéra tions peu m arquées du 
pouvoir sym path ico ly tique p ar in troduction , 
dans la molécule de l ’alcaloïde, de deux  
groupem ents acétylés qui b loquent respec
tivem en t sa fonction am iné secondaire e t 
sa fonction alcoolique.

* Action de l ’absorption lente d ’adré
naline dans le choc expérimental ;
K a b a t  H. e t F r e e d m a n  A. M. (Proc. Soc. 
exp. Biol., N . Y ., 1941, 46, 385-387). —  
L ’injection  lente d ’adrénaline perm et le 
m ain tien  de p à un  niveau norm al e t parfois 
la survie, à la su ite  de m anipulations qui, 
chez l ’anim al norm al, p rovoquent une forte 
chute de p e t un  choc. Les vasoconstricteurs 
pourraien t jouer un  rôle in té ressan t dans la 
thérapeu tique de quelques formes de chocs.

Sur l ’incompatibilité entre l ’am m o
niaque et les sels des alcaloïdes ; A w e  W.
et V o l l m e r  H. (M ünch. med. Woch., 1943, 
90, 53-54). —  Les au teu rs a tt i re n t  l ’a tte n 
tion  sur un  cas d ’in tox ication  m ortelle pro
voquée pa r un m élange composé de chlorh. 
de m orphine e t  d ’élixir pectoral. L ’am m o
niaque qui en tre  dans la com position de 
l’elixir pectoral de la pharm acopée alle
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m ande, a v a it provoqué la libération  et la 
crista llisa tion  de la m orphine.

Intoxications et brûlures par le phos> 
phore; S t r a u b  W . (M ünch. med. Woch 
1943, 90, 507-508, 629-630). —  Lorsqu’on 
in tro d u it sous la peau dorsale d ’un Cobaye 
0,2 g de P, l’anim al m eu rt en quelques jours 
avec tous les signes d ’in tox ication  aiguë par 
le P  (perte  énorm e de poids, foie dégénéré, 
etc.). Mais si l’on trem pe ce m orceau de P,’ 
a v an t d ’être appliqué sous la peau, dans une 
solution à 2 0/0 de S 0 4Cu, on ne constate 
plus aucune in tox ication . Au contraire, 
l ’anim al augm ente  de poids. Le morceau de 
P reste  in ta c t sous la peau, protégé par une 
couche de phosphure  de Cu. Toutefois, après 
plusieurs sem aines, il finit p a r disparaître, 
sans dou te  après tran sfo rm atio n  en P0,H,, 
dépourvu de tox ic ité  e t  absorption sous 
ce tte  form e. De mêm e, si l’on recouvre un 
bâ ton  de P p a r une couche de phosphure, P 
ne brûle plus à  l’a ir n i ne fume, mais aprte 
quelque tem ps, il se liquéfie e t se désagrège, 
en laissan t couler du P 0 4H 8 concentré pur. 
Selon ces observations, l’au teu r propose 
une m éthode de tra ite m e n t de l’intoxication 
e t  des brûlures pa r le P  au  moyen de la 
so lu tion  de S 0 4Cu.

* T raitem ent de l ’empoisonnement sa
turnin par le citrate de soude ; K e t t y  S. S, 
e t L e t o n o f f  T. V. (Proc. Soc. exp. Biol., 
exp. N . Y ., 1941, 4 6 ,  476-477). —  L’admi
n istra tio n  de c itra te  de Na (2 à  4 g par jour 
chez l ’H om m e), fa it d ispa raître  rapidement 
les sym ptôm es tox iques e t provoque une 
chu te  rapide de c de Pb  dans le sang.

* Un cas d ’intoxication par le thal
lium  avec troubles trophiques des 
ongles; D e l l ’a c q u a  G. (Med. klin., 1943, 
39, 558-560). —-  Ingestion  de 1 g du toxique. 
P a rtic ip a tio n  du systèm e endocrinien et 
su rto u t de l’hypophyse au syndrome qui 
p rend le ty p e  d ’une cachexie hypophysaire.

* La déterm ination de l ’oxycarboné
mie et sa signification; D u v o i r  M. et 
T r u f f e r t  L. (Arch. M al. prof., 1943, 5, 
n° 3-4, 78-88). —■ T echnique d ’extraction 
e t d ’analyse chim ique capable de déceler 
0,5 à  2 cm 3 de gaz/100 cm 3 de sang. Intérêt 
du dosage colorim étrique (colorimètre inté
gra teu r à  sphère de Dognon) à  l’aide des 
rayons infra-rouges. Discussion avec F. Si
mon qui considère que l ’oxycarbonémie 
lim ite p o u rra it être  un  a rte fac t.

* Inactivation des vésicants et des 
lacrymogènes par réaction avec des 
composés sulfhydrilés ; essai thérapeu
tique; B a c q  Z. M. (Bull. Acad. roy. Méd. 
Belg., 1942, 7 ,  n° 8, 500-527). —  R echerches 
expérim entales effectuées sur le muscle isolé 
de Grenouille. In ac tiv a tio n  de la chloro- 
picrine, de l ’isosulfocyanate d ’allyle, de la 
chloracétophénone, de la sulfone, de l’ypérite 
par diverses substances : cystéine, glutathion, 
m ercap tans, th iophénol, etc . Le benzyl- 
m ercap tan  ag it favorab lem en t sur les lésions 
provoquées par le sulfure de 33’ dichloréthyle.

* L ’hépatite du Cobaye intoxiqué par 
l ’acétate de cobalt. Influence de la 
splénectomie sur le développement des 
lésions ; G o r n i l  L., P o u r s i n e s  B. et 
D u m o n t - L e g r é  M me (C. R . Soc. Biol, 
1943, 1 3 7 ,  459-460). —  L ’anim al splénedo- 
misé p a ra ît plus ré s is tan t à  l’intoxication 
que l ’anim al qui a conservé sa ra te .
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Études sur les transformations du vin 
par les bactéries; R i b e r e a u - G a y o n  M. 
J. [Ann. des Ferm., 1942, 7, 21-39, 74-92,

i 142-156). — L’au teu r a recherché parm i les 
transform ations du v in  tou tes celles qui 
sont dues à des bactéries afin  de m ettre  en

ii lumière les conditions de ces transform ations. 
L ’étude a porté sur des vins rouges. En 
faisant agir dans des vins de différentes 
acidités et dans des m ilieux simples un grand 
nombre de cultures bactériennes p rovenant 
de différents dépôts de vin, on arrive à

■ classer ces bactéries en deux groupes : celles 
qui sont incapables de décomposer l’acide 
tartrique même à un  pH  élevé e t celles qui 
le décomposent à la condition que le pH  
ne soit pas trop  bas. Toutes décom posent 
l ’acide malique. Dans chacun de ces groupes 
les bactéries peuvent être classées su ivan t 

' le pH  à partir duquel elles agissent. En 
é tud ian t les transform ations chim iques qui 
se produisent dans les vins sous l ’action  des 
bactéries, on constate que dans le cas des 

: vins vieux l’acidité volatile n ’augm ente pas
;  sensiblement sauf dans le cas où on élève 
'  le pH  des vins; il se produit alors un  déve

loppem ent im portant de bactéries avec 
augm entation de l’acidité volatile e t de 

a  l ’acidité totale ainsi qu’une d im inution des 
i;jf sucres. Dans les vins nouveaux dont le pH  

est compris entre 3,05 et 3,40 on note une 
. petite  augm entation de l’acidité volatile, 

une dim inution de la teneur en sucre e t de 
l ’aeidité totale. Sous l ’action des bactéries, 
les vins subissent des transform ations orga- 
noleptiques provenant notam m ent de la 
diminution de l ’acidité par ferm entation  de 
l’acide malique. L ’évolution de la tourne 

psi dans les vins dépend de la tem péra tu re; 
plis elle se développe facilement dans les vins 

ne contenant pas d ’acide sulfureux. Tous les 
: vins, ou presque, renferm ent des bactéries

capables de décomposer l ’acide m alique; 
quelques vins seulem ent renferm ent des 
germes de bactéries susceptibles de détru ire 
l ’acide tartrique ou la glycérine. Le danger de 
contam ination des vins p a r les bactéries 

"a? venant du milieu extérieur est réel; la pas
tor teurisation constitue un  procédé p ratique 

et absolu de stérilisation des vins. Le déve
loppement éventuel d ’une m aladie grave 
dans un vin peut être prévu dans une certaine 
mesure par l ’analyse chimique ou p ar exa
men du comportem ent de ce v in  après ense
mencement avec un  dépôt de bactérie en 
pleine activité.

isp
Procédé général pratique applicable 

aux essais de fermentation alcoolique 
des jus de bois saccharifié ; V e i l l o n  R. 

¡¡S [Ann. des Ferm., 1942, 7, 157-177). —  La 
saccharification du bois par les acides en 

sis vue de la production d ’alcool conduit à un  
mélange de pentoses e t d ’hexoses, ces derniers 

-[ é tan t les seuls fermentescibles p ar la levure. 
le-Ç L’auteur décrit un  procédé p e rm e ttan t de 
de s se rendre compte de la ferm entescibilité des 
tiï. jus et de leur rendem ent en alcool. Ce procédé 
l(|t; comporte une épuration du jus à la chaux, 
tip l’ajustage au pH  optim um  5 par SCLHa, 
li puis l’addition de substances favorisant la 

gt fermentation, telles que phosphate d ’am m o- 
■0 niaque, SO„Mg, eau de touraillons, ex tra it 

de maltopeptone. L’ensemencem ent est 
, effectué avec une levure rustique, de distil- 

itft lerie par exemple et on fait ferm enter à 30°. 
s«s Le bilan de la ferm entation  peu t être établi 
f j  soit en dosant la quan tité  de réducteurs 
illtS restants après ferm entation , soit en évaluan t 
' la quantité d ’alcool produit. Dans ce cas, 

s i on opère par d istillation  après séparation  
W  du furfurol p a r le SO„HNa, ou bien par voie 
ait chimique en em ployant la m éthodf de 

M a r t i n  M., technique de B o i d i n  M. A .

[Ann. de la Brasserie et de la Distillerie, 1925, 
25, 1) dont le principe est la transform ation  
de l ’alcool en ac.ide acétique sous l ’action  
du bichrom ate en milieu sulfurique e t dosage 
du bichrom ate non rédu it, pa r le suffate 
double de fer et d ’am m oniaque. L ’étude est 
illustrée par une série de tab leaux  dont 
chacun représente le schéma d ’un esssai effec
tué.

Le rapport du dextrose au levulose dans 
les moûts de Raisin; S i d e r s k i  D. [Bull. 
Assoc. Chim., 1942, 3-4, 234-237). —  Le 
rap p o rt du  dextrose au  lévulose dont la 
valeur est sensiblem ent 2 au m om ent de la 
véraison, devient environ égal à 1 à m atu rité  
des Raisins. P o u r déterm iner les poids res
pectifs de ces deux sucres on doit procéder 
de la façon suivante : on dose le poids global 
dextrose +  lévulose p ar réduction  cuivrique. 
Puis on polarise à 15° le m oût convenablem ent 
clarifié. E n m ultip lian t par 0,1122 les degrés 
saccharim étriques lévogyres on ob tien t le 
poids du lévulose actif c’est-à-dire la fraction 
du lévulose dont la ro ta tion  à gauche n ’est 
pas neutralisée par celle du dextrose. On 
défalque ce chiffre du poids global des sucres 
réducteurs e t la différence m ultipliée p ar 
0,3548 donne le lévulose inactif, le reste du 
poids des sucres réducteurs représen tan t le 
dextrose.

Là digestion se fait-elle de la même 
manière pour les légumes secs cuits à 
l ’eau douce ou à l ’eau dure? H e u p k e  W. 
e t K r e b s  E. (M ilnch. med. Woch., 1943, 
90, 584-585). —  C ontrairem ent à l’idée 
répandue, les au teu rs m o n tren t que la 
digestion des légumes secs, cuits à l’eau dure, 
s’effectue aussi b ien que celle des légumes 
cuits à l’eau douce. Ca de l’eau dure 
forme un  pectate  insoluble avec la pectine 
des m em branes, mais la pénétration  de Ga 
reste  lim itée au x  couches extérieures des 
graines. Les ferm ents digestifs pénètren t 
à l’in térieur de la cellule à travers la m em 
brane in tac te , y décom posent le contenu 
cellulaire en le transfo rm an t en un  produit 
diffusible, qui passe ensuite à l ’extérieur.

La répartition de la vitamine B1 
entre la croûte et la mie du pain ;
H e u p k e  W . e t K i t t e l m a n n  J .  [M ünch  
med. Wach., 1943, 90, 423-424). —- La cuis
son d é tru it 30 à 50 0/0 de l’aneurine con
tenue dans la croûte. Cette perte  peu t 
m êm e; a tte in d re  parfois la p roportion  de 
90 0/0 e t  elle dépend du mode de la cuisson.

La distribution de la grandeur des 
globules de graisse dans le lait ; V a n  K r e -
v e l d  A. (Rec. Trav. Chim., Pays-Bas, 1942, 
61, 29-40). — Description d ’une technique 
perfectionnée pour com pter les globules de 
graisse dans le lait. Des courbes de fréquence 
son t données pour le la it frais e t le lait sec 
dans différentes phases d ’hom ogénéisation. 
On peu t ainsi évaluer la teneur en graisse. 
Pour le lait frais, on o b tien t des valeurs qui 
correspondent approx im ativem ent à la teneur 
en graisse, m ais pour le la it concentré les 
valeurs obtenues son t trop  faibles à cause 
de la présence de globules de graisse subm i
croscopiques.

(Anglais.)

La régularité de l ’arrangem ent des 
globules de graisse dans le la it; V a n
K r e v e l d  A. [Rec. Trav. Chim., Pays-Bas, 
1942, 61, 41-53). —  Les résu lta ts  obtenus 
par différents au teurs pour le nom bre de 
globules de graisse dans le la it m on tren t une 
régularité rem arquable de l’arrangem en t 
spatial. Cette régularité  est a ttrib u ée  à des

forces répulsives en tre  les globules p o u van t 
s’exercer ju sq u ’à 50 11. C ette hypothèse est 
corroborée p ar des expériences qui m o n tren t 
que le degré d ’arrangem ent est am oindri par 
/a dilution.

(Anglais.)

* Recherches sur les échanges entre 
l ’acide phosphorique et la chaux du 
sol. II. Le comportement de l'acide 
phosphorique dans des sols à teneur en 
chaux variée; G e r i c k e  S. [Bodenkde u. 
Pflanzenernàhr., 1943, 23, n° 3, 171-192). —  
Essais de végétation. Les échanges de 
P aO» avec les co n stituan ts du sol son t plus 
rapides e t plus im portan ts su r les sols à 
acid ité  d ’échange que sur les sols faiblem ent 
acides ou neutres. Influence de la durée 
d ’échange de P a0 6 sur l’action  des engrais 
e t  sur leur utilisation  par les plantes.

* Contribution à l'étude du frac
tionnement de la substance humique 
proprement dite; S p r i n g e r  U. [Bodenkde
u. Pflanzenernàhr., 1943, 32, n° 3, 129-146).—  
R ésultats du fractionnem ent de composés 
hum iques naturels, en groupes de résistance 
chim ique e t biologique variée, à l ’aide de 
différents solvants (brom ure d ’acétyle, mé
lange de brom ure d ’acétyle e t d ’acide 
acétique, mélange d ’acide acétique, d ’anhy
dride acétique e t de H aS 0 4) e t par le procédé 
de sulfacétolyse.

* Sur le chimisme de la formation de 
l ’acide humique dans des conditions 
physiologiques. IV. Le rôle des micro
organismes dans les processus d ’hum i- 
fication; E n d e r s  C. [Biochem. Z ., 1943, 
315, 259-292). —  Seuls les micro organismes 
autolysés son t capables de form er du 
m éthylglyoxal. Dans la terre , les facteurs 
les plus im portan ts pour l’autolyse des 
microorganismes et, par conséquent, pour la 
form ation physiologique de l’acide hum ique, 
son t les variations quotidiennes e t annuelles 
de t e t de l’é ta t  hygrom étrique.

