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I . MEMBRES TITULAIRES 

INSCRITS PAU BANG D'ANCIENNETÉ. 

1 . S C H I M P E R (W. Ph.) ancien professeur à la Faculté 

des sciences, directeur du Musée d'histoire naturelle 

de Strasbourg. 15 octobre 1833. 

2. D R O B E R L I N ^ , professeur à l'Ecole supérieure de phar

macie. 10 décembre 1855. 

3. J À C Q U E M X N " , directeur de l'École supérieure de Phar

macie. 3 février 1857. 

4. D R M O R E L , professeur à la Faculté de médecine. 

9 ju in 1857. 
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5 m a i 1873 . 

5. D R S C H L A G D E N H A U F E E N , professeur à l ' E c o l e supérieure 

de pharmac ie . 5 j u i l l e t 1859 . 

6. B A C H ^ , d o y e n honoraire de l a F a c u l t é d e s sc iences . 

9 j a n v i e r 1 8 6 1 . 

7. D R R O B E R T , rédacteur e n che f d e la Revue d'hydrologie 

médicale française et étrangère. 3 1 mars 1863 . 

8. D R E N G E L père , professeur à l a F a c u l t é d e m é d e c i n e . 

7 j u i n 1864 . 

9. D R H E C H T , professeur à la F a c u l t é de m é d e c i n e . 

3 j a n v i e r 1875 . 

10. D R F E L T Z ^ , professeur à la F a c u l t é d e m é d e c i n e . 

7 févr ier 1865 . 

1 1 . D R R I T T E R , professeur à la F a c u ï t é de m é d e c i n e . 

4 d é c e m b r e 1866 . 

12 . D R G-ROSS, professeur agrégé à la F a c u l t é d e m é d e c i n e . 

1 6 d é c e m b r e 1868 . 

1 3 . D 1 ' B L E I C H E R professeur à l 'Eco le s u p é r i e u r e d e phar

mac ie . 7 j u i l l e t 1 8 6 9 . 

14. D R B E A U N I S , professeur à l a F a c u l t é de 

m é d e c i n e . 

15 . D R B E R K H E I M , professeur à l a F a c u l t é de 

m é d e c i n e . 

16. D E L B O S , professeur à la F a c u l t é d e s 

s c i ences . 

17. D R G-ODROisr 0 ^ , a n c i e n rec teur , d o y e n 

honoraire de l a F a c u l t é des s c i e n c e s . 

1 8 . D R M A R C H A L , c h e f d e c l in ique à l a F a c u l t é 

de m é d e c i n e . 

19. D R S P I L L M A N N , professeur agrégé à la F a 

culté de m é d e c i n e . 

2 0 . H U M B E R T , docteur e n m é d e c i n e . 3 0 j u i n 1 8 7 3 . 

2 1 . D E L C O M U S T E T E , professeur suppl . à l 'Éco le supér ieure de 

pharmac ie . 5 j a n v i e r 1 8 7 4 . 
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G A U L T , pharmac ien de l r e classe à N a n c y . 2 février 1874 . 
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D r
 H E R R G O T T , professeur à la Facu l t é de m é d e c i n e . 
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D r
 H E X D E N R E I C H , professeur agrégé à la Facul té de méde

c i n e d e N a n c y . 18 novembre 1878 . 

ÏÏOUBRE, i n g é n i e u r des ponts et chaussées à Nancy . 

18 novembre 1878. 

L A E D E R I C H (Ch.) , manufacturier à Épina l . 19 janvier 1874 . 

L A K G E N H A G E N (de), manufacturier à N a n c y . 2 mars 1874 . 

2 5 . D R L A L L E M E N T , professeur adjoint à la Facu l t é de m é 

d e c i n e . 2 6 avril 1 8 7 5 . 

2 6 . J O U R D A I N , professeur à la Facu l t é des sc iences . 

1 3 mars 1 8 7 6 . 

2 7 . H A L L E R , professeur suppléant à l 'Ecole supérieure de 

pharmacie . 8 janvier 1 8 7 7 . 

2 8 . BiCHATj prof, à la F a c u l t é des sc iences . 2 2 janvier 1 8 7 7 . 

2 9 . D R C H R I S T I A N , m é d e c i n en chef de l 'Asi le de Marévi l le . 

2 2 janvier 1 8 7 7 . 

3 0 . D E S C A M P S , professeur à l'École supérieure de pharmacie. 
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7 mai 1 8 7 7 . 

3 4 . L E M O N N I E R , professeur à la Facu l té des sc iences . 

1 8 j u i n 1 8 7 7 . 

3 5 . M O N A L , pharmac ien de l r e classe. 2 décembre 1 8 7 8 . 
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III. MEMBRES CORRESPONDANTS 

A) N A T I O N A U X . 

B A B I N E T l i e u t e n a n t - co lone l d 'art i l ler ie , à Poi t iers . 

M. T . , 5 n o v e m b r e 1 8 6 5 . 

B E L L E V T L L E , co lone l e n r e t r a i t e , p r é s i d e n t de la Société 

d'histoire n a t u r e l l e de T o u l o u s e . 18 mai 1 8 7 4 . 

B E R T I N ^ , d irecteur de l 'Ecole normale s u p é r i e u r e à Paris. 

M. T . , 6 février 1 8 4 9 . 

D R
 B Œ C K E L ( E u g è n e ) $ , professeur a g r é g é de l 'anc ienne 

F a c u l t é de m é d e c i n e de Strasbourg, ch i rurg i en e n chef de 

l'hôpital c iv i l . M. T . , 19 mars 1 8 6 7 . 

D R
 B O U C H A R D professeur à la F a c u l t é d e m é d e c i n e de 

Bordeaux . M. T . , 2 j u i n 1 8 6 9 . 

D R
 B O U I S S O N 0 ^ , d o y e n de l a F a c u l t é de m é d e c i n e de 

Montpel l i er . 1 4 août 1 8 3 8 . 

B U C H I N G E R , a n c i e n inspec teur de l ' instruct ion primaire , à 

Strasbourg. 2 4 n o v e m b r e 1 8 2 9 . 

C A S T A N capi ta ine d'artil lerie, à la poudrer ie d u B o u c h e t . 

M. T. , 5 j u i n 1866,- M. C , 5 j u i n 1 8 6 7 . 

D A U B R E E C ^ , membre de l'Institut, i n s p e c t e u r g é n é r a l des 

mines , professeur a u J a r d i n des P l a n t e s . M. A . , 9 avril 

1 8 3 9 ; M. T. , 5 avri l 1 8 4 2 ; M. C . , aoÛt 1 8 6 1 . 

D R
 D E L A C R O I X , inspect . des e a u x de L u x e u i l . 9 j u i n 1 8 6 8 . 

D E L E S S E , i n g é n i e u r des m i n e s , à Paris . 8 février 1 8 4 8 . 

D E S M O U L I N S , prés ident de la Soc ié té l i n n é e n n e de Bor

deaux . 1 0 n o v e m b r e 1 8 5 7 . 

D U R I E U D E M A I S O N N E U V E , d irecteur d u J a r d i n botanique , à 

Bordeaux . 1 0 novembre 1 8 5 7 . 

D U V A L - J O U V E inspec teur de l 'Académie d e Montpe l l i er . 

M . T. , 4 avr i l 1 8 6 5 . 

L E D E R L I N ( E . ) , professeur à la F a c u l t é de droit de N a n c y . 

2 4 mars 1873 . 

N Œ T I N G E R ( F . ) , à N a n c y . 4 mars 1878 . 

N O R B E R G (J.) $ C , impr imeur , à N a n c y . 2 4 mars 1 8 7 3 . 
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D r
 E N G E L , professeur à la Faculté de médecine de Mont

pell ier. M. T . 5 mai 1875. 