* Recherches concernant l ’influence 
de différentes fumures, appliquées pen
dant de longues années sur la formation 
et l ’assimilation des nodosités du Soja;
P o s c h e n r i e d e r  H. e t L e s c h  W . [Bodenkde
u. Pflanzenernàhr., 1943, 32, n° 1-2, 1-16). —  
Influence de N, P, K, PK , NK , NP, 
N PK (N H î), N PK (N O s), du fum ier seul ou 
avec P K  et N PK , sur le nom bre e t le poids 
des nodosités du Soja, su r leur ten eu r en 
substances n u tritives et leur activ ité  assimi- 
latrice.

* Action du formiate d ’ammonium et 
de l ’urée sur le métabolisme protéique 
des Moutons recevant du fourrage vert 
(Contribution à l ’étude du remplacement 
des protides par les amides. IX.); 
N e h r i n g  K. et S c h r a m M  W . [Biederm. 
ZbJ. B. Tierernahr, 1943,15, n° 3, 241-257). —  
Essais de longue durée sur l ’action du for
m iate d ’am m onium  e t d ’un m élange de 
cystine +  urée in tro d u it dans l’alim entation 
du Mouton. La ré ten tion  de N est positive; 
l ’augm entation  de poids des anim aux coïn
cide avec la quan tité  de N assimilée; l’ap port 
de S sous forme organique ne provoque au
cune action  spéciale.

* Le taux du carotène (provitamine A) 
et de la vitamine D dans les principales 
sortes de foin en Hongrie ; B e c k e r  E. [Vi- 
tamin. Horm., 1943, 4, n» 4, 293-305). —  
Dosage chim ique du carotène (m éthode de 
Guilbert) e t biologique de la vitam ine D



contenus dans les p lantes fraîches e t  sèches, 
après 3 à 6 mois de conservation. Considé
rations sur les besoins alim entaires journaliers 
des an im aux  dom estiques.

La chimie de l ’altération des m atières 
grasses. XIX. L ’am ertum e de l ’Avoine 
et son activité antioxygène vis-à-vis des 
m atières grasses ; T a u f e l  K. e t  R o t h e  H. 
(Fetle u. Seifen, 1943, 50, 434-437). —  
Des essais systém atiques on t m ontré  que 
l ’a lté ra tio n  qui déterm ine l ’am ertum e de la 
farine d ’Avoine ne dim inue en rien  son 
activ ité  antioxygène vis-à-vis d ’huiles d ’Olive 
ou de Baleine. Les teneurs en peroxydes on t 
été dosées au m oyen de th iosu lfa te  e t divers 
g raphiques donnent, en fonction du tem ps, 
les résu lta ts de séries d ’expériences d ’a u to 
oxydation  effectuées, avec irrad iation  u ltra 
vio lette  ou à la lumière diffuse, en présence 
de farine d ’Avoine, d ’huile d ’Avoine ou du 
complexe actif isolé.

* Le remplacement des huiles de foies 
de Morues. Analyses des huiles de foies 
de poissons des côtes françaises de 
l 'Atlantique ; D é m a n g é  G. (Bull. Trav. 
Soc. Pharm., Bordeaux, 1943, 31, n° 2, 
49-52). —  Les constantes des huiles de foies 
de Raie, d ’Ange de mer, de Chien de mer, 
de R equin pèlerin, de Merlus, de Poissons 
de ch alu t divers, son t très proches de celles 
de l’huile de foie de Morue.

* L’oxyde de titane dans les affections 
gastro-intestinales; R a c h e t  J., B u s s o n  A. 
e t R o s e y  J .  (Arch. M al. Appar. dig., 
1943, 32, 46-50). —  V aleur comme produ it 
de rem placem ent du sous-nitrate  de Bi.

* Le mécanisme d ’action des ferments 
lactiques et leur contrôle ; P u n t o n i  V. 
(A nn . Igicne (sper.), 1943, 53. 125-127). —- 
Les ferm ents lactiques agissent p ar la lacto
flavine qu ’ils ren ferm en t; ils son t aussi 
actifs m orts que v ivan ts. Le contrôle de 
leurs préparations d ev rait donc évaluer, 
non la v ita lité , mais la pureté de ces p répa
rations.

* Les arsénobenzènes, leur compo
sition, leur toxicité. Y a -t-il lieu de 
fixer pour ces produits une lim ite d ’uti
lisation? Une nouvelle cause de toxicité ;
M y t t e n a e r e  F. de (Bull. Acad. roy. M éd. 
Belg., 1942, 7, n° 7, 390-421). —  Si les néo- 
arsphénam ines son t stables, les sulfarsphé- 
nam ines ne le son t pas entièrem ent, e t il 
serait bon q u ’une é tiq u e tte  ind iquât la date  
de leur fabrication. La lim ite fixée pa r la 
pharm acopée pour la su b stitu tio n  m éthylène 
b isulfitique dans la néoarsphénam ine doit 
ê tre  m aintenue. Les p rodu its qui o n t sa tis
fa it à l’essai chim ique doivent être soumis 
au contrôle biologique.

Le remplacement des huiles de foies 
de Morues. Analyses des huiles de foies 
de poissons des côtes françaises de 
l ’Atlantique ; D e M a n g e  G. (Bull. Soc. 
Pharm. Bordeaux, 1943, 81, 49-52). —■ 
Analyses des huiles de foies de Raies, 
d ’Ange de m er, de Chien de m er, d ’huile de 
Merlus déstéarinée, de R equin  pèlerin.

Grandeurs et servitudes industrielles. 
Application à l ’industrie chimique phar
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maceutique; P e n a u  H. (Pharmacie, 1943, 
1 , 1 6 4 -1 6 7  e t 1 8 9 -1 9 5 ) .

L ’industrie des produits opothéra- 
piques devant les difficultés actuelles ;
C h o a y  M. (Pharmacie, 1 9 4 3 , 1 , 2 2 2 - 2 2 6 ) .

Étude sur la préparation des infu
sions. L ’infusion d ’Ipécacuanha ; S c h n i -  
d e r s c h i t s c h  N. (Arch. d. Pharm ., 1942, 
2 8 0 ,  549-361). —  La Pharm acopée allem ande 
(P. G. 6) p rescrit de séparer la  drogue de 
l ’infusé « après refro id issem ent ». La durée 
de ce refro id issem ent e st indéterm inée. 
L ’au teu r a co nsta té  q u ’il fa u t  2 heures, 
dans les conditions ordinaires, pour que la 
tem p éra tu re  de 200 à 250 cm ’ d ’une infusion 
de racine d ’Ipécacuanha à 1/200 s ’abaisse 
de 100° à 30°. Si on filtre au b o u t de 30 m i
nutes seulem ent, la ten eu r en alcaloïdes 
dissous est de 10 0/0 inférieure à celle que 
co n tien t l ’infusé filtré après refro id issem ent 
com plet. La substance filtran te  peu t adsorber 
les alcaloïdes; la  m eilleure est le coton 
m ouillé. La ten eu r en alcaloïdes de la 
décoction est supérieure à celle de l ’infusion.

Présence d ’acide nicotinique et 
d ’amide nicotinique dans les plantes 
médicinales; R o l l e r i  F. (Arch. d. Pharm., 
1943, 2 8 1 ,  118-124). —  Dosages de l ’acide 
e t de l ’am ide n ico tin iques dans les infusions 
de 20 drogues p a r la m éthode de R itsert 
(K lin . Woch., 1939, 27, 934). La ten eu r en 
acide n icotin ique to ta l varie  de 0,12 mg 
à 0,29 mg dans 500 cm 3 d ’infusion à 1 /20. 
Ces doses so n t tro p  faibles pour exercer 
une action  v itam in ique appréciable.

Les lipides de « V eratrum  album » ;
P œ t h k e  W. e t A u s t e r  F. (Arch. d. Pharm., 
1943, 2 8 1 ,  97-118). —  E tu d e  com parée des 
résu lta ts  d ’analyses des lipides obtenus 
p ar ex tractio n  à l ’é ther e t  à l ’é th e r de pétrole 
de différentes p arties végétatives du V. 
album : racines, rhizom e, base des feuilles 
e t  graines. Certains échantillons é ta ien t 
conservés depuis 1935; les au tres é ta ien t 
fraîchem ent préparés. Les lipides analysés 
se com posent de glycérides e t  d ’insaponi- 
fiable. Les acides gras com prennent les 
acides stéarique, palm itique, oléique e t 
linoléique, ce dern ier en forte  proportion .

Appréciation des produits de sulfona
tion des huiles de schiste riches en 
soufre ; R e i c h e r t  B. (Arch. d. Pharm ., 
1943, 2 8 1 ,  140-143). —  L ’activ ité  th é ra 
peu tique de l ’ich thyol e t au tres p réparations 
sulfonées solubles dans l ’eau des huiles de 
schiste  é ta n t due a u x  « sulfones » formées 
au cours de la su lfonation, l ’au te u r propose 
d ’apprécier ces p roduits en se b asan t su r les 
pourcentages de sulfones, de S des sulfones 
e t  sur un  « indice de sulfones » égal au p ro du it 
des deux prem iers chiffres. Les sulfones so n t 
déterm inées p ar ex tractio n  à l ’é ther d ’une 
d ilu tion  au 1 /2 du p ro d u it e t  pesée du  résidu 
desséché à 100°; le S des sulfones est dosé 
p ar la  m éthode de Carrius. Les résu lta ts  
so n t rapportés au p ro d u it sec. U n tab leau  
donne les chiffres pour quelques p roduits 
com m erciaux.

A propos du principe actif du Gui ; J a-
r i s c h  A. e t  R i c h t e r  H. (Arch. exp. Palh.
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Pharm., 1940, 195, 89-92). — Les auteurs 
d ém o n tren t que l ’action  hypotensive du 
Gui e s t due au principe card ioac tif isolé à 
l ’é ta t  p u r p ar 'VVinterfeld.

Acétylsalicylates de m agnésium et de 
calcium; E b a c h  K. (Arch. d. Pharm.. 
1943, 281, 145-170). —  Mise au point des
techn iques de dosage des acides acétyl
salicylique, salicylique e t  acétique, libres 
e t  com binés, dans les p réparations pharma
ceutiques d ’acéty lsalicylates de Mg et de Ca. 
Des analyses effectuées, il ressort que, à 
l ’exception  d ’un  sel de Mg qui renfermait 
86,84 0/0 d ’acé ty lsalicy late  de Mg à 4H,0, 
les p répara tions exam inées so n t décomposées 
e t ne co n stitu en t pas des corps chimiquement 
définis. De mêm e, les acétylsalicylates de 
Mg e t de Ca préparés selon le système 
Beilstein n° 1059, so n t fo rtem en t dédoublés.

Signification biologique des deux mo
difications cristallisées de l ’Eleudron 
(Sulfathiazol) ; H e c h t  G. (Arch. d. Pharm., 
1943, 281, 186-189). —  Les deux modifi
cations (hexagonale F. 175°, prismatique
F. 200°) ne p ré sen ten t aucune différence 
aux  points de vue solubilité, vitesses de 
dissolution e t de résorp tion  chez l’homme; 
elles ne son t donc pas thérapeutiquement 
différentes.

Pour la  connaissance des constituants 
de l ’if; M e r z  W . e t P r e u s s  R. (Arch. d. 
Pharm ., 1943, 281, 205-216). —  Détermi
na tion  des teneurs en tax in e  e t en taxica- 
toside à différents stades de la végétation et 
é tude des propriétés de la taxine. Les 
recherches fon t resso rtir que le glucoside 
tax icatoside  est vraisem blablem ent en rela
tion  génétique avec les tann ins à catéchol 
de l ’if, m ais non avec l ’alcaloïde taxine.

Sur la préparation de l ’extrait de 
Fougère; M a i z i t e  J .  (Arch. d. Pharm., 
1943, 281, 217-238). -— É tu d e  des conditfions 
p ra tiques nécessaires pour préparer un 
e x tra it  de Fougère actif : époque de la récolte, 
espèce bo tan ique , p a rtie  végétale, procédé 
d ’ex traction , etc.

Contribution à l ’anesthésie locale et 
générale ; R i t s e r t  E.. (Arch. d. Pharm., 
1943, 281, 239-240). —  Des poissons baignant 
dans des solutions de phénolsulfonate de 
p -am inobenzoate  d ’éthyle (Subeutine) sont 
com plètem ent anesthésiés en quelques se
condes. La co n cen tra tion  en anesthésique 
nécessaire dépend du poisson en expérience. 
Celui-ci rep rend  sa v ita lité  quand on le 
replonge dans l’eau pure, même après être 
resté  quelque tem ps (ju sq u ’à 1 heure 1/2) 
hors de l ’eau.

Nouvelles recherches sur l ’i n d i c e  volu
m étrique (Raumzahl) dans l ’analyse 
des drogues en poudre ; Œ h m  G. et B la 
z e r  Z. (Arch. d. Pharm ., 1943, 281, 201-205). 
—  A pplication  de la m éthode décrite 
précédem m ent (Ib id ., 1941, 279, 134) à 
quelques drogues en poudre : Rhubarbe, 
absin the, d igitale, cola, qu inquina et Gen
tiane . L ’indice vo lum étrique  constitue une 
constan te  carac téris tique  de chaque drogue 
pour une finesse (tam is) donnée.
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L'acide salicylique comme substance 
étalon en iodométrie; L a t i n  E. (Z. anal. 
Chem., 1943, 126, 184-186). —  On fait dis
soudre une quan tité  exactem ent pesée 

' (0,30 .g 0,50 g) d ’acide salicylique dans
quelques centim ètres cubes d ’alcool, e t l’on 
additionne la solution successivem ent d 'une 
solution de 1K 10 m (5-7 cm ') e t d’ IOsK à 
3 0/0 (5-7 cm*]; on ajou te  ju squ’à décolo
ration la solution de S.O.Na, à t itre r  en 
présence d ’empois d ’am idon comme indi- 
cateur.

Microanalyse quantitative des im pu
retés du molybdate d'am m onium ;
P a v e l k a  F. e t  S e t t a  G. (Mikrochemie- 
Mikrochim. Acla, 1943, 31, 73-82). —
Séparation des impuretés m étalliques à 
l'aide d ’un appareil à électroly e à cathode 
de Hg dénommé microèleclroconcentraieur, 
dissolution dans C1H, caractérisation dans 
la solution concentrée à l’aide d ’un réactif 
approprié e t microdosage.

Étude critique des réactifs des ca- 
ies® thions ; G i l l i s  J. (Mikrochemie M ikrochim. 

Acla, 1943, 31, 58-68). —■ Révision, pour le 
compte de la « Commission internationale 

È  des Réactions e t des Réactifs analytiques 
nouveaux », d ’un certain  nombre de réactions 
analytiques qualitatives des élém ents sui- 

p i  vants : Se, Te, Mo, W, avec les indications
!ïL: su ivantes: 1° Réactif; 2° B ibliographie;

3° Caractéristiques de la réaction; 4° Sensi- 
ikafcü; bilité (limite de perceptibilité); 5° L im ite de 

dilution; 6° Spécificité.
de l's
,^ 1 Dosage rapide microanalytique du

soufre dans les substances organiques 
m r et minérales ; Z i m m e r m a n n  W. (M ikro

chemie-Mikrochim. Acla, 1943, 31, 15-36). —  
1° Sources d ’erreurs dans la m éthode de 
W o h l  ( Dinglers poltjlechn. Journ., 1863, 
168, 49) appliquée par B u r g e r  (Angew. 
Chem., 1941, 54, 479 e t Chemie, 1942, 55, 
245) au microdosage de S dans les substances 

- organiques au m oyen de K ; 2° Technique 
spK proposée par l’au teur : le p roduit de la réaction 

est traité par un acide, à l’abri de l’a ir; 
i SHa est entraîné à travers une solution de 

(CH,CO,)aCd e t SCd dosé par iodométrie. 
ntt L ’analyse peut être effectuée en 30 m inutes 
si-- avec une limite d ’erreur, sur le soufre, de 
i S t ±  0,2 0/0.
'■< Î Î  ; ^
sfii - Dosage oxydimétrique de l ’ammo

niaque. X. Dosage m anganimétrique de 
petites quantités d ’ammoniaque ;H u rk a  

jjrl’ii3 W. e t R u z d i c  I. (M ikrochemie-M ikrochim. 
daîî ■ Acla, 1943, 31, 9-14). —  Principe : Précipi

t â t 1 tation de NH, sous forme de :
1313,* [Co(NOa)](NH.)aNa,
¡ 0  en présence de petites quan tités de K. Le 

311, P^cip ité  est oxydé à 50° en milieu sulfurique 
HidiC'3 Par addition d ’une solution de MnO,Kl 

0,01 n (1 cm, =  théoriquem ent 28 y  NH, 
mtfi'* ™aÎs pratiquem ent 30 y  7, facteur q u ’il faut, 
de d ailleurs, déterm iner à chaque série de 

dosages).

* Dosage du vanadium dans les aciers ;
o n fENNE um"°• M in ., 1943, 19, n° 4,
90). — Le dosage spectranaly tique peu t être 
effectué avec une erreur quadratique moyenne 
de 3 0/0.

Sur les conditions de la précipitation 
de quelques fluorures complexes d ’alu
minium ; B r o s s e t  C. e t  W a h lb e r g  U. 
(Svensk. K em isk  T idskrifl, 1943, 55, 335-
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349). —  Dans des solutions co n ten an t des 
concentra tions connues de NO,K, NO,H, 
FK  e t (NO,),Al, on étudie l’équilibre entre 
la solution e t  la phase solide qui précipite 
(fluorure com plexe d ’Al e t K) si la concen
tra tio n  en ions F - dépasse une certaine 
valeur. On dose les ions F - dans la solution 
e t  on calcule les constan tes d ’équilibre en 
fonction des concentra tions e t des activ ités 
des au tres ions. Dans les solutions étudiées, 
la concen tra tion  to ta le  en ions K + est m ain
tenue égale à 0,53 m e t elle est grande re la
tiv em en t aux  concen tra tions des autres 
co n stitu an ts . On m esure égalem ent le po ten 
tiel d ’oxydo-réduction  de ces solutions. 
Su ivan t la concen tra tion  en ions F", le 
p récip ité  est constitué  par le complexe 
F,K,A1, OH, ou p a r un complexe dans lequel 
le rap p o rt atom ique F /A l varie de 5,8 à 5,9. 
Une form ule générale donne la valeur de 
ce ra p p o rt en fonction de la concen tra tion  
en F - e t du p ro du it de solubilité de F,K,A1, 
OH,. On étudie de façon analogue la précipi
ta tio n  de la cryolite sodique e t du complexe 
ferrique correspondant. Dans ces complexes 
égalem ent le rap p o rt atom ique F /A l ou 
F /F e  n ’approche de 6 que pour des concen
tra tio n s très élevées en F*. La com posi’ion 
des cryolites précipitées est donc très variable.

(Anglais.)

* Méthode rapide de dosage du zinc 
dans les alliages d ’aluminium ; S t a a b  
A. e t K i b y  R. (A lu m in iu m , Berl., 1943, 25,e. 
358-359). —• Méthode basée sur la précip i
ta tio n  de Zn à l ’é ta t de sulfocyanure de Zn 
e t Hg, suivie de dosage de ce sel. Durée, 2 h. 
La m éthode suppose l’absence de Co et une 
ten eu r en Ni ne dépassant pas 0,10 0/0.

Influence du chlorure d ’ammonium 
sur les teneurs en manganèse trouvées 
lors du dosage du fer et du manganèse ;
K l a t t  W .  et D o z i n e l  Ch. (Z. anal. Chem., 
1943, 126, 97-101). — R ésultats exacts si 
la solution ne renferm e pas plus de 2 0/0 
de C1NH,. Si pH  >  9,5, Mn précipite quan
tita tiv em en t.

Dosage colorimétrique du fer dans les 
bains de chromage; P f e i f f e r  H. (Z. 
anal. Chem., 1943, 126, 81-88). —  Au m oyen 
de l ’acide sulfosalicylique en milieu acide, 
la coloration propre de CrO.H d isparaît si 
l ’on opère en u tilisan t comme source lum i
neuse une lam pe à vapeurs de Na.

* Le dosage du chrom e, du manganèse 
et du vanadium dans les aciers par la 
méthode au sulfate ferreux et au per- 
sulfate; N u m m e d a l  J .  (Arch. M alh. Na- 
turu., 1941, 44, n° 1-2, 1-8).—  É tude d ’aciers 
anciens. A dap tation  de la m éthode volu
m étrique de Lang e t K urtz (u tilisant une 
seule solution titrée  de sulfate ferreux e t 
un  indicateur coloré, la diphénylam ine) e t 
mise au point d ’une m éthode titrim étrique . 
Un artifice perm et d ’éviter la nécessité de 
détru ire  l’excès de persulfate employé pour 
l ’oxydation  préalable, q u ’une ébullition 
même prolongée ne décompose pas.

L’éthylxanthate de potassium comme 
réactif analytique; W e n g e r  P . ,  B e s s o  Z. 
e t  D u c k e r t  R. (M ikrochemie-M ikrochim. 
Acla, 1943, 31, 145-148). —  Microméthode 
pour séparer Zn e t Cu au m oyen de l’éthyl- 
x an th a te  de K. Principe : E n  solution faible
m ent am m oniacale, l’é th y lx an th a te  de Cu 
précipite quan tita tiv em en t tandis que Cu
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est sous la forme d ’un complexe qui ne 
précipite pas :

Détermination polarographique des 
impuretés métalliques du zinc puris- 
sime; Cozzi D. (M ikrochemii-M ikrochim . 
Acla, 1943, 3 1 ,  37-41). —  Caractérisation 
de Cu, Bi, Pb, Cd, T1 e t Fe, e t même dosage 
quand la concentration est la su ivante : 
Pb, Bi, T1 =  0,0001 0/0; Cd, Cu, Fe =  
0,00005 0/0.

Les sulfocyanures de cadmium et de 
zinc dipyridyle et leur emploi pour 
l ’identification des deux cathions ; M a n -
n e l l i  G. (M ikrochemie-M ikrochim. Acla, 
1943, 3 1 ,  1-4). —  Form ules :
(CNSJ.ZniCi.HsN,), e t (CNSJ.CdfC^H.N,),.
M icrocristaux de formes caractéristiques.

Contribution au dosage électrolytique 
du cuivre; E p h a  H. (Z. anal. Chem., 1943, 
1 2 6 ,  241-242). —  Une petite  addition de 
C10„H, en décom posant NO,H, perm et 
d ’obtenir des résultats très satisfaisants, 
C1H formé é tan t en quan tité  trop  faible pour 
agir sur les électrodes.

Propriétés adsorb antes du chromate 
de plomb et leur influence dans le dosage 
du plomb à  l ’état de chromate de plomb ;
G r o t e . F (Z. anal. Chem., 1943, 1 2 6 ,  129-
133). —  La cause d ’erreur dans le dosage de 
Pb à l ’é ta t de CrO.Pb est due à l’adsorption  
des ions CrO ,'. Le facteur em pirique 0,6378 
perm et de corriger cette  cause d ’erreur.

Dosage polarographique direct du 
plomb et du cadmium en solutions alca
lines ; S p a l e n k a  M. (Z. anal. Chem., 1943, 
1 2 6 ,  49-59). —  Méthode rapide e t suffisam
m ent exacte p e rm ettan t de doser sim ulta 
ném ent des traces de Pb e t Cd (0,001 à 2 0/0 
P b ; 0,001 à 1 0/0 Cd) dans les alliages de 
Zn renferm ant Cu ainsi que Pb dans les 
alliages Pb-Cu (10 à 30 0/0 Pb) e t ceux de 
Zn (0,08 à 4 0/0 Pb).

Titrage conductimétrique du plomb 
par un iodate ; D r a g u l e s c u  C. e t L a t i u  
E. (Z. anal. Chem., 1943, 1 2 6 ,  63-66). — 
Méthode basée sur la faible solubilité 
(10-” ) de (IO ,),Pb. T itrage conductim étrique 
avec une solution de IO ,K  0,3000 m.

Titrage potentiométrique du plomb 
par un iodate; D r a g u l e s c u  C. e t L a t i u
E. (Z.. anal. Chem., 1943, 1 2 6 ,  6 7 -7 2 ) .  —  
Titrage potentiom étrique basé sur : I o la 
faible solubilité de IO.Ag et (IO ,),Pb; 
2 °  l’emploi d ’une électrode d ’Ag comme 
électrode indicatrice pour le dosage de Pb 
à l ’é ta t d ’iodate.

L’anhydride molybdique comme forme 
de dosage microanalytique ; P a v e l k a  F. 
e t  Z u c h e l l i  A. (M ikrochemie-M ikrochim. 
Acla, 1943, 3 1 ,  69-72). —  I o Com portem ent 
de MoO, à 300«, 400°, 500° e t 600°; 2“ A 
300° les exigences de la m icrochimie concer
n a n t la constance de poids son t satisfaites.

Titrage par luminescence I. Sur le 
titrage des ions argent et sur l ’argen-

3



tim étrie ; K ocsis E. A., Z a d o r  G. e t K a l-  
l ô s  J .  F .  (Z. anal. Chem., 1943, 126, 138- 
147). — U tilisation des indicateurs su ivan ts :
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* Études sur la distillation fractionnée 
et en particulier sur le fractionnement 
discontinu; K l i t  A .  (Kent. Maanedsbl., 
1943, 24, n» 6, 103-105). —  Résum é de thèse.
■—■ Facteu rs jo u an t un  rôle dans le fraction
nem ent discontinu. Moyens à la disposition 
des laborato ires pour effectuer une d istilla
tion  fractionnée. Quelques exem ples de sépa
ra tion  par d istillation  : décalines cis e t lrans\ 
d ichloro-2.3-heptanes meso e t racém ique; 
alcool iso-amylique e t alcool am ylique pri
m aire op tiquem ent actif. Tableaux.

* Dosage du carbone et de l ’hydrogène 
dans les substances contenant : carbone- 
hydrogène, oxygène et azote. B o i v i n  
(M ém . Serc. chim. Elat, 1943, 30, 11-17). —  
On reprend l ’emploi de Cu m étallique pour 
l ’absorption  des composés oxygénés de 
l ’azote. La com bustion est faite sur CuO 
dans un couran t d ’air réglé de telle m anière 
que l ’excès de Oa soit aussi faible que pos
sible, pour éviter l ’oxydation  de la to ta lité  
de Cu av an t la fin de l ’opération.

* Contribution à l ’analyse des gaz.
I. Procédé de combustion du méthane 
et de l ’hydrogène; V a n d o n i  R .  (Mém. 
Serv. chim. Elat, 1943, 30, 18-27). — On

Dosage des cations dans le sang total 
au moyen des flammes et des spectres 
de flamme; N o r i n d e r  E. (Biochem. Zlschr. 
1942, 312, 1 8 8 -1 9 8 ) .

Nouveau dosage acidimétrique du 
sodium dans l'u rine; I I u r k a  W. (Zlschr. 
f. physiol. Chem., 1 9 4 2 , 276, 1 3 0 -1 3 7 ) . —■ 
Dosage basé sur la titra tio n  acidim étrique 
(C1H 0,1 N , à  pH  =  2 ,8 )  d ’un excès de solu
tion titrée  de pyroantim oniate  de K, ajoutée 
à la solution sodique, après filtration  du 
pyroantim oniate. de Na insoluble formé. 
E rreu r re la tive  +  3  0 / 0  à  l’échelle m acroana
ly tique (prise d ’essai: 6 5  cm 3 d ’urine).

Dosage colorimétrique du phosphore 
urinaire par la méthode nitrovanadomo- 
lybdique de Misson; F l e u r y  P. e t  L e -  
c l e r c  M. (A nn . pharm. françaises, 1 9 4 3 , 1, 
101-104). —• Coloration jaune intense obtenue 
quand  on tra ite  une solution phosphorique 
en milieu n itrique p ar un  réactif con tenan t 
à la  fois du m olydate d ’N H . e t du v an ad a te  
d ’N H , (cf. M i s s o n ,  Chem. Z e it , 1 9 0 8 , 32, 
633).

* Dosage de l ’azote total dans les végé
taux contenant des nitrates ; R a u t e r -  
b e r g  E. e t B e n i s c h k e  H. (Bodenlcde a. 
Pflanzenernahr, 1943,31, n° 1 -2 , 1 1 8 -1 2 5 ) .-—- 
R éduction  de N des n itra tes  en N H , par Fe 
en  so lu tion  dans SO ,H a dilué e t dosage 
p a r la  m éthode K jeldahl. Qualité de cette  
m éthode, éprouvée p ar de nom breuses 
recherches.

Détermination micromanométrique du 
magnésium ; H o a g l a n d  C. L. ( J . biol. 
Chem., 1940, 136, 5 5 3 -5 5 8 ) .  —  Description 
d ’une m éthode m icrom anom étrique qui 
consiste à brûler le carbone du complexe 
m agnésium -hydroxyquinoléine e t à doser 
le COi dans l ’appareil m anom étrique de 
Van Slyke-Neill. Le m éthode donne des 
valeurs théoriques avec des quan tités de Mg

fluorescéinate de Na, thioflavine S, prim u- 
line, trypaflavine, rhodam ine 6 G, ombelli- 
férone, p-m éthyl-om belliférone, ombellifé-
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constitue , dans la p ip e tte  de l ’appareil, un 
m élange gaz-oxygène dans les proportions de 
la com bustion  com plète, que l ’on adm et 
ensuite p ar fractions dans l ’ép rouvette  à 
com bustion à dem i-pleine de 0 2. La com bus
tion , am orcée pa r un fil de P t porté  au rouge 
vif, se fa it sans explosion.

* Contribution à  l ’analyse des gaz. II. 
Dosage direct de l ’hydrogène dans un 
mélange hydrogène-méthane par pas
sage sur de l ’amiante palladiée chauffée 
de 3 0 0 °  à  4 0 0 ° ;  V a n d o n i  R .  (M ém. Serv. 
chim. Etal, 1943, 3 0 ,  272-274). —  D ans ces 
conditions, seul l ’hydrogène est brûlé.

* Sur la détection des acétals dans les 
mélanges de solvants; (Lack-u . Farben. 
Z., 1943, 1, 140-141). —  On décom pose les 
acétals par un acide e't on titre  avec de 
l ’iode. On com pare avec un  titrag e  fa it sur 
le m élange non tra ité . La différence v ien t 
de l ’aldéhyde libéré p ar l ’hydrolyse de 
l ’acétal.

* Une nouvelle méthode de dosage de 
l ’acide acétique et de l ’acide formique 
dans les lessives sulfitiques résiduaires 
de bois de hêtre; D o e r i n g  H. (Papier Fa-
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connues e t peut être appliquée au dosage du 
Mg dans le sang e t les filtrats d ’urine.

Sur le dosage du furfurol, des pen- 
toseS et des pentosanes. II. Causes 
d ’erreurs dans le dosage du furfurol;
J a y m e  G. e t S a r t e n  P. (Biochem. Zlschr.,
1941, 3 1 0 ,  1-27). —  Discussion technique 
complète du dosage des pentoses au m oyen 
du furfurol (m éthode à l’acide barb itu rique 
e t t itra tio n  brom om étrique).

Sur le dosage du furfurol, des pen
toses et des pentosanes. III. Dosage 
du méthyl- et de l ’oxyméthylfurfurol ;
J a y m e  G. e t S a r t e n  P. (Biochem. Zlschr.,
1942, 3 1 2 ,  77-88). —  Dosage brom om étrique 
après précip ita tion  de com binaison des 
dérivés du furfurol par l’acide thiobarbi- 
turique.

Microdosage de l ’acide acétique dans 
des milieux organiques ; C a s e l l i  P. e t 
C i a r a n f i  E. (Biochem. Zlschr., 1942, 3 1 3 ,
11-30). —  Après déproté id ination  e t élim i
nation  des glucides, transfo rm ation  d ’acides 
en leurs esters m éthyliques e t  distillation  des 
esters. É lim ination de p roduits gênants 
(esters d ’au tres acides e t m éthy lm ercap tan  
de cystéine), saponification e t  dosage chro
m om étrique. Dosage sur 0.5-1 mg CH,-COOH. 
E rreur relative +  10 0/0.