D r
 F A U D E L , secrétaire de la Société d'histoire naturelle de 

Colmar (Haut-Rhin). 8 mai 1867. 

D r F É E médecin principal de l'armée. M. T., 19 février 

1867. 

F L A M M A R I O N (Camille), astronome et écrivain scientifique, 

à Paris. , 4 novembre 1868. 

F R A N Ç O I S (Jules) , inspecteur général des mines, à Paris. 

9 j u i n 1868. 

G A Y (J.) , professeur au Lycée de Montpellier. M. T., 19 fé

vrier 1867 ; M. C , 19 jui l let 1871. 

G-RAD (Ch.), naturaliste à Turckheim (Haut-Rhin). 6 février 

1869. 

H E C K E L , professeur à la Faculté des sciences de Marseille. 

M. T., 21 février 1876. 

H E R R E N S C H M I D T (È.), docteur en médecine à Strasbourg. 

M, T., 15 janvier 1867. 

H I R S C H , ingénieur des ponts et chaussés à Paris. M. T., 

5 mai 1873. 

Ho G A R D , membre de la Société d'émulation des Vosges, 

à Epinal . 1 e r novembre 1831. 

H U G U E N T J ^ , professeur à la Faculté des sciences de Mar

seille. M . T., 5 juil let 1859. 

J O U A N , capitaine de vaisseau, à Cherbourg. 1 e r décembre 1863. 

K E L L E R , ingénieur des mines, à Paris. M. T., 4 avril 

1865; M. C., 19 juil let 1871. 

K L E I N , pharmacien à Strasbourg. M. T., 4 juil let 1865. 

D r
 K Œ B E R L É ^ , professeur agrégé de l'ancienne Faculté de 

médecine de Strasbourg. M. T., 7 juillet 1857. 

K O S S M A N N , docteur ès sciences à Nancy. 9 janvier 1866. 

L A D R E Y , professeur de chimie à la Faculté des sciences de 

Dijon. 3 mars 1863. 

L E J E U N E , chef d'escadron d'état-major. 3 juillet 1860. 

L E V À L L O I S , ingénieur en chef des mines. 2 février 1830. 

D r
 L O B T E T (L.), doyen de la Facul té de médecine de Lyon. 

Décembre 1868. 
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D R M A N D L à Par i s . 2 7 n o v e m b r e 1839. 

D R M I L L A R D E T , professeur à la F a c u l t é des s c i e n c e s de 

Bordeaux . M. T . , 5 mai 1869. 

D R M O N O Y E R , professeur à la F a c u l t é d e m é d e c i n e d e Lyon . 

M. T . , 4 j u i l l e t 1865. 

M U N T Z , i n g é n i e u r des ponts et c h a u s s é e s , à L a n g r e s . M . T., 

5 mai 1873 . 

N I C E X È S , a n c i e n p h a r m a c i e n à B e n f e l d (Bas -Rhin) . 5 dé

c e m b r e 1837. 

O L R Y , ins t i tuteur c o m m u n a l à A l l a i n (Meurthe-e t -Mose l l e ) . 

5 j u i l l e t 1875 . 

P A S T E U R C ^ , m e m b r e d e l 'Institut , professeur à i a Sorbonne, 

anc i en professeur à l a F a c u l t é des s c i e n c e s de Strasbourg. 

M. T. , 8 j a n v i e r 1 8 5 0 ; M . C , 1854. 

Q U A T R E F A G E S (A . de ) 0 m e m b r e de l 'Inst itut , professerà- au 

Jardin des P l a n t e s à Par i s . 2 j u i n 1835 . 

R O G E R , pharmacien-major e n retraite . M. T. , 3 févr ier 1 8 5 7 ; 

M. C , l e ï m a r s 1859 . 

S A I N T - L O U P , professeur à la F a c u l t é des s c i e n c e s d e B e 

sançon. M. T . , 1 5 j a n v i e r 1867 . 

D R S C H U T Z E N B E R G E R (Ch.) profess . de l ' a n c i e n n e F a c u l t é 

de m é d e c i n e de Strasbourg. M. T. , 1 e r févr ier 1837 . 

D R S I M O N I N ( E d m . ) ^ , professeur à la F a c u l t é de m é d e c i n e 

de N a n c y . 6 n o v e m b r e 1 8 6 7 . 

W E L T E R ^ , chef d'escadron d'arti l lerie , e n retra i te . 

D R V I L L E M I N ^ , professeur a u Va l -de -Grâce . 4 août 1857 . 

D R W l E G E R , profess. à la F a c u l t é de m é d e c i n e de Strasbourg. 

M. T . , 9 j u i n 1 8 5 7 . 

D R W I L L E M I N OJ$J, m é d e c i n inspec teur adjo int d e s e a u x de 

Vichy . M. T. , 8 mai 1 8 6 7 ; M. C. ,19 j u i l l e t 1 8 7 1 . 

W I L L M , docteur ès s c i e n c e s , chef des t r a v a u x c h i m i q u e s à 

la F a c u l t é de m é d e c i n e , à Paris . M. T. , 8 m a i 1 8 6 7 . 

D R W U R T Z C ^ , a n c i e n doyen de la F a c u l t é de m é d e c i n e de 

Paris , membre de l 'Institut. 2 d é c e m b r e 1 8 4 5 . 

D R Z E Y S S O L F P , a n c i e n m é d e c i n cantonal à Strasbourg. M. T., 

1 5 avri l 1 8 3 4 ; M. C , 1 0 mars 1 8 7 3 . 



LISTE DES MEMBRES. VII 

B) É T R A N G E R S . 

Allemagne. 

A L T H A U S , ancien directeur de salines, à Fribourg. SOjanvier-

1829. 

B R A U N (AL), professeur à riTniyersitê de Berlin. 21 octobre 

1829. 

B R U C H (Cari), professeur d'anatomie à Offenbach. 5 janvier 

1864. 

D E C H E N , directeur général des mines à Bonn. 5 nov. 1850. 

G E I N I T Z (H.-B.) , professeur à l'Ecole polytechnique de 

Dresde. 5 février 1868. 

LuDWia, ingénieur civil à Darmstadt. 5 juillet 1859. 

JSFiEGELi, professeur de botanique à Munich. 7 mai 1855. 

S A N D B E R G - E R , professeur à Wttrzbourg. 4 août 1856. 

S I E B O L D (Th. de ) , professeur à l'Université de Munich. 

8 février 1848. 

Amérique du Nord. (États-Unis.) 

A S A - G - R A Y , professeur à l'Université de Boston. 2 décembre 

1851. 

L E A , membre de l'Académie de Philadelphie. 1 e r juil let 1856. 

L E S Q U E R E U X , naturaliste à Columbus. 5 novembre 1850. 

Angleterre, E c o s s e , Irlande. 

C O L L I N S (Math.), professeur à Dublin. 2 ju in 1869. 

C r O U L D (John), membre de la Société royale de Londres. 

8 février 1848. 

G r R A Y (G-eorges-Robert), inspecteur du Musée britannique, 

8 février 1848. 

G - R A Y (John-Edward), directeur du Musée britannique. 8 fé

vrier 1848. 

H E L L I E R - B A I L Y , paléontologiste, membre de la Commission 

géologique de l 'Irlande. 4 mars 1868. 

M O O R E (David), directeur du Jardin botanique de Dublin. 

1 e r août 1865. 

M O O R E (Thomas), directeur du Jardin botanique de Chelsea. 

7 mai 1851-. 
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O W E N (Richard), m e m b r e de la S o c i é t é royale de Londres . 

8 févr ier 1848 . 

D R S T I R T O N (James) , à Glasgow. 6 f évr i er 1869 . 

Belgique. 

M O R R E N (Edouard) , professeur de botan ique à l 'Univers i té 

de L i è g e . 1 2 j a n v i e r 1859 . 