La chromométrie et ses applications 
analytiques. V. Microdosage du cho
lestérol sanguin; T h i v o l l e  L. e t W e i s s -  
k o p f  H. (Bull. Soc. Chim. biol. \Trav.],
1943, 25, 1304-1308). —■ Dosage chrom o
m étrique sur 2-3 cm 3 de sérum . Précision
1-2 0 /0 .

Sur la réaction de fluorescence de 
l ’o-diacétylbenzol avec les protéides et 
leurs produits de dégradation et son 
emploi dans la réaction des ferments de 
défense; H i l l m a n n  G. (Zlschr. f. physiol. 
Chem., 1943, 2 7 7 ,  222-231). —  Les pro-
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roneacéta te  de sodium . A ppli03- ^ ”  au 
dosage des halogénures, su lfocyanates, ier- 
rocyanures e t sels d ’Ag.
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brikant, 1943, 1, 215-218). —  On montre 
q u ’on p e u t ex tra ire  q u a n tita tiv em en t l ’acide 
acétique p ar épu isem ent des solutions 
aqueuses à l ’é th e r; on dose ensu ite  à la soude 
titrée . Ce procédé est plus rapide et plus 
com m ode que celui p a r d istillation .

* Dosage de la  trinitrorésorcine et du 
trinitrotriazidobenzoyl par précipitation 
à la phénylacridine ; S c h M i t t  R. (Z. ça,
Schiess. u. Sprengstoffw. (Nilrocellulose, 1 9 1 3  
38, 148-149). —- G énéralisation  de la mé
thode classique de dosage des phénols tri- 
n itrés : p récip ita tion , en so lu tion  faiblement 
chlorhydrique, p ar une so lu tion  de phényl- 
acrid ine e t hydrolyse p a r la soude.

* Sur une méthode de séparation de 
dinitro- et trinitrotoluène par un pro
cédé chromatographique ; H alfter (Z 
ges. Schiess, u. Sprengstoffw  (Nilrocellulose) 
1943, 38, 173-175). —  Difficultés des mé
thodes an térieures. Possibilité d ’utiliser la 
m éthode de K arrer e t N ielsenrde séparation 
chrom atograph ique  des n itran ilines et nitro- 
phénols : choix de l ’ad so rb an t : chaux-ma
gnésie, du so lvan t (essence-benzol); essais de 
la m éthode; dispositif opérato ire.

téides e t les peptones donnen t avec IV 
diacétylbenzol une fluorescence bleue qui 
perm et de déceler les dernières en solutioi 
à  1 /60.000. A pplication  à  la mise en évident! 
de « ferm ents de défense » dans le sérum.

Les résu ltats obtenus dans la vérifi
cation d ’une nouvelle méthode rapide 
de dosage de l ’azote résiduel dans lt 
sérum  sanguin; W o l f f  F. (Deul. mei 
Woch., 1943, 69, 753-754). —  La méthodt 
de M olina-K raft ( tra item en t de 5-7 cm* de 
sang veineux  pa r une solution d’acide 
trich loracétique à  20 0/0, filtration, puis 
add ition  de 1 g de réactif d ’Ehrlich à 1 cm1 
de filtra t, exam en de la coloration obtenue) 
perm et une o rien ta tio n  rapide sur la teneur 
du sérum  sanguin  en N résiduel.

Sur un nouveau domaine d ’application 
de la réaction à  l ’aldéhyde diméthyl- 
aminobenzoïque ; B a u m g a r t e l  T. (Klin. 
Woch., 1943, 22, 592-593). —  Les composés, 
a y an t une fonction am inée NH, non sub
stituée  à  N, do n nen t avec le réactif classique 
d ’Ehrlich  à  l’a ldéhyde diméthyl-aminoben- 
zoïque une coloration  jau n e  v e rt caractéris
tique. C’est ainsi que ce réactif peut servir 
à. la caracté risa tion  de l’hy d ra te  d ’hydrazine, 
de l’urée e t  certains de ses dérivés (éthyl- 
u ré th an e  pa r exem ple), du glycocolle et de 
l’acide g lu tam ique. L ’indoléthylam ine donne 
une coloration  rose, le glycyl-f-tryptophant 
e t  la 1-dihydroxyphénylalanine une faible 
coloration  rose, le scato l bleu lavande. L 
réaction  est égalem ent positive avec l’anes- 
thésine e t la novocaïne, les acides sulfani- 
liques e t les phénylène-diam ines.

Une nouvelle méthode histochimie® 
de m ise en évidence des substances 1 
fonction sulfhydrile. Application à l’épi- 
derm e, au poil et à  la levure; C hèvre-
m o n t  M . e t  F r é d é r i c  J .  (Arch Biol., 1943, 
54, 589-605). _  E m ploi de la réduction * 
ferricyanure ferrique en ferrocyanure M' 
n q u e  p ar les corps à groupes — SH. Discus-



Mit®
^Wfiion des causes d ’erreur. Possibilité de dis- 

inguer les groupes —-SH  des corps interm é- 
liaires de la mélanine. D escription de la 
■épartition des corps — SH dans les poils 
;t dans la peau.

7 r>. ; Détermination de la proline dans des 
lK'®;Eiiélanges contenant de la /- et de la 
1 ^ //-proline. Teneur en proline de la géla-
et®'lti,ine; S t e i n  W. H. e t B e r g m a n n  M. (J. biol. 
J.M'Chem., 1940, 134, 627-634). —  Le mélange 

le l- et de ¿/-proline est dissous dans de 
'eau chlorhydrique e t une solution dans 

"»isorct’alcool méthylique de rhodanilate  de NH, 
f^P te t ajoutée. On précipite le rhodanilate  de 
«ïirif;'.proline et son racémique. On a pu trouver 

insi dans l ’hydrolysat de gélatine, 86,6 0/0 
ilisaSm e rhodanilate de 1-proline e t 13,4 0/0 de 
«etetoodaiilate  de dl-proline; la teneur en 
solution' roline de l ’hydrolysat de gélatine é tan t de 
solulion è 7,1 0/0. 
ilasoudi.

Méthode électrolytique pour déterm i- 
1 le situer les acides aminés basiques dans 
bùaepe-is protéides; A l b a n è s e  A .  A .  (J. biol. 
ique; H  ¿hem., 1940, 134, 467-482). — Le procédé 
'to/fit |ï:>,st basé sur la séparation préliminaire des 
■ DifficaitVeides aminés basiques des autres produits 
issibilité f;B l’hydrolyse, puis séparation de l ’arginine 
Nifferry l’é ta t de flavianate; l’acide ilavianlque 
iiitaEiâa? excès est éliminé par électrolyse. L ’histi- 
dsorbant■ ine est précipitée à l ’é ta t de complexe avec 
meWi'iiHg. 0 n  déduit la lysine de N résiduel. 

.. 'au teu r compare les résultats obtenus avec 
■ux des autres méthodes.

* Sur la première inflexion du gra
in que de précipitation des protéines 
lasmatiques par les phosphates ; Flor

in in M. (Acla biol. bel., 1942, 2, 351-353). — 
i première inflexion ap p artien t au fîbrino- 

; me; il n ’existe pas de différence significa- 
’ ve entre la valeur de N fibrinogénique e t 
lie de N fibrinique.« ’ te- _
Dosage de la créatinine en chimie 

aras si:; jmentaire ; L a g r a n g e  G. (Bull. Soc.
- i-: him. Belgique, 1942, 51, 113-129). —

te riais* dosage de la créatinine est un  dosage 
oiff F. .lorimétrique basé sur la réaction de Jaffé : 
-754. — yy.tion de l’acide picrique e t de HONa qui 
temenb inné un picrate rouge orangé. I. En éva- 
une ; an t l’intensité de la coloration au m oyen 
) 00. un photomètre à cellule photoélectrique 
actildfàùns une zone de radiations voisine de 
;s eikv’ -300 À, l’auteur a suivi la réaction et étudié 
,b rapidenfluence des différents facteurs sur son 
>' résidad su ltat final. 1° Le tem ps nécessaire pour 

le la coloration atteigne son in tensité  
omaiasffaxirnurn dépend des conditions de la 
'aidé!#^emière phase de la réaction; 2° Une insta- 
au-mcahieî lité de la coloration s ’observe dans la 
593,-L  conde phase, dilution de la solution colorée 
amiiiée ffl^ant lecture au photom ètre; cette instabilité  
¡vitIfléifft indépendante du pH  de la solution 
|, dimétiŷ ujours voisin de 12; 3° La réaction est 
jaune «¿«autant plus lente que la concentration en 
(( (éatli!; éatinine est plus faible, ou que le volume 

créatinine sur lequel on opère est plus 
de’ses^ible; 4° La concentration en HONa agit 

duglyw- deux m anières: le m axim um  d ’in tensité 
¿léfiiï‘i:'rninu.e en raison inverse de la quan tité  
, .jjv(ïl-Wa ĉa*‘ présente; la vitesse de la réaction 
lâ iU O Ît avec -la concentration en H O N a; 
“.■j if® Une élévation de tem pérature  accroît 
t nndtiviin tensité  de la coloration; 6° La lumière 

1« a!ifc une action opposée à celle de la tem pé- 
ïjjgjj, ture> mais plus faible; 7° La présence de 

Na ne perturbe pas l a . réaction. II . En 
. ,8li#iim ie alimentaire, plusieurs composés sont 
m  siits^cepUbles d ’interférer e t par conséquent 

..„¡¡(jt'îj! nuire à la spécificité de la réaction : acide 
W ^p/u lique , furfural, acide pyruvique, géla- 
lifih.iille■ Pour éliminer ces composés, l ’au teu r 

J' ;a rè̂ :‘:°P0Se une m éthode basée su r l’adsorption 
L r c t *a créatinine, en milieu acide, par la terre 
_ _jj,i foulon, suivie d ’une élution en milieu
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alcalin. Des tab leau x  donnent les résu lta ts 
d ’analyses effectuées sur des ex tra its  de 
viande, de levure, de Soja, de T om ates; la 
m éthode se révèle beaucoup m ieux adaptée  
à la chimie alim entaire que les m éthodes 
antérieures. III . La réaction  de l ’acide 
dinitro-3.5 benzoïque en milieu alcalin, qui 
donne une coloration v iolette v iran t ensuite 
au rouge violacé, a été étudiée systém ati
quem ent. Les meilleures conditions expéri
m entales sem blent être les suivantes : emploi 
d ’une solution à 3 0/0 d ’acide d initroben- 
zoïque dans l’alcool à 95° exem pt d ’aldéhydes, 
e t d ’une solution de HONa à 4 0/0; réaction 
faite  à 20° e t dans l ’obscurité. Ainsi utilisée, 
la réaction  se m ontre plus spécifique que 
la réaction de Jaffé, m ais elle est plus sen
sible à la présence de CINa.

* Dosage de la tyrosine au moyen de 
la réaction de Millon dans les substances 
végétales et teneur en tyrosine d ’Avoines 
différemment alimentées ; R a u t e r b e r g
E. e t B e n i s c h k e  H. (Bodenkde u. Pflanze- 
nernahr., 1943, 30, n° 4-5, 317-325). —- Do,- 
sage de la tyrosine p ar la m éthode de Lugg 
basée sur la réaction  de Millon, après hydro
lyse alcaline e t  épuisem ent des solutions par 
l ’é ther e t  le toluène à un  pH  déterm iné. 
Influence de l ’am endem ent sur l ’économie de 
N de l ’Avoine, déterm inée par la  teneur en 
tyrosine du grain e t  de la paille.

Sur le dosage de la bilirubine dans les 
sérum s sanguins ; R o y  M. et B o u t a r i c  A. 
(C. B ., 1942, 215, 425-427). —  La m éthode 
est basée sur les propriétés absorbantes 
caractéristiques de la bilirubine dans la 
région bleue violette du spectre. Les spectres 
d ’absorption  d,e solutions de bilirubine de 
diverses concentrations e t de pH  très voisin 
de celui du sérum ont été préalablem ent 
déterm inés. Ces solutions ne suivent pas, 
mêm e de façon approchée, la loi de Beer, 
m ais si l ’on trace  les courbes représentant, 
pour les diverses longueurs d ’onde examinées 
entre X =  440 mu et X =  490 mg, la varia 
tion  de la densité optique en fonction de la 
concentration , on ob tien t une série de 
courbes p e rm ettan t de déterm iner, par la 
mesure des densités optiques relatives aux 
mêmes longueurs d ’onde, la teneur approchée 
d ’un sérum  sanguin en bilirubine.

* Sur une réaction différentielle des 
méthémoglobines et des hématines ;
V l è s  F .  (C. B . Soc. Phys. biol. Fr., 1943, 
17, 35-38). — Procédé spectral, après réduc
tion  alcaline directe e t  tra item en t par CNK, 
p e rm e tta n t de reconnaître  l ’existence de 
petites quan tités des com posantes dans un 
mélange d ’hém atines e t de m éthémoglobines 
en présence d ’oxyhémoglobine.

* Une méthode simple de mise en 
évidence du porphyrobilinogène dans 
l ’urine; W a t s o n  C. J . e t S c h w a r t z  S.  
(Proc. Soc. exp. B iol., N . Y ., 1941, 47, 393- 
394). —- A un mélange en parties égales 
d ’urine e t  de réac tif d ’Ehrlich  on ajoute 
d ’abord un volum e égal d ’une solution 
aqueuse sa turée  d ’acé ta te  de Na, puis 
quelques cm 3 de chloroform e. Le composé 
aldéhydique du porphyrobilinogène reste 
en tièrem ent dans la fraction  aqueuse, alors 
que la to ta lité  de l ’urobilinogène est ex tra ite  
par le chloroform e.

Nouvelles recherches sur le dosage 
des polypeptides du sérum  sanguin par 
la méthode dite « du double azote » ;
C r i s t o l  P. e t  F o u r c a d e  J. (Bull. Soc. Chim. 
biol. [Trav.],  1941, 23, 1029-1035).

Procédé de dosage biologique des 
bétaïnes; S t r a c k  E. e t F ô s t e r l i n g  K. 
(Zlschr. f. physiol. Chem., 1942,277, 74-86).—
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Dosage biologique des bétaïnes (bétaïne cro- 
tonique prise comme type) en présence de 
choline e t d ’acétylcholine, basé sur leur 
transform ation  en ester m éthylique, suivie 
de leur action  sur rectum  de Grenouille non 
sensibilisé. La com paraison des contractions 
obtenues par action de q u an tités connues 
d ’ester m éthylique pur, perm et de définir 
les qu an tités  présentes dans le p ro du it à 
doser.

Dosage de la bilirubine dans de petites 
quantités de sang (sang cutané) ; W i t h
T. K. (Zlschr. f. physiol. Chem., 1943, 2 7 8 ,  
120-129). —• A daptation  de la m éthode de 
Jendrassik  e t Grof à 0,1 cm 3 de sérum .

Sur la diazoréaction directe de la 
bilirubine du sérum (v. d. Bergh) et sa 
mesure quantitative; W i t h  T. K. (Zlschr.
/. physiol. Chem., 1943, 2 7 8 ,  130-135).

Application à l ’urine de la méthode de 
Bandier et Hald pour le dosage de l ’acide 
nicotinique; R o s e n b l u M  L. A. e t J o l l i f f e  
N. (J. biol. Chem., 1940, 134, 137-142). —  
Cette m éthode est sim ple e t spécifique pour 
déterm iner chim iquem ent l ’acide nicotinique 
e t la nicotinam ide de l ’urine. On trouve une 
excrétion urinaire norm ale d ’acide nicotinique 
e t nicotinam ide v arian t de 3,4 à 10,2 mg 
en 24 heures. On constate une excrétion 
d ’acide nicotinique basse chez un m alade 
a tte in t de pellagre; il d isparaît com plètem ent 
en con tinuan t le régime carencé en v itam ineB  
e t le tau x  augm ente avec un régime riche 
en v itam ine B e t adm in istra tion  d ’acide, 
nicotinique.

* Recherche qualitative de l ’acide 
citrique; R o l e f f  H. (Z. Unlersuch. Lebens- 
milt., 1943, 85, 252-256). —  O xydation de 
l ’acide citrique en acide acétone-dicarbo- 
nique au m oyen de l ’acide vanad ique en 
solution sulfurique e t identification  de l ’acide 
acétodicarbonique sous forme de sel de 
Hg, ou de pentabrom oacétone au m oyen du 
Br. R éaction sensible, même pour de petites 
quan tités. Com paraison avec la réaction  de 
Denigès.

* Sur un procédé sensible de détection 
de l ’acétylcholine à l ’aide de la dipicryl- 
amine; A c k e r m a n n  D. e t M a u e r  H. (Z. 
physiol. Chem., 1943, 279, 114-116). — 
L ’acétylcholine en présence de dipicrylam ine 
précipite encore v isiblem ent â c 1/10000; le 
sel formé se dissous dans l ’acétone, présente 
une couleur jaune, encore évaluable colori- 
m étriquem ent sous une épaisseur de 5 cm, 
quand la solution ne con tien t plus que 
0,26 y d ’-acétylcholine libre.

* Dosage photométrique rapide de 
l ’acide ascorbique dans les m atières 
végétales; M o r e l l  S. A. (Industr. engng. 
Chem. (Anal. Ed.), 1941, 13, 793-794). —  
Méthode p e rm e ttan t de doser de 1 à 14 y 
dans la  fraction  finalem ent obtenue à partir 
des ex tra its  lim pides ou troubles de tissus 
végétaux; ad ap ta tio n  de la m éthode de 
Mindlin e t B utler pour le dosage dans le 
sérum  sanguin.

* Le dosage de l ’acide ascorbique à 
l ’aide du photomètre gradué. Contribu
tion expérimentale à l'augm entation de 
la spécificité de la détermination de 
l ’acide ascorbique; L a u e r s e n  F. e t  O r t h  
W. ( Vil. u. Horm., 1943, 4, n» 1-2, 62-89). — 
A dap tation  au photom ètre gradué de la 
réaction  au 2.6-dichlorophénol-indophénol; 
la vitesse de la réaction  perm et de distinguer 
entre l ’acide ascorbique e t  d ’au tres corps 
réducteurs.
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* Étude spectrographique de l ’action 
de l ’acide ascorbique sur la p-quinone;
F l o r e n c e  G. e t  G acs N. (C. B . Soc. Phys. 
biol. Fr., 1943, 17, 43-46). —  L 'acide ascor
bique est com plètem ent oxydé p ar la qui- 
none, même en m ilieu acide, quelles que 
so ien t les c mises en œ uvre. La réaction  doit 
pouvoir serv ir au dosage spectrophotom é- 
trique de la v itam ine C.

* Détermination de la teneur en acide 
ascorbique des parties des plantes con
tenant des tanins. Considération spéciale 
des végétaux insectivores ; B u k a t s c h  F .
(Protoplasma, 1942, 3 6 ,  571-583). — R ésul
ta ts  sa tisfa isan ts ob tenus par un  dosage 
rapide, en m ilieu très acide (pH =  2), à 
l ’aide du 2.6-dichlorophénol-indophénol, m al
gré la présence d ’au tres substances réduc
trices dans les ex tra its  végétaux ; on peu t 
neu tra liser leurs effets pa r ag ita tio n  préa
lable.

Application de la micromanométrie au 
dosage de l ’aneurine; A r n a u d  Y. (A n n . 
des Ferm., 1942, 7, 40-49). —  La m éthode 
est basée sur la m esure de la stim ulation  
provoquée p ar la cocarboxylase (ester pyro- 
phosphorique d ’aneurine) sur la ferm enta
tion  alcoolique. On utilise une solution tes t 
préparée de la façon suivante : on p ipette  
dans une fiole jaugée de 500 cm1 : 5 cm” 
d ’une solution de gélatine à 1 0 /0  e t environ 
125 cm5 d ’H ,0  distillée. On ajoute  1 cm* 
de solution stock d ’aneurine (à 1 mg dans 
100 cm’) e t on amène à 500 cm* (1 cm* de 
cette  solution =  20 m-r). On emploie x  cm* 
de cette  solution, com plétée ou non par 
H ,0  distillée pour opérer toujours sur un 
volum e de 2,3 cm*. Le dégagem ent de CO, 
p rovenan t de la seule ferm entation  est 
m esurée à l’appareil de W arburg , en atm os
phère d ’azote. Les stim ulations sont stricte 
m en t proportionnelles aux  doses d ’aneurine 
lorsque celles-ci sont comprises entre 5 e t 15 
my et quelle que soit l ’in tensité  de la fer
m en ta tion  tém oin. On peu t ainsi négliger les 
varia tions journalières des diverses levures 
utilisées. D ’après K u rt Heyns, parm i les 
vitam ines du groupe B seule l ’aneurine sti
m ulerait la fe rm entation  alcoolique; la 
riboflavine, l ’aderm ine, l ’acide adénylique 
seraien t sans action. La m éthode a une 
grande sensibilité.

* Une réaction colorée de la Irans- 
déhydroandrostérone ; D i r s c h e r l  W . e t 
Z i l l i k e n  F .  (Nalurwissenschaften , 1943, 3 1 ,  
349-350). —- La solu tion  de déhydroandro- 
stérone dans H ,SO , conc. e s t  jaune , non 
fluorescente; pa r superposition  d ’une couche 
d ’eau, on o b tien t un  anneau bleu v io le t do n t 
la coloration  s ’é tend  à to u t  le mélange après 
ag ita tion . Un excès d ’eau fa it d isparaître  la 
coloration. A bsorption  principale à 560 mm. 
Différences de cette  réac tion  avec celle de 
l ’œ strone, e tc .; sa grande spécificité.

Une nouvelle méthode pour le dosage 
de la  lactoflavine ; S c h u r i n g a  J .  H. (Rec. 
Trav. Chim. Pays-Bas, 1942, 6 1 ,  359-364). — 
D escription d ’une nouvelle m éthode pour 
le dosage de la lactoflavine dans les céréales 
e t  dans l ’urine. Les céréales so n t ex tra ite s 
avec C1H alcoolique 2 N ;  l ’e x tra it  e st purifié 
p ar ex trac tio n  avec le phénol, adsorp tion  
avec SPb e t élution avec une solution 
sa tu rée  de CINa. L ’ex tinc tion  d ’un e x tra it 
phénolique dans lequel la lactoflavine ne 
donne pas de fluorescence est alors d é te r
m inée avec u n  pho tom ètre  à degrés.

(Anglais.)

Détermination de l ’acide nicotinique 
dans le sang hum ain. I ;  R o g g e n  J . G. 
(Bec. Trav. Chim., Pays-Bas, 1942, 6 1 ,  
616-626). —  Après avoir modifié la réaction
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de König au BrCN e t l ’avoir appliquée au 
sang hum ain, les résu lta ts su ivan ts o n t été 
obtenus. Quand le sang hémolysé est 
déprotéidé au m oyen d ’acide m étaphospho- 
rique, la cozym ase ne précipite pas e t 
tous les composés pyridiniques re sten t dans 
la solution aqueuse. P robablem ent la nico- 
tam ide est alors présente, mais comm e la 
qu an tité  d ’acide n icotinique trouvée, après 
hydrolyse, est beaucoup plus grande, il doit 
y  avoir quelque au tre  composé pyridinique 
présent dans le sang qui donne aussi de 
l’acide nicotinique après hydrolyse. Il y  a 
de nom breuses preuves qui 'm ontren t que le 
composé pyridinique dosé après hydrolyse 
est bien l’acide nicotinique. La m éthode 
courante pour le dosage de l’acide nicoti
nique dans le sang est la su ivan te  : 1 cm ’ 5 
de sang to ta l son t versés dans 8 cm ’ 5 H aO. 
Lorsquè l ’hémolyse est com plète, on ajoute 
1 cm ’ d ’une solution fraîche d ’acide m éta- 
phosphorique e t après m élange, le tu b e  est 
placé dans un bain-m arie à 80° pendant 
quelques m inutes. Après refroidissem ent, le 
liquide est filtré e t  à une partie  aliquote 
(8 cm ’), on a joute  2 cm* de G1H concentré 
(38 0/0). Le mélange est alors hydrolysé 
pendan t 2 h. 1/2 au bain-m arie. Après refroi
dissem ent, on a jou te  300 mg de franco- 
nite. On centrifuge la franconite, on la lave, 
e t on la sèche sur du papier-filtre. L ’élu- 
tion  est effectuée en a jo u ta n t 3 cm ’ 6 d ’une 
solution aqueuse de b ary te  con ten an t de 
la phénolphtaléine e t un peu de (O H )aBa 
en poudre. Après centrifugation , l’éluat est 
placé dans un  au tre  tube  à centrifuger e t 
le pH  a justé  à 5 environ, en acidifiant légè
rem ent sans changem ent de volum e e t en 
a jo u ta n t COsBa. Après centrifugation , on 
prélève 3 cm ’ pour la déterm ina tion  colori- 
m étfique par la réaction de König au CNBr. 
Cette m éthode a l ’avan tage de ne pas néces
siter de tém oin car le liquide initial est inco
lore. Avec un volume de sang de 1,5 cm ’, 
la précision du dosage est d ’environ 5 0/0. 
Gomme m oyenne de 120 déterm inations, on 
trouve dans le sang norm al 6,3 y  +  1,0 
d ’acide nicotinique par cm*. Le plasm a en 
con tien t moins de 1 /3 y  par cm*.

(Anglais.)

La détermination du carotène dans les 
végétaux et dans les fèces ; E e k e l e n  M. 
v a n ,  E n g e l  Chr. e t Bos A. (Bec. Trav. 
Chim., Pays-Bas, 1942, 61, 713-727). —  
Afin de trouver une m éthode q u an tita tiv e  
pour le dosage du carotène dans les végétaux 
e t  dans les fèces, les au teurs ont étudié e t  
comparé les m éthodes décrites ju sq u ’alors 
pour le dosage de ce composé. Ils voulaient 
aussi trouver une m éthode p ratique pouvant 
servir pour les analyses courantes dans 
d ’autres laboratoires e t p e rm e tta n t d ’obtenir 
des résu lta ts com parables e t reproductibles. 
Aucune des m éthodes connues ne peu t être 
d ’une application générale. Les points 
suivants ont été spécialem ent étudiés : 
1° La déterm ination  de la concen tra tion  du 
carotène à l’aide du stufenphotom ètre  de 
Zeiss : les valeurs d ’extinction  publiées dans 
des mémoires antérieurs o n t été vérifiées; 
2“ La séparation  du carotène des autres 
pigm ents : celle-ci n ’est possible q u ’avec des 
adsorbants comme 0,A1, e t (OH),Ca. Les 
pertes qui se produisent hab ituellem ent 
peuvent être éliminées en m odifiant légè
rem ent la technique de l ’adsorption  e t de 
l’élution. Il fau t em ployer un  m élange de 
10 volumes d ’é ther de pétrole léger e t  de 
15 volumes de G ,H ,; 3° L ’ex traction  du 
m atériel : une ex traction  sim ple continue 
avec CaH,OH dans une fiole de B erntrop  
donne des résu lta ts q u an tita tifs . Cette 
m éthode convient pour des analyses en série. 
Dans le cas de fourrage v e r t ensiloté avec 
un acide, il fau t faire l ’ex traction  avec H O K
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alcoolique su iv an t la m éthode de G uilbert. 
Toutefois, c e tte  m éthode ne donne pas de 
résu lta ts q u an tita tifs  avec d ’a u tre s  sub
stances. Les au teu rs  d o n n en t les résu lta ts 
ob tenus pour le dosage du caro tène dans 
diverses substances, à l’aide de plusieurs 
m éthodes. (Anglais.)

Détermination colorimétrique du toco- 
phêrol. VI; E m m e r i e  A. (Rec. Trav. chim., 
Pays-Bas, 1942, 61, 305-308). —  D escrip
tion  d ’une m éthode légèrem ent modifiée 
pour l ’ex tractio n  du tocophérol du sérum. 
A 10 cm ’ de sérum  placés dans un  entonnoir à 
décan ta tion , on a jou te  successivem ent en 
ag ita n t chaque fois 5 cm ’ de H O K  aqueuse 
0,2 N , 15 cm 3 eau distillée e t 25 cm 3 G3H,OH. 
L’ex traction  par l’é th e r e t le lavage de 
l’e x tra it éthéré p ar H O K  0,2 N  e t SOtH,0, 
2 N  se fon t comm e dans la m éthode primi
tive. L ’e x tra it é théré est débarrassé de 
l’acide en lav a n t 2 fois avec 50 cm3 de 

7CINa à 1 0/0 e t  finalem ent avec 50 cm* de 
CINa à 2 0/0. Des expériences d ’acétylation 
m o n tren t que les ex tra its  purifiés de sérum 
ne renferm ent aucune substance gênante 
pour le dosage colorim étrique du tocophérol.

(Anglais.)

* Les réactions de la  vitamine G et 
de ses dérivés dans les milieux biolo
giques ; B e z s s o n o f f  N. e t  L e r o u x  H.
( C. B . Soc. Phys. biol., Fr., 1943,17, 55-58). — 
É tab lissem en t de d eux  form ules de calcul. 
A pplications au dosage d ’acide ascorbique 
en excès in tro d u it dans l’urine.

Quelques rem arques sur le dosage 
fluorométrique de la riboflavine (vita
mine B .); G o u r é v i t c h  A. (Bull. Soc. 
Chim. biol. [Trav.], 1943, 25, 1311-1315).

Sur le dosage de la vitamine C. III. 
Impossibilité d ’utiliser la méthode au 
bleu de méthylène en présence de 
tanins et d'acide gallique; S a b a l i t s c h -  
k a  T. e t P r i e m  A. (Biochem. Zlschr., 1941, 
310, 281-284).

Comparaison entre les détections 
pharmacodynamique et enzymatique de 
l ’histam ine dans les extraits de foie;
L a v e s  W . (Biochem. Zlschr., 1941, 310. 
185-190). —  Concordance assez satisfaisante 
des deux  m éthodes.

Méthode de dosage de très petites 
quantités de biotine dans les produits 
anim aux e t  végétaux; N i e l s e n  N. et H a r -
t e l i u s  V. (Biochem. Ztschr., 1942, 311, 
317-328). —- Dosage par ac tiv ité  sur levure 
ou su r B. radicicole. Précision 10 0/0 sur 
quelque m inim a 0,13 y  par cm 3 avec la 
prem ière, 0,004 y avec la seconde. Teneurs 
en y  par cm* : la it =  7.26, urine  =  26.65, 
sérum  =  2.4, ju s de T om ate =  3.3, extrait 
de levure, de Fève, pep tone  < j G extrait de 
Luzerne =  23).

Méthode de dosage de petites quan
tités de fi-alanine dans des produits 
anim aux et végétaux; N i e l s e n  N .  et H a r -  
t e l i us V. (Biochem. Zlschr., 1941, 309, 
304-314). —  M éthode biologique basée sur 
l’action  de croissance, vis-à-vis des levures 
(quelque m inim a dosée 0,13 y par cm’, 
erreu r re la tive  25 0/0).

Les méthodes de m esure de l'activité 
catalytique de l ’anhydrase carbonique;
L e i n e r  M. e t L e i n e r  G. (Biochem. Zlschr., 
1942, 311, 119-145). —  C ritique expérimen
tale précise e t  détaillée des divers facteurs 
réd u isan t la précision des d eux  méthodes 
de m esure de l’ac tiv ité  de l ’an h ydrase  carbo
nique (m éthode m acrom étrique basée sur la
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mesure de l ’absorption  de GO, e t  m éthode 
non m aorom étnque basée su r la m odiflcation 
du pH, consécutive à la form ation ou à la 
disparition de COaH a).

Sur un microdosage de la nicotine et 
son emploi dans des recherches sur la 
destruction fermentaire de la nicotine 
par les tissus anim aux; W e r l e  E. e t 
B e c k e r  H. W . (Biochem. Ztschr., 1 9 4 2 , 
3 1 3 ,  183-194). —  D istillation en milieu 
CINa saturé et colorim étrie, de la réaction 
de König (BrCN). Dosage su r 10.500 y à 
+  4 0/0. Le foie, le rein, le poum on de 
Cobaye in vitro dégradent la nicotine, le 
broyage du foie au sable fa isan t perdre à  
cet organe son ap titude  à  réaliser ce processus,

Étude spectrographique de l ’u ltra- 
filtrat du lait; F l o r e n c e  G., B e s s i è r e s  S. 
et G o y o t  L. [Bull. Soc. Chim. biol. [Trav.], 
1941, 23, 1019). —• Mise en évidence e t do
sage de la flavine.