T H I E L E N S , natural i s te à Tir lemont . 3 mai 1864. 

BrésU. 

G L A Z I O U , d irecteur d u Jard in botan ique de Rio-Janeiro. 

4 mars 1868 . 

Danemark. 

E S C H R I C H T , professeur à C o p e n h a g u e . 8 févr ier 1 8 4 8 . 

Hollande. 

V E O L I K , d irecteur d u M u s é e d 'Amsterdam. 8 f évr ier 1 8 4 8 . 

Italie. 

N A R D O (de) , professeur à V e n i s e . 6 févr ier 1 8 4 4 . 

N O T A E I S (de ) , professeur de botanique à R o m e . 1 0 novem

bre 1846 . 

P A R L A T O R E , professeur de botanique à F l o r e n c e . 1 0 novem

bre 1 8 4 6 . 

S A N T O G A R O V A G L I O , professeur de bo tan ique à P a v i e . 1 e r 

août 1 8 6 5 . 

S E C C H I , d irecteur d u Co l l ège R o m a i n d e R o m e . 4 mars 

1 8 6 8 . 

T A R G I O N I - T O Z E T T I , professeur d e bo tan ique à F l o r e n c e . 1 0 

n o v e m b r e 1 8 4 6 . 

Portugal. 

B A R B O Z A - D U B O C A G E , m e m b r e de l 'Académie r o y a l e de Lis 

bonne . 1 2 mars 1 8 6 2 . 

0 C A S T E L L O D A P A Ï V A (d') , membre d e l 'Académie r o y a l e de 

L i sbonne . 4 d é c e m b r e 1 8 6 6 . 

Russie. 

B R A N D T , d irecteur du M u s é e de Saint-Pétersbourg. 8 février 

1 8 4 8 . 

K U T O R G A , professeur à Saint -Pétersbourg. 4 j u i n 1 8 5 5 . 
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Suède et Norvège. 

A R E S C H O U G , professeur à l'Université d'Upsal. 11 janv ier 

1859. 

L O V E N , m e m b r e de l 'Académie de Stockholm. 8 février 1848 . 

Suisse. 

COULOJST (Louis ) , propriétaire à Neuchâte l (Suisse) . 1 e r dé

cembre 1835 . 

F A V R E (Alph. ) , professeur de géologie à G e n è v e . 2 décem

bre 1 8 6 2 . 

P I C T E T ( F r a n c . - J u l . ) , professeur à l 'Académie de G e n è v e . 

7 décembre 1841 . 

S T U D E R , professeur à l 'Université de Berne . 2 1 octobre 

1829 . 

V A L E N T I N , professeur à B e r n e . 8 février 1848 . 

W Y D L E R , professeur à l 'Univers i té de B e r n e . M. A., 2 3 dé-

cembre 1 8 3 9 ; M. T., 3 m a i 1853 . 
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D É 0 É D É 8 D E P U I S L A FONDATION D E i A S O C I É T É . 

N E S T L E R (Chr.-Geofir.), professeur à la Facu l t é de médec ine 

de Strasbourg; membre fondateur ; décédé l e 2 octobre 1832 . 

R O T H , docteur è s s c i ences ; reçu l e 5 novembre 1833 ; mort 

l e 7 septembre 1 8 3 4 . 

LATJTH (AL), professeur à la F a c u l t é d e médec ine de Stras

bourg; membre fondateur ; mort l e 2 4 mars 1837 . 

V O L T Z , i n spec teur général des mines ; membre fondateur; 

d é c é d é l e 3 0 mars 1 8 4 0 . 

H E R R E N S C H N E I D E R , professeur honoraire à la Facul té des 

sc i ences de Strasbourg; reçu l e 1 5 octobre 1833 ; mort 

l e 2 9 j a n v i e r 1 8 4 3 . 

D U V E R N O Y (G.-S.) , membre de l'Institut, professeur au Jardin 

des P l a n t e s e t au Col lège de F r a n c e , anc ien professeur à 

l a F a c u l t é d e s s c i ences et agrégé à la F a c u l t é de méde

c ine de Strasbourg; membre fondateur; décédé à Paris le 

l e v mars 1 8 5 5 . 
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H E C H T (E.) , p h a r m a c i e n , professeur a g r é g é à l 'Eco le supé

rieure de pharmac ie de Strasbourg; r e ç u l e 26 mars 1 8 2 9 ; 

décédé l e 1 e r août 1 8 5 6 . 

G E R H A R D T (Ch.) , professeur à la F a c u l t é des s c i e n c e s de 

Strasbourg; M. C , l e 2 j u i n 1 8 3 5 ; d é c é d é l e 4 août 1 8 5 6 . 

M U N C H , a n c i e n d irecteur d e l 'Ecole i n d u s t r i e l l e m u n i c i p a l e 

de Strasbourg; r e ç u l e 2 0 j a n v i e r 1 8 3 5 ; d é c é d é à Paris 

l e 2 3 septembre 1 8 5 7 . 

E N G E L H A R D T (Maurice) , a n c i e n c h e f de d iv i s ion à la mair ie 

de Strasbourg; reçu l e 5 j u i l l e t 1 8 3 1 ; d é c é d é l e 8 j a n v i e r 

1858 . 

S A U C E R O T T E (Nicolas) , b ib l io théca ire de la Soc ié té , conser

vateur adjoint du M u s é e d'histoire n a t u r e l l e de Strasbourg; 

admis l e 1 e r février 1 8 4 2 ; décédé à L u n é v i l l e l e 2 7 octo

bre 1 8 6 0 . 

S A R R U S , doyen honoraire de la F a c u l t é d e s s c i e n c e s de 

Strasbourg; r e ç u l e 1 5 avril 1 8 3 4 ; d é c é d é à Saint-Affrique 

l e 2 0 novembre 1 8 6 1 . 

L E R E B O U L L E T d o y e n de l a F a c u l t é des s c i e n c e s de 

Strasbourg, secrétaire perpétue l de l a Soc ié té ; r e ç u l e 

1 4 août 1 8 3 2 ; d é c é d é le 13 octobre 1 8 6 5 . 

B Œ C K E L (Théodore) , docteur e n m é d e c i n e , a n c i e n secrétaire 

de l a S o c i é t é ; membre fondateur ; d é c é d é l e 6 sept , 1 8 6 9 . 

K I R S C H L E G E R , professeur à l 'Ecole de p h a r m a c i e et agrégé 

à la F a c u l t é de médecine, de S trasbourg; r e ç u l e 7 j u i l l e t 

1 8 3 5 ; décédé l e 1 5 n o v e m b r e 1 8 6 9 . 

H E P P pharmac ien de l'hôpital c iv i l d e Strasbourg; reçu 

l e 3 mars 1863; . d é c é d é l e 9 février 1 8 7 1 . 

K u s s (E.) , professeur à la F a c u l t é de m é d e c i n e , dernier 

maire français de Strasbourg ; M. A . , 2 8 m a i 1 8 3 9 ; M. T. , 

5 avri l 1 8 4 2 ; d é c é d é à B o r d e a u x l e 1 e r mars 1 8 7 1 . 

S T Œ B E R (Victor) professeur à la F a c u l t é de m é d e c i n e d e 

Strasbourg; M. C , 1 9 m a i ' 1 8 3 5 ; M. T . , l e 19 avr i l 1 8 3 7 ; 

décédé le 5 j u i n 1 8 7 1 . 

O P P E R M A N N ^ , d irecteur de l 'Ecole supér ieure de pharmacie 

de Strasbourg; reçu l e 1 5 octobre 1 8 3 3 ; d é c é d é l e 1 2 sep

tembre 1 8 7 2 . 
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T A U F L I E B (Edouard), docteur ès sciences; reçu le 5 février 
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N E S T L E R (Auguste), pharmacien en chef de l'hôpital civil 
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L A U T H (Frédéric), docteur en médecine à Strasbourg; M. T . 

le 2 mars 1830; décédé le 26 avril 1875. 

S I L B E R M A F N (Grustave) ancien imprimeur à Strasbourg, 

membre fondateur ; décédé à Paris le 13 janvier 1876. 

H I R T Z ^ , professeur à la Faculté de médecine de Nancy, 

membre de l 'Académie de médecine, médecin honoraire 

des hôpitaux civils de Strasbourg; M . T . le 3 janvier 1865; 

décédé à Paris le 27 janvier 1878. 

R A M E A U X professeur à la Facul té de médecine de Nancy; 

M . A. le 2 août 1842, M. T . le 5 jui l le t 1859; décédé à 

Nancy le 5 mai 1878. 

E H R M A N N (Charles) 0 $ j , ancien doyen et professeur à la 

Facul té de médecine de Strasbourg, membre correspon

dant de l ' Insti tut; membre fondateur; décédé à Strasbourg 

le 19 j u i n 1878. 



R E C H E R C H E S A N A T O M I Q U E S 

S U R L E S 

NERFS TRIJUMEAU ET FACIAL 

D E S P O I S S O N S O S S E U X 

Par M. FRIANT 

MAÎTRE DE CONFÉRENCES A LA. FACULTÉ DES SCIENCES DE NANCY. 

INTRODUCTION 

Les notions que l'on trouve dans les auteurs sur la cin

quième paire crânienne des poissons osseux pèchent par 

trop de concision ou par défaut de précision et de netteté. 

L'identité même du trijumeau est loin d'être établie et le 

même nerf se trouve décrit sous des appellations différentes. 

La question complexe du facial réclamait de nouveaux 

éléments de discussion : pour certains anatomistes c'est un 

nerf distinct et séparé du trijumeau, tandis que pour d'autres 

ce n'est qu'une dépendance de ce dernier. 

En face de cette divergence d'opinions et de cette insuf

fisance de documents, un anatomiste dont la science déplore 

la perte récente et prématurée, le professeur B A U D E L O T , 

auquel on doit de remarquables travaux et qui préparait un 

traité du système nerveux des Poissons, pour la rédaction 

duquel il avait déjà recueilli de nombreux documents, m'en-
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gagea à entreprendre du trijumeau et du facial une étude plus 

approfondie et à porter mes investigations sur les divers 

types de Poissons de nos mers et de nos rivières françaises. 

Je me proposai alors, sachant qu'en anatomie aucun détail 

n'est inutile, de décrire avec une minutieuse exactitude la 

cinquième paire crânienne des Poissons osseux, par ce 

moyen de compléter et de contrôler les observations de mes 

devanciers, et d'arriver, si possible était, à quelques vues syn

thétiques sur ce nerf important. 

M'efforçant d'imrter la scrupuleuse exactitude que M. le 

professeur JOURDAIN apporte dans ses recherches anatomi-

ques, je me suis mis à l'œuvre. Aujourd'hui que j'ai accompli 

une portion de ma tâche, qu'il veuille bien accepter ici le té

moignage de ma profonde reconnaissance pour la bienveil

lance affectueuse qu'il n'a cessé de m e témoigner. 

J'aurais voulu donner à cette première partie de mon tra

vail analytique une plus grande étendue et multiplier les 

termes de comparaison en soumettant à la dissection des 

types plus variés. 

Malheureusement deux hivers successifs d'une clémence ex

ceptionnelle m'ont empêché, au laboratoire de la Faculté des 

sciences de Nancy où ce travail a été exécuté, de me procurer 

des sujets en état de conservation suffisant pour des recher

ches de la nature de celles auxquelles il fallait me livrer. 

J'ai cru néanmoins que les résultats consignés dans ce 

mémoire avaient dès à présent une importance suffisante à 

en justifier la publication. A côté de quelques faits nouveaux, 

on trouvera, dans les pages qui suivent, un certain nombre 

d'erreurs redressées et des descriptions des différentes bran

ches de la cinquième paire rendues plus complètes et plus 

rigoureuses. 

Pour chaque élément de ce nerf nous donnerons un exposé 

historique et critique des travaux précédemment publiés, puis 

nous exposerons le résultat de nos investigations personnelles. 
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ORIGINE D U NERE TRIJUMEAU. 

Relativement à son origine, la plupart des auteurs se con

tentent de dire qu'il naît des côtés de la moelle allongée, 

au-devant et au-dessus de l'acoustique, au-devant des lobes 

placés derrière le cervelet. 

Ainsi, W E B E R (1) indique brièvement que le trijumeau 

naît par deux racines à la manière des nerfs spinaux, et dans 

un autre mémoire (2) le même anatomiste, faisant provenir 

ce nerf d'un renflement impair antérieur du cervelet, ne 

parle plus des racines. 

SCARPA ( 3 ) fait à tort de l'acoustique une division du triju

meau. 

Selon DESMOULINS (4) la cinquième paire s'insère ou bien 

« au-devant du nerf acoustique sur le cordon supérieur de 

« la moelie, au point où le cervelet médian se continue avec 

« ce cordon, ou bien en arrière de cet endroit, au-dessus 

« du nerf acoustique, sur le bord supérieur de ce cordon ». 

S E R R E S ( 5 ) expose d'une façon assez obscure que chez tous 

les Poissons osseux, la cinquième paire est toujours réunie à 

la septième, et que les quatre faisceaux qui composent le 

trijumeau, le facial, l'auditif et l'hypoglosse, s'insèrent en 

commun sur les parties latérales de la moelle allongée. 

CUVIER et VALENCIENNES (6) indiquent d'une manière 

générale et très-succincte « que le trijumeau naît des côtés 

« du quatrième ventricule, au-dessous et tout près de la partie 

(1) De aure et de audilu hominis et animalium. Leipzig, 1820, p. 87. 

(2) Meckels Archîv. 1827. 

(3) Anatomica} disquisitiones de auditu et olfactu, Paris, 17S9, 

(4) Anatomie du système nerveux des animaux à vertèbres. Paris, 1825, 

x. II, p. 355. 

(5) Anatomie comparée du cerveau dans les quatre classes de vertébrés. 

Paris, 1825, t. I, p. 376 . . 

(6) Histoire naturelle des Poissons. Paris, 1S2S, 1.1, p. 325. 
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<t antérieure des lobes placés derrière le cervelet, ou des 

« jambes du cervelet lui -même. » 

Dans" ses Leçons d'anatomie comparée, C U V I E R ('!) ajoute à 

cette brève description que le nerf de la cinquième paire a 

son origine si près de celle du nerf acoustique qu'il semble 

n'en former qu'un seul avec lui. 

Dans un mémoire important publié sur le système ner

veux du Barbeau, BÜCHNER (2) établit que le trijumeau naît 

des parties latérales de la moelle par deux racines, une anté

rieure et une postérieure, et en décrit l'origine. 

D'après LONGET ( 3 ) « le nerf trijumeau des Poissons offre 

« deux racines distinctes : l'une se trouve dans le ganglion 

« qui est situé immédiatement derrière le cervelet; l'autre 

<c sur la moelle e l le-même. On suit cette dernière racine de 

« chaque côté de la partie inférieure de la moelle, dans une 

c étendue variable selon les Poissons; après ce trajet cette 

«racine se rapproche de celle du côté opposé; l'une et l'au-

« tre arrivent au niveau du sillon médian inférieur de la 

« moelle et s'unissent en formant là une sorte de commis-

« s u r e ou d'anse. L'endroit où se trouve cette commissure 

<r répond précisément à celui où a lieu chez les Mammifères 

c l'entrecroisement des pyramides. » 

Dans une courte description, S T R A U S S - D U R C K E I M (4) se 

contente de dire que la cinquième paire vient de la partie 

latérale du quatrième ventricule, où elle naît près des gan

glions de la moelle allongée, placée immédiatement derrière 

le cervelet. 