Procédé de dosage d'alcoylamines ;
H i e r n e i s  J. [Die Chemie, 1943, 56,136-138). 
—  Procédé pour déterm iner le pourcentage 
d’amines primaire, secondaire e t tertia ire  
formées à partir d ’un alcool e t d ’am m oniaque. 
On transforme les aminés e t l ’am m oniaque 
libres en chlorhydrates, élimine par d istilla 
tion l ’eau et l’alcool restan t libre ; on sépare 
ClNHj par extraction au chloroform e, dans 
lequel il est insoluble; on déterm ine, par 
réaction avec NOsAg, le poids m oléculaire 
moyen du mélange des chlorhydrates 
d ’amines; on dose l’amine prim aire par le 
dégagement de Na au m oyen de NOaN a; les 
teneurs en aminés prim aire e t secondaire 
peuvent être alors calculées ou obtenues p ar 
utilisation de graphiques e t abaques, repro
duits dans le cas des éthylam ines.

Dosage colorimétrique différentiel du 
stilboestrol et de l'hexoestrol. Remarques 
sur la communication de E. Huf et
G. Widmann sur le même sujet; C a r r a 
r a  G . [Ztschr. f. physiol. Chem., 1943, 2 7 9 ,
117-119). — Modiflcation de la m éthode de 
Huf et W idm ann e t rectification  de ces 
auteurs, signalant que le trava il de Carrara

1945

m et au point des erreurs dues à des fautes 
d ’impression de leur tex te .

Sur une méthode générale de dosage 
spectroscopique des corps en mélange. 
Application au mélange benzène-to- 
luène-xylène dans l ’atmosphère; F l o 
r e n t i n  D . ,  M a r g u e r i t e  M ma et H é r o s  H . 
[C. B ., 1942, 2 1 4 ,  906-908). —• Les composés 
homologues ou de constitu tion  voisine 
peuven t être différenciés ou même dosés en 
u tilisan t les varia tions considérables que 
présen ten t les droites figurant la fonction 
y  — log (Io /I) dans la loi de B err-L am bert, 
e t don t la tangente  de l ’angle avec l ’axe des 
x  peu t être regardée comme l’indice d ’a b 
sorption  de la longueur d ’onde considérée. 
L ’appareillage décrit par C h e v a l l i e r  et 
D u b o u l o z  [Ibid., 1932, 1 9 4 ,  174) a permis 
un  dosage particu lièrem ent in téressant des 
hydrocarbures dans l ’air des ateliers. Le 
benzène, le toluène e t le xylène présentent 
des indices d ’absorp tion  très n e ttem en t diffé
ren ts ; un  volume d ’air re la tivem ent petit 
(1,5 à 3 litres) suffit à doser leurs teneurs 
respectives, de l ’ordre de quelques milli
gram m es, déterm ination  qui serait impossible 
p ar une m éthode chim ique sur de si faibles 
quan tités.

Dosage des sulfamides ; W o j a h n  H. 
[Arch. d. Pharm., 1943, 2 8 1 ,  124-140). —  
Les essais de dosage des sulfam ides par 
dé term ina tion  de S 0 4H a ré su ltan t de la 
d estru ctio n  pa r C1H +  H aOs, o n t donné 
des résu lta ts négatifs. La destruction  par 
NO„H conduit à  de meilleurs résu lta ts dans 
plusieurs cas. Le dosage par actiog, d ’un excès 
de NOsNa pour d iazoter e t titra tio n  de 
l ’excès de n itrite  au m oyen de MnO„K 0,1 N  
n ’est possible q u ’avec la Pron talb ine , l ’Albu- 
cid, l ’U liron e t  le Néo-Uliron. Les sulfamides 
p eu v en t être dosés, comme l ’o n t déjà 
m ontré  Schulelt e t Nielsen, au m oyen de 
BrO sK 0,1 N  en présence de B rK ; il y  a 
fo rm ation d ’u n  dérivé dibrom é e t consom 
m ation  de 4 atom es de Br pour 1 molécule 
de sulfam ide; la concen tra tion  en C1H doit 
être assez forte. Le dosage brom om étrique 
d irect en  m ilieu C1H est plus avan tageux  
que la m éthode de Schulek. L ’au teu r indique

C H IM IE  AN A L Y T IQ U E

égalem ent des techniques de dosages des 
sulfam ides dans diverses p répara tions p h a r
m aceutiques : poudres, pom m ades, solutions

* Sur quelques nouvelles réactions 
d ’identification des dérivés sulfamidés;
P e s e z  M. (A nn . Chim. anal., 1943, 2 5 ,  110*
112). — Revue des réactions analytiques 
avec H N O a R I, le chloranile ,.le  furfural, le 
p-d im éthylam inobenzaldéhyde e t Br.

Le dosage des corps du type sulfani
lamide, libres ou conjugués, dans les 
liquides biologiques; P a g e t  M. [Bull. Soc. 
Chim. biol. [Trav.], 1941, 2 3 ,  1036-1041).

Une détermination colorimétrique 
quantitative de petites quantités de 
trigonelline; R o g g e n  J. C. [Bec. Trav. 
Chim., Pays-Bas, 1942, 6 1 ,  209-211). — En 
chauffant la trigonelline avec un  alcali, il se 
sépare de la m éthylam ine, e t  le dialdéhyde 
restan t, formé par ouverture  du noyau, est 
conjugué avec l’aniline en milieu acide. Il 
a p p ara ît presque in stan taném en t une colo
ra tion  jaune, se p rê ta n t à un  dosage colori
m étrique. Il ne se p roduit aucun trouble, la 
coloration est stable en plein jou r e t  on peut 
ainsi doser 10 y de trigonelline p ar cm* avec 
une précision d ’environ 5 0/0.

(Anglais.)

Application de la méthode spectrale 
à la détection des poisons des curares;
B i e r r y  H. e t G o u z o n  B. (Bull. Soc. Chim. 
biol. [Trav.[, 1941, 2 3 ,  1023). —  Isolem ent de 
deux principes actifs, à p a rtir  de certains 
échantillons de curares. Ces deux principes 
son t facilem ent décelables p ar leur spectre 
de fluorescence en solution sulfurique. L ’un 
est caractérisé par une bande d on t l’axe est 
à 5550 À, e t l’au tre  par une bande localisée 
à  4660 A .

A propos de l'analyse commerciale 
de la cire et des compositions à base de 
cire; B ü c h n e r  G . (Felte u. Seifen, 1943, 50, 
446). — Indication  d ’une m éthode de dosage 
de la paraffine e t rem arques su r l’in te rp réta 
tion des valeurs trouvées pour l’indice de 
saponification.
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Un appareil de précipitation électrique 
de particules pour obtention de prépa
rations pour microscopio électronique;
R ie d e l  G. (Kolloid Z ., 1943, 103, 228-232). 
—  D escription e t croquis d ’un  appare il
lage pour p récip ita tion  électrique de p a r ti
cules, destiné à l’é tude q u a lita tive  e t q u an 
tita tiv e  d ’aérosols pa r microscopie électro
nique e t applicable dans les dom aines de la 
chim ie, de la biologie, de la clim atologie e t de 
l’hygiène.

Mesure de la densité de petites quan
tités de liquides; K r u t z s c h  J .  (K lin . 
Woch., 1943, 22, 469-470). —  D escription 
d ’un appareil p e rm e ttan t la m esure de la 
densité  de 2 cm* de liquide.

L'ultracentrifugeuse mue par l ’air;
E ir ic h  F. R. e t  R i d e a l  E. K. (N alure, 
1940, 146, 541-542 e t 551-552). — L ’appareil 
d o n t on décrit som m airem ent le fonction
nem ent p eu t tou rner ju sq u ’à 85.000-90.000 
t.-m ., en to u te  sécurité. Les poids m olécu
laires de l’ovalbum ine, de cytochrom e C, de 
globulines e t  les diagram m es de sédim en
ta tio n  de l ’anhydrase  carbonique o n t été 
obtenus.

Gonflement du charbon de bois ; 
expériences avec un nouveau dilatomètre 
en silice; F a k h o u r y  N. e t  W a h b a  M .
(N ature, 1940, 146, 63-64). —  A yant ren
contré  certaines difficultés avec le d ila to
m ètre m étallique dans les expériences de 
dégazage à hau te  tem péra tu re  e t dans les 
m esures de d ila tation  de gaz adsorbés à la 
tem péra tu re  de l’air liquide, les au teu rs ont 
co n stru it un appareil entièrem ent en silice 
dont ils décrivent le fonctionnem ent. Des 
expériences prélim inaires on t été effectuées 
sur la d ila ta tion  de vapeurs de CH,OH, de 
HCOOH, de H , e t de CO, à la tem pérature  
de l’air liquide. La d ila ta tion  du charbon 
de bois d écro îtra it avec l’augm entation  de la 
tem péra tu re  de son dégazage.

Appareils de laboratoire pour extrac
tion de liquides au moyen de solvants 
légers; S u i d a  H. e t W a g n e r  G. (Brenn- 
sloff-Chem. Œ l und Kohle, 1943, 39, 615- 
617). —  D escription e t croquis d ’un appareil 
en verre e t d ’un appareil m étallique destinés 
à éviter q u ’une partie  des vapeurs du solvant 
employé, au lieu de se condenser dans la 
p artie  située au-dessus de la substance à 
tra ite r, ne se condense que dans le récipient 
co n ten an t ce tte  substance, ce qui dilue 
l’e x tra it e t échauffe la substance d ’une façon 
incontrôlable. Pour em pêcher ces incon
vénients, un ré frigéran t (à boules ou à 
serpen tin  m étallique) est disposé su r le tra je t  
des vapeurs de solvant, au-dessus de la 
p artie  de l ’appareil co n ten an t la substance à 
tra ite r.

Un appareil simple pour l ’inscription 
des coordonnées ; D r u c k r e y  H . e t U h l i g
H. (Arch. exp. Palh. Pharm., 1941, 198, 
74-78).

Brûleur pour travaux microchimiques ;
S t r e b i n g e r  R. (Z. anal. Chem., 1943, 126, 
133-134). —  Schéma page 133 du mémoire. 
Possibilité d ’em ploi en m acroanalyse pour 
l’évaporation  d ’un précipité  en présence 
d ’un acide te l que FH  après légère tran s
form ation.

Sur la théorie de l ’autoclave; G u i l l o t  
M. (A n n . pharm . française, 1943, 1, 109-
113). —  Sur ce qui se passe exac tem ent
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uand  on chauffe l ’autoclave sans chasse 
’a ir préalable.

Dispositif interférentiel pour la me
sure de la diffusion dans les liquides;
R ô g e n e r  H . (Kolloid Z ., 1943, 105, 110-
114). —  D escription e t croquis d ’un ap p a 
reillage fondé su r la m esure, p ar observation  
d ’interférences, de la différence des indices 
de réfraction  de deux  couches liquides 
voisines, traversées p ar des rayons lum ineux 
v en an t d ’une même source à travers deux 
fentes parallèles voisines d e v an t lesquelles 
le récip ien t co n ten an t le liquide se déplace 
dans la direction de la diffusion. La m éthode 
perm et les m esures en tre  la tem p éra tu re  
ordinaire e t -f  70° C.

La destinée des hormones dans l ’orga
nisme ; W e r l e  E. (Die Chemie, 1943,56,305- 
316).—  D ’après la docum entation , on expose 
les processus généraux biologiques e t  chim i
ques de l’évolution des horm ones dans l’or
ganisme, en particu lier : leur é ta t  dans l’or
gane sécréteur, en d istinguan t les formes 
« lyo », prêtes pour la sécrétion e t les formes 
« desmo », liées au tissu sécréteur ou enga
gées dans des complexes insolubles e t inactifs; 
leur é ta t  dans le sang, vraisem blablem ent 
sous une forme liée à une album ine du plasm a, 
ap te  à être dissociée par l’organe u tilisa teu r; 
leurs modes d ’action, soit p ar partic ipa tion  
à certaines réactions (par exem ple phospho
rylisations), soit p ar influence sur l’activ ité  
de ferm ents; leurs modes d ’élim ination ou 
d ’inac tiva tion  ,soit par hydrolyse (insuline), 
soit par oxydo-réduction (horm ones sté- 
roïdes), so it pa r désam ination  (histam ine), 
so it pa r fixation en complexes acides (avec 
l’acide glycuronique, l’acide am inoacétique, 
l’acide sulfurique) éliminés dans l’urine, 
so it par « neu tra lisation  » pa r des a n ti
hormones. On étudie ensuite les cas spéciaux 
de l ’adrénaline, des horm ones thyroïdiennes, 
de l’insuline, des horm ones de l’hypophyse, 
des horm ones gonadotropes, des horm ones 
stéroïdes (en particu lier a-œ stradiol e t ses 
analogues, progestérone, désoxycorticosté- 
rone, testostérone).

Progrès dans l ’application de la recti
fication pour des travaux d’analyse et de 
préparation au laboratoire; H i l b e r a t h
F. (Oel u. Kohle, 1943, 39, 875-880). — 
Exposé, d ’après la docum entation , des 
perfectionnem ents récents p o rtan t no tam 
m ent su r les règles générales de la rectification 
au laborato ire su r de nouveaux appareillages 
de rectification (colonne à ru b an  m étallique 
to u rn an t, colonne à tube  spiral de verre, 
corps de remplissage en réseaux de fils, ou à 
arrangem ent hélicoïdal, colonne à p la teau x  
avec tubes de com m unication à trois cham 
bres, colonne à p lateaux-tam is en verre, 
colonne à p la teaux  avec re to u r latéra l 
externe, colonne pour rectification aux  très 
basses tem pératures, chapeaux  de colonnes 
e t dispositif d ’évacuation  pour basses 
tem pératures) su r les conditions de travail, 
sur l’u tilisa tion  des résu lta ts e t  les calculs 
correspondants.

Comment se forme l ’humus dans la 
nature; E n d e r s  C. (Die Chemie, 1943, 56, 
281-285). —  L ’analyse de la docum entation  
conduit aux  conceptions su ivantes. Sous 
l’influence de conditions de vie défavorables, 
pouvan t am ener leur autolyse, les micro- 
organismes du sol subissent une désorgani
sation  de leur systèm e de ferm ents, qui 
modifie leur mode d ’action  su r la cellulose 
e t  les au tres hydrates de carbone des débris

végétaux. Au lieu d ’ab o u tir à CO,, la 
ferm entation  p ro d u ira it du  méthylgloxal. 
Celui-ci par une polycondensation mixte 
avec les acides am inés p rovenan t à la fois 
des protéines végétales e t  des microorga
nism es autolysés, fo rm erait des composés 
pro to-hum iques riches en azote : acides 
fulviques, acides hym atom élaniques, dont la 
condensation  u ltérieure  conduira it aux acides 
hum iques p roprem en t dits, précipitables

Îiar les électro ly tes. P ar form ation de sels 
de Ca e t  Fe) e t  adsorption  sur les silicates, 

ces acides d o n n eraien t l’hum us stable et 
perm anen t. P a r ailleurs, la lignine, serait 
dans le bois, à un  é ta t  prim aire (non aro
m atique  ni cyclique), d it « ligninogène », 
sensible à l'ox y d atio n  p ar les ferments micro
biens du sol avec fo rm ation  de structures 
moins arom atiques que celle de la lignine, par
tic ip an t à la con stitu tio n  d ’acides humiques.

Tube centrifugeur à fond mobile 
susceptible d'application en radiochimie 
en microchimie et en biologie ; S u e  P. (J.
Chim. phys., 1942, 39, 85-91). —- L’auteur 
décrit un  appare il e t  une technique de 
cen trifugation  p e rm e tta n t d ’obtenir rapi
dem ent une source de radioactiv ité  de très 
faibles dim ensions e t  d ’épqisseur assez 
uniform e. Le procédé p e rm et de doser avec 
précision la très faible m asse centrifugée, 
élimine l ’abso rp tion  e t p erm et d ’opérer sur 
des -traces de radioélém ents à période courte. 
Les avan tages en analyse, en microchimie 
e t  en biologie son t analogues.