STANNIUS ( 5 ) dit que les racines du trijumeau et du facial 

ont leur origine très-près les unes des autres, que quelques-

(1) Anatomie comparée. Paris, 1845, t. III, p. 147. 

(2) Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Strasbourg, 1S36. Mé

moire sur le système nerveux du Barbeau, p. 13. 

(3) Anatomie et physiologie du système nerveux. Paris, 1842, t. II, P- 201. 

(4) Anatomie comparée. Paris, 1843 , t. II, p. 344 . 

(5) Das peripherische Nervensystem der Fische. Rostock, 1849. p. 20. 
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unes de ces racines appartiennent exclusivement à l'un ou à 

l'autre de ces deux nerfs, et que d'autres envoient des élé

ments tant au nerf trijumeau qu'au nerf facial. 

Suivant cet anatomiste (i) « le nombre des racines s'élève 

<r ordinairement à quatre ou cinq, et rarement, à cause du 

« rapprochement de certains de leurs éléments, il est réduit 

ce à trois. Toutes les racines sortent des côtés de la moelle 

« allongée et émergent de la limite postérieure des lobes 

« optiques et du cervelet. La dernière racine est toujours 

«c située devant la première racine de l'acoustique. Des 

« racines isolées sortent toujours de certains renflements de 

i la moelle allongée ; ainsi l'une des racines postérieures sort 

« toujours du lobe postérieur, avec la racine du rameau la té

terai du pneumo-gastrique. De même chez tous les Cyprins, 

« on peut poursuivre une racine postérieure dans le lobe 

c impair de la moelle allongée qui se trouve entre la partie 

« antérieure des lobes du pneumo-gastrique. » 

Dans leur Analomie comparée, SIEBOLD et STANNIUS (2) 

exposent brièvement que chez tous les Poissons, le nerf tri

jumeau naît toujours des parties latérales de la moelle 

allongée, au delà des lobes optiques et des lobes postérieurs. 

BAUDELOT (3), qui s'est attaché particulièrement à la re

cherche de l'origine des nerfs encéphaliques des Poissons, 

s'exprime ainsi à ce .sujet: 

« Le nerf de la cinquième paire naît toujours par deux racines 

« distinctes; la racine antérieure émet un faisceau qui se porte 

«d'avant en arrière dans l'épaisseur du bulbe, pour aller se 

« perdre dans le cordon latéral delà moelle vers la pointe du 

« quatrième ventricule; la racine postérieure se décompose ordi-

<L nairement en trois faisceaux secondaires : le premier naît du 

« bulbe près de son point d'implantation, le second provient du 

(1) Loc. c « . , : p . 22. 

(2) Anatomie comparée. Paris, 1850, t. II, p. 71. 

(3) Étude sur F anatomie comparée de V encéphale des Poissons. Strasbourg, 

1869, p. 73. 
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(1) Manuel tPanatomie comparée. Paris, 1874 , p. 701. 

« cordon latéral de la moelle, et le troisième de la pyramide 

(L antérieure; ce dernier correspond soit à la racine motrice du 

<c trijumeau, soit au facial des Vertébrés supérieurs. 

« Chez les Cyprins, le second faisceau de la racine postérieure 

c émane toujours du lobe impair qui surmonte en arrière la 

« moelle allongée; le volume de ce faisceau est proportionnel à 

« celui du lobe d'où il naît, de telle sorte que les dimensions 

(( de l'un suffisent pour faire prévoir celles de l 'autre. » 

G E G E N B A U R (4) se contente de dire que la masse princi

pale du t r i jumeau est composée de la r éun ion de quatre 

( rarement trois ou cinq) rac ines qui forment un plexus gan

glionnaire. 

Telle est l 'analyse rap ide des travaux publ iés à ce sujet. 

Nous allons main tenan t exposer le résu l ta t de nos recher

ches dans quelques types en part icul ier . 

Le nerf t r i jumeau des Poissons , ou nerf de la c inquième 

paire, est d 'un volume considérable. Il naît des faces latéra

les du bulbe par deux racines dist inctes parfai tement isolées 

l 'une de l 'autre ; une rac ine an tér ieure et u n e rac ine posté

r ieure . 

La racine antérieure est d 'un vo lume m o i n d r e que la ra

cine postér ieure et naît de la moelle al longée a u niveau du 

bord postér ieur du lobe optique et du bord an té r ieur du 

cervelet. Elle est const i tuée par u n faisceau un ique . 

La racine postérieure, beaucoup plus vo lumineuse que 

l 'antérieure, s ' insère u n peu en ar r iè re d'elle, sous le bord 

postér ieur du cervelet, en avant et au -des sus du nerf acous

t ique. 

P a r un examen superficiel, il s emble que la rac ine posté

rieure, de m ê m e que l 'antér ieure , soit const i tuée par u n gros 

tronc nerveux un ique ; ma i s en l 'é tudiant p lus at tent ivement 
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( 1 ) Loc. cit.,]}. 2 7 . 

(2) Lac. cit., p. 17. 

comme l'ont fait STANNIUS et BAUDELOT, on voit qu'elle est 

formée par la réunion de plusieurs faisceaux nerveux dont 

les points d'émergence, quoique très-rapprochôs les uns des 

autres, sont cependant bien distincts. 

B r o c h e t (Esox lûmes). 

Comme l'ont parfaitement établi STANNIUS ( 1 ) , B I D D E R et 

BAUDELOT (2), le nerf de la cinquième paire du Brochet est 

constitué à son origine par deux racines distinctes, nettement 

séparées l'une de l'autre : une racine antérieure et une ra

cine postérieure. 

La racine antérieure, moins volumineuse que la racine 

postérieure, naît immédiatement en arrière du bord posté

rieur du lobe optique. Elle se porte obliquement de haut en 

bas, d'arrière en avant et de dedans en dehors, parallèle

ment à la racine postérieure, jusqu'au ganglion dans lequel 

elle se perd. 

La racine postérieure, plus volumineuse, s'insère un peu 

en arrière de la racine antérieure, sous le cervelet, en avant 

de la première racine de l'acoustique. Elle se dirige à peu 

près parallèlement à la racine antérieure jusqu'au ganglion 

qu'elle constitue avec elle. 

Cette racine postérieure est constituée par deux faisceaux 

nerveux superposés : 

1 ° Un faisceau superficiel, volumineux, recouvert supé

rieurement par le nerf facial, et comme lui dirigé de haut en 

bas et d'arrière en avant; 

2.° Un faisceau profond ou postérieur, très-grêle, placé 

sous le faisceau superficiel et s'y jetant au niveau du bord 

postérieur et inférieur du ganglion. 

STANNIUS et BAUDELOT y décrivent trois faisceaux ; mais, 
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(1) Loc. cit., p. 17. 

( 2 ) Loc. cit., p. 17. " 

comme nous le ver rons plus loin, le faisceau q u e BAUDELOT 

n o m m e faisceau grêle supé r i eu r est le ne r f facial, qu'il con

fond avec le t r i jumeau. 

Suivant B I D D E R , t rès- jus tement cont red i t par S T A N N I U S ( 1 ) , 

la racine postér ieure n e pénét rera i t qu ' en par t ie dans le gan

glion, parce que la moit ié de ses fibres se po r t e r a i t en dehors 

et en arr ière , et sort irai t du c râne p o u r se r e n d r e vers les 

mâchoires et les musc les de l 'opercule. 

La racine pos té r ieure tout ent ière par t ic ipe à la constitu

tion du ganglion. 

Gomme l 'ont établi les r eche rches de B A U D E L O T (2), les 

faisceaux qui const i tuent les rac ines du t r i jumeau d u Bro

chet, possèdent une origine différente : 

« La racine antérieure m'a paru constituée par deux ordres de 

c fibres au moins; les unes se portent en dedans et se perdent 

« dans l'épaisseur des parois ventrîculaires; les autres se réu-

«• nissent pour constituer un faisceau blanc assez volumineux qui 

« se porte en arrière, dans l'épaisseur des parois du bulbe, en 

« passant en dedans des origines du nerf acoustique. Ce faisceau 

« se continue en arrière avec le cordon latéral de la moelle. 

<L Les faisceaux qui constituent la racine postérieure possèdent 

« une origine différente. 

« Le faisceau principal (notre faisceau superficiel) m'a paru 

« naître au voisinage de son point d'implantation, car ses fibres 

« se dissocient dès son entrée dans la moelle allongée, et se 

« perdent aussitôt dans la matière grise environnante. 

« Le faisceau grêle inférieur (notre faisceau profond) pénétre 

« dans la moelle au-dessous du faisceau principal, et se porte 

« directement en dedans dans l'épaisseur des parois ventriculaires; 

« arrivé à l'intérieur du quatrième ventricule, il chemine dans le 

«plancher de cette cavité, gagne le bord externe du faisceau 

«: ventriculaire médian, se recourbe en arrière et se confond avec 

« ce même faisceau. » 
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C a r p e (Cyprinus carpio). 

De' même que dans le Brochet, la cinquième paire naît 

par deux racines distinctes : une racine antérieure et une 

racine postérieure. 

La racine antérieure, assez grêle, a son origine sous le 

bord antérieur du cervelet, se dirige obliquement de haut en 

bas, d'arrière en avant et de dedans en dehors, longeant la 

base de l'hémisphère et complètement recouverte par le nerf 

facial, jusqu'au ganglion, dans lequel elle se jette. Elle est 

presque contiguë à la racine postérieure et n'est constituée 

que par un seul faisceau de fibres nerveuses. 

La racine postérieure, d'un volume considérable, s'insère 

sous le bord postérieur du cervelet, en avant de la première 

racine du nerf acoustique et en arrière de la racine anté

rieure, à laquelle elle est presque contiguë. Elle se porte à 

peu près parallèlement à la racine antérieure jusqu'au ren

flement ganglionnaire, qu'elle contribue à former en se con

fondant avec elle. 

Cette racine postérieure est constituée par trois faisceaux 

superposés : 

4° Un faisceau superficiel, volumineux, se portant de haut 

en bas et d'arrière en avant, dans le bord supérieur et pos

térieur du ganglion ; 

2° Un faisceau moyen, grêle, recouvert par le précédent, 

ayant la même direction que lui, mais se portant plus bas et 

venant se jeter dans le bord postérieur et inférieur du gan

glion avec le troisième faisceau ; 

3 ° Un faisceau postérieur ou profond, volumineux ; c'est 

le plus reculé des trois faisceaux et il naît immédiatement 

en avant de la première racine du nerf acoustique. Il se 

porte de haut en bas et d'arrière en avant, puis s'étale en 
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B a r b e a u {Barbus flwiaiilis). 

Ici, les deux racines antérieure et postérieure, au lieu 

d'être contiguës, comme cela s'observe chez la Carpe, sont 

assez éloignées l'une de l'autre. 

La racine antérieure, assez grêle, est identique à celle de 

la Carpe. 

L'origine de la racine postérieure, qui est très-volumi

neuse, est la même que celle de la Carpe, mais elle s'en dif

férencie en ce qu'elle n'est constituée que par un faisceau. 

Ce faisceau, très-volumineux, représentant la réunion des 

faisceaux de la Carpe, naît en dessous et en arrière du nerf 

facial. Il se porte de haut en bas, d'arrière en avant, de 

dedans en dehors , puis s'étale en une lame épaisse qui 

marche à la rencontre de la racine antérieure pour consti

tuer avec elle le ganglion. 

Selon BUCIINER ( 1 ) , la racine antérieure s'insère ce tout 

près du bord externe des pyramides antérieures, à l'endroit 

où celles-ci se contournent en dehors pour se rendre aux 

couches optiques. Dans l'intérieur de la moelle , ses filets 

passent derrière le faisceau inférieur des pyramides posté

rieures, en se dirigeant en bas et en arrière, et se rendent 

aux pyramides antérieures. La racine postérieure surpasse 

de beaucoup en volume l'antérieure; elle s'insère plus en 

arrière et en haut que celle-ci, vis-à-vis la base du cervelet. 

Ses fibres se dirigent en haut vers cette base et en arrière 

le long du quatrième ventricule, et se rendent dans le fais

ceau supérieur des pyramides postérieures. » 

L'origine des racines du trijumeau, chez le Barbeau, ayant 

(1) Loc. cit., p. 14. 

une lame qui s'épanouit inférieurement pour constituer avec 

le faisceau moyen le bord postérieur du ganglion. 
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été l'objet d ' une é tude spéciale de la part de BAUDELOT, 

voici en quels termes il s 'exprime dans son mémoire ( 1 ) : 

« Dès son insertion, la racine antérieure se porte directement 

« en arrière dans l'épaisseur des parois ventriculaires et va se 

« jeter dans le cordon latéral de la moelle. 

« La racine postérieure possède plusieurs origines distinctes. 

« Les fibres postérieures de ce tronc nerveux semblent naître du 

« point où elles s ' insèrent; toute la portion restante du nerf 

« s'engage, au contraire, dans une sorte de canal creusé dans 

« l'épaisseur des parois ventriculaires, et constitue un énorme 

« faisceau qui se porte en dedans et en arrière pour aller se jeter 

« dans le lobe médian dont la nature' est ainsi parfaitement déter-

« minée, et nous pourrons désormais lui donner le nom de lobe 

« du trijumeau. » 

T a n c h e (Tinca vulgaris). 

Les propor t ions respectives des deux racines antérieure et 

postérieure, ainsi que leur origine,, rappellent ce que nous 

avons observe dans la Carpe. 

La racine postérieure est divisée en deux faisceaux super

posés : 

1° Un faisceau superficiel, très-volumineux, placé en de

dans du nerf facial et, comme précédemment , le long du 

bord externe de la racine antérieure, qu'il longe. Il se porte 

obl iquement d 'arr ière en avant et de haut en bas en s'étalant 

en une lame épaisse qui vient se jeter dans la face inférieure 

du gang l ion ; 

2° Un faisceau profond ou postérieur, peu volumineux, qui 

naît immédia tement en avant de la première racine du nerf 

acoustique, se dirige de haut en bas et d'arrière en avant en 

longeant le bo rd inférieur et externe du faisceau superficiel, 

et vient se je ter dans la racine postérieure du tronc mandi-

bmVhyoïd ien au m o m e n t où cel le-ci émerge de la-partie 

postér ieure et inférieure du ganglion. 

(1) Loc. ctf., p. 22 . 
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C h e v a i n e (Squalius cephalus). 

L'origine et les dimensions proportionnelles des deux 

racines antérieure et postérieure se rapportent exactement 

au type de la Carpe. 

La racine postérieure se décompose en trois faisceaux su

perposés : 

1 ° Un faisceau superficiel, assez'grêle.,, placé sous le nerf 

facial et se portant d'arrière en avant et de haut en bas dans 

la face externe et inférieure du gangl ion; 

2° Un faisceau moyen, volumineux, naissant un peu plus 

en arrière. 11 se dirige de haut en bas et d'arrière en avant, 

s'étale en une lame qui s'épanouit pour constituer le bord 

postérieur du ganglion ; 

3 ° Un faisceau profond ou postérieur, très-grêle, qui naît 

au niveau du bord antérieur du nerf acoustique, se porte de 

haut en bas et d'arrière en avant, longeant le bord postérieur 

des deux autres faisceaux et venant se jeter dans l'angle pos

térieur du ganglion, au niveau de l'origine du tronc mandi-

bulo-hyoïdien. 