Machine à agiter polyvalente ;C ha m b o n  
M. (Bull. Soc. Chim. biol. [Trav .], 1941, 23, 
1383-1384).

Un agitateur à bon marché pour un 
bain-marie à grandes dimensions; H e 
m i n g w a y  A. e t  S h e l l e y  W . B. (Bev. scient. 
Inslrum ., 1940, 11, 204-205). —  L ’agitation 
est réalisée par un  large tu b e  métallique avec 
une c ircu la tion  d ’eau à l’in térieur, mû par 
un  m oteur.

* Progrès dans l ’application de la 
rectification au cours de travaux d’ana
lyse ou de préparation au laboratoire;
H i l b e r a t h  F. (Oel. u. Kohle, 1943, 39, 
875-880). —  R evue des colonnes de distilla
tio n  de lab o ra to ire ; les nouveaux  types : 
colonne Ja n tze n , colonne Stedm an, appareils 
de Groll, Mair, Podbielnak . Caractéristiques, 
essais com paratifs. N om breux  détails, cro
quis. U tilisa tion  de ces appareils à la distil
lation  fractionnée, n o tam m en t à basse t. 
C om plém ent de recherches nécessaires à la 
p rép ara tio n  de corps purs, satisfaisant au 
contrô le op tique  (effet R am an, spectroscopie 
IR  ou UVJ.

Technique du microrespiromètre à 
ludion; H o l t e r  H .  (C. B . Trav. Lab. 
Carlsberg, 1943, 24, 399-478). —  L ’auteur 
d écrit en d é ta il la techn ique  des détermi
n a tio n s gazom étriques à l ’aide du  gi. ludion 
telle q u ’elle est p ra tiquée  actuellem ent au 
labora to ire  de Carlsberg. Il donne la façon 
de fab riq u er les divers ty p es de ludion, de 
les calibrer, de les rem plir, la formule du 
liquide de f lo tta tio n  em ployé. Les diverses 
m an ipu lations e t les d ifférents accessoires 
em ployés son t m inu tieusem en t décrits. L’au
teu r  indique la façon de faire les calculs 
dans une d é te rm in a tio n  faite  avec le ludion 
e t  passe en  revue les principales causes 
d ’erreurs qui peu v en t influencer la m esure.

(Anglais.)
M. MARQUIS.
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Un mieroresporlmètre avec un ludion 
ayant un volume gazeux de 0,1 v.1; Z e u -  
t h e n  E. (C. R . Trav. Lab. Carlsberg, 1943, 
24, 479, 517). —- D escription d ’une m éthode 

: , , pour la déterm ination  de l ’in tensité  respi- 
W ratoire de cellules isolées à l’aide d ’une 
»,fV modification du m icrorespirom ètre à ludion 

de Linderstrom-Lang. Cette m éthode a été 
employée pour la m esure d ’in tensités 

ffi t  respiratoires de 2.10"* à 2 .10-’ ni 0 2/heure. 
i Dans le cas de recherches com paratives 

avec différents ludions, l’e rreur sur la mesure 
2 ?  s’élève à 2.10*‘ \U Oa/heure. C ependant, les 

variations de la resp iration  de la cellule 
y  isolée pendant l ’expérience peuvent être 

enregistrées avec une précision beaucoup 
plus grandes. L ’au teu r discute les sources 
d ’erreur de la m éthode. L ’au teu r donne 

'  deux exemples de déterm ination  d ’in tensité  
respiratoire faite avec cette  m éthode : 
1° L’œuf fécondé du ver polychète Ophry- 
oirocha puerilis (diam ètre de l’œ uf environ 
0,120 mm). Pendant 4 heures e t demie,

Vfirhi la courbe obtenue pour l ’in tensité  respi- 
ratoire (2,1.10-* \il 0 ,/heu re) est une droite 
sans aucune augm entation en liaison avec 

* ta les l re, 2e et 3e divisions de l ’œuf ; 2° L ’amibe 
Ŝüs à coquille (Difflugia sp. (diam ètre de la 

%■ cellule environ 0,160 mm). L ’in tensité, 
sSri - respiratoire est dé 10.10"* ni Oa/heure e t la 

courbe obtenue m ontre que celle-ci décroît 
i t£ i  régulièrement jusqu’à 8.10"* iil Oa/heure.

L’expérience a duré 5 heures e t demie e t la 
as: chute de l’intensité respiratoire est a ttribuée
ttlj,: au fait que l’amibe jeûne p en d an t l’expé-
nag.) rience. (Anglais.)
&>", M. MARQUIS.

Sur la théorie du microrespiromètre 
à ludion; L i n d e r s t r o m - L a n g  K. (C. R. 
Trav. Lab. Carlsberg, 1943, 24, 334-398). —• 
L’auteur revient sur le principe du micro- 
respiromètre à ludion. Il envisage d ’abord 
la diffusion dans le mélange en réaction dans 
le cas de la formation de gaz e t dans celui de 
l ’absorption de gaz, nuis la diffusion dans 

77“). les gouttelettes d ’huile e t de liquide de 
r f ’- flottation placées dans le col du  ludion.
’. ; Ces considérations théoriques o n t conduit 

l’auteur à choisir deux types norm aux  de 
ludion pour l ’usage pratique. Il donne pour 

®®-'- chacun de ces types de ludion une équation  
exprimant les relations en tre  la pression 
d’équilibre e t la q u an tité  de gaz contenue 

--:r“ dans le ludion. Ces équations on t été obtenues 
tnift en adm ettant qu ’on se trouve dans un  cas 
injis idéal et que le ludion est m ain tenu  à une 

pression constante. D ans la p ratique  l ’appli- 
W£-- cation de ces équations rencontre quelques 
W 0:< difficultés dues aux  im perfections des ludions, 
«tec L’auteur passe en revue ces im perfections 
Cas « et donne des équations plus sim ples pouvant 
Wéf, s’appliquer dans certains cas particuliers. 
aiîîiù! Les diverses causes d ’erreurs pouvant 
Kit, intervenir dans les m esures sont discutées. 
Dites® (Anglais.)
flÜ£ M. MARQUIS.
n î#

Une électrode pour mesure des poten
tiels d’oxydoréduction; E g g e r s  H. (Bio- 

¡f:'S  chem. Zlschr., 1941, 310, 231-232).
S.

Un nouvel électrocolorimètre. III. Me- 
efcî sures à température constante; H a v e -  
ijdijlS m a n n  R. (Biochem. Zlschr., 1941, 310, 

378-383).

fa Vit. La mesure des températures et son 
j I0Î contrôle dans l ’industrie d’alimenta
is m tion; B a s e l t  F. C. e t B a l l  O. (Ind . 
tJ00 Eng. chem. News Ed., 1940, 18, 391-393).
itaM
( ¡g è  Modification de l ’appareil de mesure 
w|(lpi des échanges respiratoires des petits 
jeiii animaux décrit par Bélak et Illényi;
¡,¡¡10 B e r t a  L. (Biochem. Zlschr., 1 9 4 2 , 311, 
Igllii] 76-80).
Jj0

Sur la micropolarisation; B é k é s y  H. 
v o n  (Biochem. Zlschr., 1942, 312, 103-106). —  
Description d ’un appareillage.

Une cuvette amovible pour l ’adsorp- 
tion chromatographique . B é k é s y  N .  v o n  
(Biochem. Zlschr., 1942, 312, 100-102). —- 
A ppareillage p e rm e ttan t des prises succes
sives de liquide s ’écoulant à trav ers  une 
colonne à adsorption.

Sur un tube à dessication dans lequel 
le vide élevé est obtenu par adsorption ;
B é k é s y  N. v o n  (Biochem. Zlschr., 1942, 
312, . 107-113). —  O btention  d ’un vide 
m oyen à la trom pe à  eau dans un appareil 
où la faible pression est due à  vapeur d ’eau 
produite  par chauffage d ’un gel de silice 
dans l’appareil. Ferm eture, puis fixation 
de vapeur d ’eau sur le gel par refroidissem ent 
(0,05 mm Hg).

Un support en charbon d ’argent oligo- 
dinamquement actif pour la désinfec
tion des eaux; H a r r i s  F. S. jr, G œ t z  A. 
e t T r a c  y  R. L. (Phys. Reu., 1941, 60, 162). — 
Un certa in  type  de charbon dur est sa tis
fa isan t pour les conditions de conductibilité  
é lectrique e t d ’adsorption  exigées dans la 
p réparation . De pe tits  cylindres de ce char
bon sont imprégnés d ’une solution de NO,Ag, 
séchés à l’air, puis chauffés au moule pour 
réduire Ag+ en m étal. Ag est ensuite activé 
par électrolyse, le charbon é tan t anode 
avec 7 m A/cm* e t 50 à 60 coulom bs lg 
charbon  pendant 30 m inutes. L ’eau traitée  
ensuite par ce charbon est non toxique e t 
inodore.

La viscosité do couches monomolécu
laires : essai du viscosimètre à canal ;
N u t t i n g  G. C. e t H a r k i n s  W. D. (J. amer, 
chem. Soc., 1940, 62, 3155-3161). —  On 
décrit plusieurs types de viscosimètres à 
canal pour la m esure de la vitesse d ’écou
lem ent de pellicules superficielles, donc de 
leur viscosité. Des pellicules de l ’acide 
stéarique e t des alcools tetradécylique, 
pentadécylique, hexadécylique, heptadécy- 
lique et octadécylique étalées sur SO ,H 2 0,01 n 
on t été étudiées. Les résu lta ts obtenus 
v arien t considérablem ent d ’un appareil à 
l ’au tre . Ce type  de viscosimètre, en outre, 
n ’est pas capable d ’indiquer les variations 
de la viscosité en fonction de la pression. 
Mais comme il indique les viscosités absolues, 
il pourrait servir pour l ’étalonnage d ’autres 
viscosim ètres.

Construction d ’un spectromètre do 
masse pour l ’analyse d ’isotopes ; B r o w n
H., M i t c e l l  J . J .  e t F o w l e r  R. D. (Rev. 
scient Instrum ., 1941, 12, 435-441). — 
D escription d ’un appareil type  Dem pster. 
Les ions y  on t un  rayon de courbure de 
15 cm et sont accélérés par un  potentiel 
de 2.000 volts.

L ’ultracentrifugeuse à vide mue élec
triquem ent et à support magnétique;
S k a r s t r o M  C. e t B e a M s  J . W. [Reu. Sc ien t 
Inslrum ., 1940, 11, 398-403). —  Perfection
nem ent d ’un appareil déjà déérit (ibid.,
1939, 10, 59).

Une méthode pour l ’accroissement de 
la vie des lampes de Nernst; E b e r s  E . S .  
et N i e l s e n  H. H. [Rev. S c ien t Instrum .,
1940, 11, 429-430). —  Afin d ’éviter la 
détérioration  rapide des extrém ités de P t 
dans les lam pes de Nernst, l ’au teu r les 
renforce en y soudant de P t supplém entaire 
sous forme de sphérules ou d ’anneaux  qui, 
en renvoyant plus de chaleur, re ta rd en t la 
fusion.

Un nouveau modèle pour un échangeur 
de tem pérature d ’appareils de liquéfac
tion ; G o e t z  A .[Rev. S c ien t Inslrum . ,1940,11, 
394-395). —- L ’échangeur type Linde, décrit 
par l’auteur, est caractérisé par une rép ar
tition  spatiale avantageuse des tubes à 
hau te  pression dans le systèm e des tubes 
à basse pression. Les derniers sont des 
boyaux de caoutchouc renforcé par du 
canevas. L ’échangeur opère en tre  90° e t 
190“ K.

Une méthode de préparation de m é
langes air-vapeur dans des chambres à 
gaz ou à fumées; S i l v e r M a n  L. [Reu. 
Scien t Inslrum ., 1940, 11, 346-347). —  
Pour préparer des m élanges d ’air e t de 
vapeurs de solvants volatils ou volatilisables, 
l’au teu r utilise une seringue calibrée qu ’on 
peut faire avancer vers la cham bre à gaz 
par une vis dont chaque pas correspond à 
un volume connu.

Un simple turbidim ètre photoélec
trique; S i l v e r m a n  S. [Reu. scient. Inslrum ., 
1941,12, 77-78). —- A ppareil d ’usage couran t 
e t destiné aux  com ptages d ’organismes 
micellaires, des particules du sang, de 
suspensions de lacétries, etc.

Générateur électronique d ’étincelles 
pour analyse spectrographique ; M o l -  
p i c a  J . T. e t B e r r y  T. M. (Gen. Electr. 
Rev., 1941, 44, 563-565). —- Montage de 
production de décharges oscillantes à haute 
fréquence pour analyse spectrographique 
q uan tita tive .

Un système de galvanomètre à corde 
d ’Einthoven-amplificateur pour l ’étude 
d ’effets photovoltaïques ; V a u s e l o w  W., 
H a p p  G. P., R u s s e l l  J . et S h e p p a r d  S. E. 
[Reu. Scient. Inslrum ., 1940, 11, 202-203). — 
Description d ’un dispositif pour la mesure 
de potentiels de très courte durée dans l ’effet 
Becquerel. Enregistrem ent photographique.

Sur une méthode électrique de mesure 
de la diffusion de sels. L’appareillage 
expérimental; L a m m  O .  [Svensk kemisk  
Tidskrifl, 1943, 55, 263-266). —  Description 
e t croquis de l'appareillage pour l ’app li
cation  de la m éthode précédem m ent décrite 
par l ’au teu r (Svensk kemisk T idskfril, 1939, 
51, 139), m éthode basée sur des m esures de 
résistance électrique (10 à 100.000 ohms 
à  0,01 0/0 près). a .  c h a m p e t i e r .

L es u l t r a - p r e s s io n s  j u s q u ’à
300.000 kg/cm* et résultats de leur

Un dispositif simple pour le réglage 
de la tem pérature des réfractom ètres ;
P a r d u n  H. (Felte und Seifen, 1943, 50, 
493). —- Ce dispositif perm et d ’éviter l ’em 
ploi d ’une pom pe à m oteur électrique. 
Schéma et com m entaire explicatif. Préci
sion : 0°,1. p. RUMPF.

Le microphotomètre enregistreur de
G. Lasègue; A n o n y m e  ( M étaux, corrosion, 
1943, 18, 34-36). —  Description e t résu lta ts 
dans deux  cas particuliers.

m . t a i l l a d e .

Réflexions sur la construction des 
appareils d ’observation et de m esure;
C h e v e n a r d  P. (M étaux, corrosion, 1943, 
18, 57-58). —  Compte rendu sommaire
d ’une conférence é tu d ian t plus spécialem ent 
les appareils pour la m étallurgie.

m . t a i l l a d e .

Cellules d ’absorption pour liquides 
denses; B e n t  H. E. e t K r i n b i l l  C. À. 
(Rev. scient Instrum ., 1940, 11, 237). —- 
A daotation  de fenêtres en pyrex à des 
cylindres du même verre oour la m esure de 
la densité optique de liquides opaques.



m ise en œuvre pour la Recherche 
scientifique ; B a s s e t  J. ( J .  C him .phys., 1943, 
40, 62-63). —  Dans une prem ière p a rtie  est 
d écrit le m atérie l expérim ental, cylindres 
résistan ts, presses hydrauliques, appareils de 
m esures, com presseurs à gaz, à pistons ou 
à m em branes. La deuxièm e p artie  fa it 
l ’énum ération  des résu lta ts  expérim entaux  
ob tenus dans des recherches physiques, chi
m iques e t biologiques. „

y . m é n a g e r .

Dispositif perm ettant de micropho- 
tom étrer des photographies de diffrac
tion de rayons électroniques par les 
gaz, sans que les grains de la plaque 
photographique s'enregistrent ; D e g a r d
C., V a n  d e r  G r i n t e n  W . [Bull. soc. chim. 
Belgique, 1936, 45, 539).

* Analyseur pour un centimètre cube 
de gaz de respiration; S . c h o l a n d e r  P. F. 
(Beo. sci. Inslrum ., 1942, 13, 27-31). — 
Dosage de CO„ O, e t N, au m oyen d ’absor
ban ts convenables dans.. un  appareil spécial 
décrit. On lit les déplacem ents du mercure 
sur une bu re tte  à m icrom ètre.