N a s e (Chondrostoma nasus). 

La racine antérieure, qui est assez grêle, naît et se dirige 

comme celle de la Carpe, mais au lieu de se jeter dans le 

ganglion, elle se perd dans le faisceau superficiel de la racine 

postérieure pour constituer, avec lui, le plexus ganglionnaire. 

La racine postérieure, volumineuse, est constituée par trois 

faisceaux superposés : 

1 ° Un faisceau superficiel, peu volumineux, placé en de

dans du nerf facial, entre ce nerf et la racine antérieure qui 

s'y jette pour former avec lui le ganglion ; 
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2° En dedans de ce faisceau naît un faisceau moyen, grêle, 

très-distinct, qui descend obliquement de haut en bas et d'ar

rière en avant pour aller se perdre dans l'origine du rameau 

récurrent de la base du crâne ; 

3 ° Un faisceau profond ou postérieur, grêle, qui naît tout 

à fait en arrière, au niveau de l'origine du nerf acoustique, 

descend obliquement de haut en bas et d'arrière en avant 

dans le faisceau superficiel et constitue avec lui la masse 

ganglionnaire. 

P e r c h e (Perça fluviatilis). 

La description de h racine antérieure ne diffère de celle 

de la Carpe qu'en ce qu'elle reçoit inférieurement une expan

sion du faisceau superficiel de la racine postérieure. 

La racine postérieure l'emporte beaucoup en volume sur 

la racine antérieure; elle s'insère sous le bord postérieur du 

«cervelet, un peu en arrière de la racine antérieure, à laquelle 

elle est presque contigûe, et en avant de la première racine 

du nerf acoustique. 

Elle est constituée par deux faisceaux superposés: 

1 ° Un faisceau superficiel, assez grêle, placé au-dessous et 

un peu en dehors du nerf facial; il ne tarde pas à s/étaler en 

une lame qui s'épanouit en dedans dans la racine antérieure 

et en dehors dans le faisceau postérieur pour constituer le 

ganglion ; 

2° Un faisceau postérieur ou profond, volumineux, qui 

naît en avant du nerf acoustique. Il se porte de haut en bas 

et d'arrière en avant, reçoit en dedans l'expansion du fais

ceau superficiel et se fusionne avec lui. 

L o t e (Gadus Iota). 

La racine antérieure a une origine et un trajet qui rap

pellent ce que nous avons trouvé chez la Carpe, seulement 
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au lieu de se jeter dans le ganglion, elle s'unit au faisceau 

profond de la racine postérieure pour former avec lui la 

masse ganglionnaire. 

La racine postérieure, plus volumineuse que la racine an

térieure, est formée de deux faisceaux superposés : 

1 ° Un faisceau superficiel, qui est le plus reculé des deux 

faisceaux et dont l'origine est contiguë à celle de la première 

racine du nerf acoustique. Il se porte directement en bas 

dans le tronc mandibulo-hyoïdien, qu'il concourt à former 

en grande partie avec un faisceau venant de la niasse gan

glionnaire; 

2° Un faisceau profond, qui est le plus volumineux des 

deux. Il se dirige en bas et en avant et se jette dans la racine 

antérieure pour former avec elle le plexus ganglionnaire. 

Avant de s'unir à la racine antérieure, ce faisceau donne de 

son bord postérieur le rameau latéral, et de son bord anté

rieur le nerf sphéno-palafin. 

• *> 

M e r l a n n o i r (Gadus carbonarius). 

Sous le rapport de l'origine et des dimensions respectives 

. des deux racines, antérieure et postérieure, le nerf trijumeau 

du Merlan noir ne diffère pas de celui de la Carpe. 

La racine postérieure est formée de deux faisceaux : 

1 ° Un faisceau superficiel, grêle, placé au-dessous du nerf 

facial. Il se porte de haut en bas et d'arrière en avant et 

vient se jeter dans le bord supérieur et postérieur du ganglion; 

2° Un faisceau postérieur ou profond, volumineux, ayant 

comme toujours l'origine la plus reculée des faisceaux, en 

avant du nerf acoustique. Il se porte de haut en bas et d'ar

rière en avant, s'étale en une lame épaisse qui constitue le 

bord postérieur et inférieur du ganglion. 

Nous pouvons donc établir, comme résultat de ces recher-
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ches, que le nerf trijumeau des Poissons osseux naît par deux 

racines distinctes, une antérieure et une postérieure; 

Qu.e\aracine antérieure est constituée parunfaisceauunique; 

Que la racine postérieure se décompose généralement en 

deux faisceaux; que le nombre de ces faisceaux peut aug

menter par suite de la disjonction des éléments de l'un d'eux ; 

qu'il peut diminuer par la fusion de-deux faisceaux; 

Que la racine antérieure et la racine postérieure se diri

gent obliquement en bas, en dehors et en avant, et avant de 

sortir du crâne se réunissent et constituent un plexus gan

glionnaire considérable, de forme irrégulière, dirigé oblique

ment d'arrière en avant et duquel sortent les branches oph-

thalmique, maxillaires, mandibulo-hyoïdienne, palatine, et 

chez les Cyprins, la branche récurrente de la base du crâne. 

B R A N C H E OPHTHALMIQTJE. 

DESMOULINS ( 1 ) énonce vaguement que l'ophthalmique est 

presque toujours rudimentaire et que sa distribution est va

riable selon les genres; qu'il fournit tantôt au bout du museau 

après avoir passé au-dessus des narines sans y pénétrer,et que 

tantôt il se perd dans la peau du pourtour de l'orifice des 

narines. 

CUVIER et YALENCIENNES -(2) se contentent de dire briève

ment que dans les Poissons, l'ophthalmique passe dans le haut 

de l'orbite, se rend vers la narine et se distribue aux parties 

adjacentes jusqu'au bout du museau et à Finter-maxillaire. 

Dans ses Leçons iïanatomie comparée, CUVIER ( 3 ) donne 

de la branche ophthalmique une définition inexacte,car il 

réunit avec elle les deux branches maxillaires. 

(1) Loc. cit., p. 3 6 1 . 

(2) Loc. cit., p. 3 2 5 . 

(3) Loc. cit., p. 2 0 7 . 
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Voici les termes dans lesquels il s'exprime : 

a Ordinairement la branche ophthalmique se porte vers la 

«t partie postérieure de l'orbite dans lequel elle pénètre et s'y 

« divise en trois rameaux : un rameau interne, qui est le plus 

« grêle et qui se termine au pourtour de la narine. Un second 

« rameau qui est le plus considérable des trois et qui se divise 

« en deux, dont l'un se ramifie dans les parties charnues de la 

« lèvre supérieure où il s'unit avec des filets du maxillaire supé-

« rieur; l'autre se distribue aux parties molles voisines de l'angle 

<e de la bouche. Le troisième rameau se porte sur les parties la-

« iérales de la face et se distribue aux muscles des mâchoires. » 

Son premier rameau est évidemment l'ophthalmique, mais 

la distribution de son second rameau indique qu'il relie à 

rophthalmique le nerf maxillaire supérieur; quant à son 

troisième rameau, je ne vois que le nerf maxillaire inférieur 

qui innerve les muscles des mâchoires. 

S T A N N I U S ( I ) et BUCHNER (2) commettent une erreur en 

décrivant l'oplithalmique et le facial comme un seul et même 

nerf naissant du bord supérieur du ganglion du trijumeau, 

puisque le facial naît isolément au-dessus de la racine posté

rieure de la cinquième paire. 

B r o c h e t (Esox luciiis). (Pl. î, fig. 1 , i.) 

A l o s e (Alosa vulgaris). 