* Sur un distributeur de liquides 
volatils applicable à labiologie ; B é n a r d  H. 
et H e r b a i n  JM. (C. R. Soc. Biol., 1943, 
137, 388-390). —  Dispositif composé d ’un 
m esureur (p ipette  courbée en S) e t d ’un 
évaporateur (m anom ètre à Hg). Il perm et de
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volatiliser une q u an tité  donnée de liquide 
(acétone, etc.), en un tem ps fixe, dans un 
couran t d ’air en c ircu it ouvert.

* Manomètre électrique à  diaphragme 
à  impédance capacitive; Filly J. C. [Rev. 
sci. Inslrum ., 1942, 13, 34-37). —  A ppa
reillage pour m esure directe de p artérielle. 
Em ploi d ’un oscillateur H F com m andé 
pa r qu artz  e t d ’un pick-up co m portan t un 
condensateur sensible à  la pression. On peu t 
finalem ent enregistrer par photographie de 
l’écran d ’un oscillographe cathodique. E xem 
ples d ’enregistrernents.

Un appareil pour la distillation frac
tionnée de corps à  point d ’ébullition 
élevé dans le vide et son emploi pour 
distiller les esters méthyliques d ’acides 
gras non saturés des phosphatides à  gly- 
cérol du cerveau hum ain; S c h u w i r t h  K. 
(Z lsch r. f. physiol. Chem.,- 1943, 277, 147- 
158). ■—- A ppareil p e rm e tta n t la distillation  
sous 10~3-10~‘ m m  Hg, grâce auquel le frac
tionnem en t des esters m éthyliques des 
acides gras des phosphatides à  glycérol du 
cerveau hum ain a été opéré. Isolém ent d ’un 
ester d ’acide non satu ré  en CM, peu t-ê tre  de 
l’acide palm itoléique, e t d ’un corps non 
sa tu ré , de caractère  aldéhydique.

* Centrifugateur à basses tem péra
tures pour liquides biologiques ; M a t t a

A P P A R E IL S .  B IB L IO G R A P H IE

R. (Froid, 1943, n» 23, 8-12). —  Étude, 
calcul e t  co n stru ctio n  de l ’appare il Jouan.

* Une électrode à  antimoine pour l'en
registrem ent continu de l ’acidité du 
contenu gastrique chez l ’Homme; H a g 
g a r d  H. W. e t  G r e e n b e r g  L. A. (Science 
N . Y ., 1941, 93, 479-490). —  Inconvénients 
des électrodes de verre ju sq u ’ici employées. 
Bonne tenue de Sb à  l ’égard de l ’acidité du 
suc gastrique. A ucune toxicité .

* Un appareil pour l ’extraction con
tinue , rapide et complète des substances 
œstrogènes; M e y r o w i t z  E. e t B e i l l y  J.
S. (Science, N . Y ., 1941, 93, 503-504).

* Appareil pour conserver les virus à
basse tem pérature; H o r s f a l l  Jr F. L. 
(J. Bacl., 1940, 40, 559-569). —  Description 
de l ’appareil.

U ltra-centrifugeuse à m oteur, à com
mande m écanique, pour la séparation 
des éléments biologiques ; R a w s o n  A. J., 
S c h e r p  W. H. e t L i n d q u i s t  F. E. (J. Bacl., 
1940, 40, 657-664). —• Modèle de centri
fugeuse 44 .0001/min. 150.000 g. P rix  de revient 
re la tivem ent faible, facilité des manipu
lations. Expériences de sédim entation avec 
le virus de l’influenza e t des protéides: 
édestine e t globulines de cheval, provenant 
d ’un sérum  an ti-d iph térique  commercial.
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* La genèse de la vie, phase de l ’évo
lution géochimique ; D a u v i l l i e r  A. e t 
D e s g u i n  E . (Paris, H erm ann, 1942. In-8°, 
128 p., 26 fig., 4 p l., 50 fr.). —  Exposé fa isan t 
appel aux  connaissances acquises en géo
chimie, biochim ie, physicochim ie e t  cytologie. 
Exam en des diverses étapes : tendance vers 
l ’équilibre therm ique par refroidissem ent 
progressif de la masse gazeuse, e t apparition  
de composés chim iques; apparition  de la 
v apeur d ’eau ; apparition  de composés endo- 
therm iques; crista llisa tion ; rad ia tion  solaire 
X =  2.000 À comme source d ’énergie e t 
synthèse asym étrique de composés optique
m en t actifs; puis réactions à  évolution 
cyclique déclanchée p ar photo-synthèse où 
in te rv ien t la  p a rtie  visible du spectre, appa
rition  de molécules de plus en plus complexes 
ressortissan t à la m atière v ivan te , à, la cellule 
e t à l ’édifice cellulaire.

Pétroles naturel et ar.ificiel ; par
J .  J .  C h a r t r o u , Ingénieur, Ancien élève de 
l ’École du Pétrole, 2e édition entièrem ent 
refondue, 1943. U n volum e in-16 (11 X 17), 
224 pages, 21 figures. Collection A rm and 
Collin, 103, boulevard  Saint-M ichel, Paris. 
P rix  : broché, 24 francs.

D ans un  langage technique, m ais très 
accessible aux  non spécialistes, M. C hartrou 
présente une m ise au  po in t très é tendue 
sur ce tte  m atière prem ière, l ’une des plus 
indispensables à  l ’activ ité  hum aine, e t sur 
ses m ultip les applications.

Après les indications sur la com position 
e t les propriétés du pétrole (27 pages) su ivent 
une in itia tio n  aux  derniers procédés de la 
prospection, devenue une opération  scien
tifique (31 pages), les notions re la tives à  
l ’em m agasinage e t au tran sp o rt du  p rodu it 
b ru t ainsi que de ses dérivés (6 pages), aux 
tra item en ts  des huiles b ru tes e t des gaz 
(35 pages). Sur ces divers su je ts, l ’au teu r 
s’exprim e ainsi dans sa préface : « Le géo
logue, doublé d ’un physicien, déterm ine avec 
une précision de plus en plus grande l’em 
placem ent des gisem ents. Les trépans g ri
gno ten t l ’écorce te rre stre  à  près de 5 k ilo
m ètres au-dessous de sa surface. Du sol, 
le foreur contrôle l ’avance de son ou til avec 
a u ta n t de précision que s ’il le su iv a it des 
yeux. L ’ex p lo itan t règle l ’écoulem ent de son 
puits de m anière à  utiliser au  m ieux les 
forces natu re lles. Le raffineur prépare  avec 
une rigueur to u te  m athém atique  des ca rb u 
ran ts  spéciaux qui p e rm e tten t d ’alléger les 
m oteurs e t de d im inuer leur consom m ation;

il fabrique des lu b rifian ts presque parfaits à 
p a r tir  de n ’im porte  quel pétro le  b ru t. »

Les principes des m éthodes d ’analyse et 
de contrô le (19 pages), puis les divers emplois 
des p rodu its pétroliers (24 pages) sont ensuite 
exposés; on do it à  la  v é rité  de signaler que 
plusieurs in ex actitu d es se son t glissées parmi 
les usages pharm aceu tiques.

Du po in t de vue économ ique, le tableau 
up lo dale de la p roduction  e t de la réparti
tio n  géographique du pétro le (20 pages) 
form e pour les non spécialistes de cette 
industrie , un  ch ap itre  très in téressant de 
l ’ouvrage qui se term ine p ar quelques données 
sur son com m erce e t sa réglementation 
(2 pages), su r les dangers de l’industrie 
pétro lière  (4 pages) e t  p ar une brève revue 
de to u te s les ten ta tiv e s  pour pallier le 
m anque de pé tro le  (31 pages).

C ette excellente m onographie sera lue 
avec pro fit p ar les chim istes qui souhaiteront 
cep en d an t une observance plus stricte de 
leurs règles de nom enclature  e t de formula
tio n ; la  m ention  des da tes  de publication des 
ouvrages consultés se ra it aussi bien utile à 
certa ins lecteurs.

R. D.



il

SOMMAIRE

PA G ES
CHIMIE P H Y S I Q U E

Structure des atom es. R a d io a c tiv ité  c. p. 1
Propriétés des atomes. Poids a tom iques. . . c. p. 
S tructure e t propriétés des molécules . . . .  c. p. 1
Constantes physiques d e B  corps c. p.
Physique c r i s t a l l i n e  C. P .
Cinétique et é q u i l i b r e s  chim iques. Therm o

chimie  c. p. 1
Photochimie. Photographie  c. p.
Solutions. Mélanges l i q u i d e s  c. p. 1
E lectroch im ie  c. p.
Métaux. Alliages. Solutions so lides c. p. 1
Propriétés des surfaces. Adsorption. Colloïdes c, p.

CHIMIE M I N É R A L E ........................................................
G é o c h im ie ....................................................................................

CHIMIE O R G A N IQ U E
Généralités, R adicaux l i b r e s ........................................  2
Combinaisons organo-m étalliques................................ 3
Composés acy c liq u es............................................................  3
Composés a ro m a tiq u e s ........................................................ 4
Composés à noyaux condensés........................................  5
Composés alicycliques  ....................................................  6
Composés hétérocyo liques................................................  6

PAGES
C H IM IE  O R G A N IQ U E  ( S a i t e ) :

Glucides  ...........................................................................  9
Polypeptides e t p r o té id e s ...............................................
Divers ...........................................................................................

C H IM IE  B IO L O G IQ U E
Chimie physique b io logique ............................................ 10
Biologie g é n é ra le ...................................................................  11
Principes im m édiats  ........................................................ 12
D iastases-fe rm en ta tions...................................................  14
R ésultats analy tiques...................................   17
Pharm acodynam ie-T oxicologie.................................... 27
Chimie pharm aceutique. Chimie alim entaire e t 

Chimie agronom ique............................  31

C H IM IE A N A L Y T I Q U E
Chimie analytique m in é ra le ............................................ 33
Chimie analytique o rg a n iq u e ........................................ 34
Chimie analytique b io log ique  » . 34

A P P A R E I L S .......................................................................................  38

B I B L I O G R A P H I E ........................................................................ 40

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Reconnue d ’Utilité Publique par Décret du 27 Novembre 1864

Prix de vente des publications de la Société Chimique de France.
(Port en sus)

A N N ÉES DU  B U L L E T IN l u  membres 
de It Société

fox personnel 
étrangères 

i 11 Société
VOLUM ES D ES C O N FÉR EN C ES Aux membres 

de la Société

Aux personnes 
étrangères 

i  la Société

Années an térieures à 1943................ 550 fr. 650 fr. 1893-1900................................................ 20 fr. 25 fr.
Certaines années ne peuven t être 

fournies q u ’aux  acheteu rs d ’une 
décade ou d ’une collection..........

1920-21 .................................................... 55 65
1922........................................................... 55 65

» T>
1923 .......................................................... 55 65

55
65

65
75

1 9 2 4 ............................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1925-26 ....................................................T A B L E S 1927-28 .................................................... 105 125
1929-30-31-32........................................ 105 125
1933-34-35.............................................. 125 150

Série I. (1858-1874). } Chaque
Série II. (1875-1888). i série..........
Série I II . (1889-1898). (
Série IV. (1899-1906). ) ensem ble. 
Série IV (1907-1916)..........................

1936-37-38.......................... ........... 125 150
65 fr. 75 fr. Collection co m p lè te ............................ 520 620

200
530

240
620 VOLUME DU CINQUANTENAIRE

Série IV. (1917-1926).......................... 470 550 (1908) ren ferm an t 40 p o rtra its , en
Série IV (1927-1933).......................... 640 750

1.800
héliogravure, des anciens prési
den ts e t secrétaires g é n é ra u x ----Collection co m p lè te ...................... 1 .550 210 fr 250 fr.



A V I S
Nous ne pouvons actuellem ent que publier la liste des Sociétés industrielles aidant généreusement 
à la diffusion du B ulletin ; nous nous en excusons auprès d ’elles com m e auprès de nos lecteurs.

Le Conseil d ’Administration de la Société Chimique de France.

ALAIS, FROGES et CAMARGUE (PECHINEY), 23, rue Balzac, Paris (8e).
BREVETS LUMIÈRE, 21, rue du Premier-Film, Lyon (7e).
COMAR et Cie (Labor. CLIN), 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris (5e).
COMPAGNIE SAINT-GOBAIN, I, place des Saussaies, Paris (8e).
COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE, 66, rue Dajot, Melun (S-et-M).
ÉTABLISSEMENTS BYLA, 26, avenue de l ’Observatoire, Paris (6e).
ÉTABLISSEMENTS C. DAVID-RABOT, 49, rue de Bitche, Courbevoie (Seine).
ÉTABLISSEMENTS DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, Paris (4e).
ÉTABLISSEMENTS DAVEY BICKFORD SMITH ET Cle, 6, rue Stanislas-Girardin, 

Rouen (Seine-Inférieure).
ÉTABLISSEMENTS KUHLM ANN, I I ,  rue de la Baume, Paris (8e).
E. VAILLANT et C le, 19, rue Jacob, Paris (6e).
FABRIQUES DE LAIRE, 129, quai d ’ Issy, Issy (Seine) et Calais (Pas-de-Calais).
FOURS MEKER, 105, boulevard de Verdun, Courbevoie (Seine).
FRANCOLOR, 9, avenue George-V, Paris (8e).
HUILES, GOUDRONS et DÉRIVÉS, 26, rue de la Baume, Paris (8e).
KODAK-PATHÉ, 17, rue François-Ier, Paris (8e).
L ’AIR LIQUIDE, 75, quai d ’Orsay, Paris (7e).
LES USINES DE MELLE (Deux-Sèvres).
MARCHÉVILLE-DAGUIN et O e, 44, rue du Château-Landon, Paris (10e).
POTASSE ET ENGRAIS CHIMIQUES, 10, avenue George-V, Paris (8e).
PROGIL, 10, quai de Serin, Lyon (Rhône).
PROLABO (Produits et Appareils de Laboratoire Rhône-Poulenc), 12, rue Pelée, 

Paris (8e).
S.E.M.P.A. (SOCIÉTÉ POUR L’EXPLOITATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

VÉGÉTALES ET DES ALCALOÏDES.), 22, r. des Fossés-St-Jacques, Paris (5e).
SOCIÉTÉ ANONYME DES MATIÈRES COLORANTES ET PRODUITS CHIMIQUES 

DE SAINT-DENIS, 69, rue de Miromesnil, Paris (8e).
SOCIÉTÉ D ’ÉLECTRO-CHIMIE, D ’ÉLECTRO-MÉTALLURGIE ET DES ACIÉRIES 

ÉLECTRIQUES D ’UGINE, 10, rue du Général-Foy, Paris (8e).
SOCIÉTÉ DE PRODUITS CHIMIQUES COURRIÈRES-KUHLMANN, I I ,  rue de 

la Baume, Paris (8e).
SOCIÉTÉ DE PRODUITS CHIMIQUES MARLES-KUHLMANN, I I ,  rue de la 

Baume, Paris (8e).
SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES RHONE-POULENC, 21, rue Jean-Goujon, 

Paris (8e).
SOCIÉTÉ DU TRAITEMENT DES QUINQUINAS, 18, rue Malher, Paris (4e).
SOCIÉTÉ LE CARBONE-LORRAINE, 37, rue Jean-Jaurès, Gennevilliers (Seine) 

et 173, boulevard Haussmann, Paris (8e).
SOCIÉTÉ NOBEL FRANÇAISE, 67, boulevard Haussmann, Paris (8e).
SOCIÉTÉ PARISIENNE D ’EXPANSION CHIMIQUE SPECIA, 21, rue Jean-Goujon, 

Paris (8e).
SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L ’INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTÉS, 

58-60, avenue Kléber, Paris (16e).
THERAPLIX, 98, rue de Sèvres, Paris (7e).
USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS, 89, rue du Cherche- 

Midi, Paris (6e).

imp. P. Dupont, 12, rue du Bac-d’Aanlèrea, Clichy. Le Gérant : G. Rémond. Autorisation S. 7 
D épôt légal, 1945, 1”  trim estre . N* d ’ordre  94. M asson e t C1*, éditeurs, Paris.