Dans ces deux Poissons, le rameau ophthalmique naît du 

bord antérieur et supérieur du nerf maxillaire supérieur, 

au niveau de son émergence du ganglion, et pénètre dans la 

partie postérieure et supérieure de l'orbite par un trou creusé 

dans le sphénoïde, au-dessus de celui par lequel sort le nerf 

(1) Loc. cit., p. 34 . 

(2) Loc. cit., p. 1 5 . 
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maxillaire. Il se porte obliquement d'arrière en avant sous la 

voûte orbitaire, longeant le côté interne du nerf facial, passe 

au-dessus du muscle droit supérieur de l'œil dont il croise 

la direction, et dans son trajet le long de la paroi supérieure 

de l'orbite, donne des filets grêles qui se rendent dans les 

membranes et la graisse qui enveloppent le globe oculaire, 

puis se portant légèrement en dehors, il croise la direction 

du nerf facial en se plaçant au-dessous de lui et se dirige en 

avant en longeant la partie supérieure de la cloison orbitaire, 

passe au-dessus du muscle grand oblique dont il croise la 

direction, s'introduit dans un canal osseux creusé dans les 

frontaux et vient se terminer dans les téguments du pour

tour postérieur de l'orifice des narines. 

Non-seulement, comme nous l'avons établi précédemment, 

BÜCHNER confond en un seul et même nerf Fophthalmique 

et le facial; mais pour lui ( 1 ) , dans le Brochet, Fophthalrni

que n'est plus que ce qu'il nomme un ophthalmique acces

soire, tandis que c'est le facial qu'il appelle ophthalmique. 

Sous la région orbitaire, il fait se réunir en un seul tronc ces 

deux rameaux, puis fait se partager ce tronc en deux filets qui 

passent au-dessus des narines et se perdent sur le museau. 

Il s'est complètement mépris sur la disposition de ces ra

meaux. 

L'ophthalmique est le rameau qu'il indique comme étant 

un ophthalmique accessoire ; il ne s'anastomose pas avec le 

facial, mais passe au-dessous de lui, en croisant sa direction, 

et va se terminer dans les téguments postérieurs de la racine. 

Quant à son ophthalmique, c'est le rameau supérieur du nerf 

facial qui est complètement indépendant de Fophthalrnique, 

côtoie ce nerf et se termine également dans les téguments 

de la narine et non sur le museau. 

STANNIUS (2), qui, comme BÜCHNER, réunit sous un même 

(1) Loc. cit., p. 20. 
(2) Loc. cit., p. 36. 

Soc. DES SCIENCES. 2 
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nom les deux nerfs ophthalmique et facial, reproduit la même 

erreur en faisant s'anastomoser et se fusionner ces nerfs à la 

partie supérieure de la cavité orbitaire chez le Brochet. 

C a r p e (Gyprinus carpio). (PL 2 , 1 . ) 

Chez la Carpe, le rameau ophthalmique naît du bord anté

rieur et supérieur du tronc commun des maxillaires immé

diatement à sa sortie du ganglion. 

C'est un rameau volumineux qui, sous le rapport du trajet 

et de la terminaison, se comporte comme celui du Brochet. 

La seule particularité qui l'en différencie est que , sous la 

voûte orbitaire, il émet de son bord externe un fort rameau 

qui se porte d'abord en avant et un peu en dehors, puis s'in

fléchit pour se diriger en haut et en dedans dans la graisse 

qui est sous la voûte orbitaire, décrit une arcade à convexité 

antérieure et vient croiser la direction du tronc même de 

rophlhalmique en se plaçant au-dessus de lui, croise le ra

meau supérieur du nerf facial en se plaçant également au-

dessus de lui, s'anastomose avec le filet interne émis par le 

facial (Pl.% 45), et le rameau de fusion des deux filets pé

nètre, par la face profonde du frontal, dans le canal muqueux 

de cet os. 

M . J O B E R T (i) a signalé pour la première fois que la sail

lie papilliforme qu'on voit se dresser à l'entrée des narines 

des Cyprins est richement innervée par un ou deux filets 

provenant de l'ophlbalmique. 

B a r b e a u (Barbus fiuviatilis). (PL 3 , fig. i, i.) 

N a s e (Chondrostoma nasus). 

Le rameau ophthalmique du Barbeau et du Nase est très-

volumineux et a la même origine que celui de la Carpe. 

(1) Études danatomie comparée sur les organes du toucher. Paris, 1S72, 

p. 56. 
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Il se porte en avant, noyé dans la graisse qui remplit le 

crâne, et, dans ce trajet intra-crânien, reçoit l'anastomose 

du rameau supérieur du nerf facial qui se fusionne avec lui. 

(PL 3 , fig. 4 , 4 2 . ) Le tronc commun formé par cette fusion 

sort du crâne, et arrivé dans la région orbitaire, se comporte 

comme le rameau ophthalmique du Brochet, puis parvenu en 

avant de la cloison orbitaire, s'introduit dans un canal os

seux creusé dans les frontaux, passe au-dessus de la narine, 

continue son trajet intra-osseux sur la face supérieure du 

museau, et enfin, sortant de ce canal, débouche sous les tégu

ments et se termine dans la peau qui recouvre l'extrémité 

supérieure et antérieure du museau. 

En arrière de la narine il fournit un filet grêle qui sort du 

canal osseux, se porte de haut en bas, contourne le bord pos

térieur de la narine et se termine dans les téguments qui 

entourent son orifice. 

En avant de cet organe, l'ophthalmique reçoit un filet anas-

tomotique du nerf maxillaire supérieur. (Pl. S, fig'. 4 , 4.) 

BÜCHNER ( 4 ) a le tort de rééditer l'erreur de MONRO et de 

SCARPA, déjà réfutée par DESMOULINS ( 2 ) , en disant que des 

filets de l'ophthalmique pénètrent dans la narine, car ce 

nerf ne fournit aucun filet à la pituitaire et s'épuise dans 

les téguments qui bordent l'orifice de la narine. 

T a n c h e (Tinea vulgaris). 

Le rameau ophthalmique est volumineux et se comporte, 

pour sa distribution, presque exactement comme celui du 

Barbeau. 

Les seules particularités qu'il présente sont : 

4° Qu'il naît du tronc maxillaire par deux fortes racines 

(1) Loc. cit., p. 16. 

(2) Loc. cit., p. 3 6 1 . 
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(1) Loc. cit., p. 34. 

qui convergent l'une vers l'autre pour le constituer par leur 

réunion ; 

2° Qu'il ne s'anastomose pas avec le maxillaire supérieur 

en avant de la narine; 

3 ° Que de l'une de ses racines il donne un filet très-grêle qui 

se porte de bas en haut sur les méninges et dans la graisse 

qui remplit la cavité crânienne et s'y anastomose avec un 

filet ascendant du rameau supérieur du nerf facial. 

La description que donne STANNIUS ( 1 ) de Fophthalmique 

chez la Tanche est celle du nerf facial, et il se tait sur le véri

table trajet de l'ophthalmique ainsi que sur sa terminaison 

dans la narine. 

C h e v a i n e (Squalius cephalus). 

Dans la Chevaine, l'ophthalmique est volumineux et naît 

du bord supérieur et antérieur du ganglion par deux fortes 

racines qui marchent d'abord parallèlement, puis convergent 

et se réunissent en un seul tronc qui se porte d'arrière en 

avant dans la graisse qui remplit le crâne et se place au-des

sous du rameau supérieur du nerf facial. L'ophthalmique 

sort du crâne, débouche dans l'orbite, où il se comporte 

comme celui du Brochet, s'engage ensuite dans un canal 

creusé dans les frontaux, débouche en arrière de la narine, 

où il reçoit l'anastomose du rameau supérieur du nerf facial 

qui se fusionne avec lui, donne des filets ténus aux tégu

ments qui entourent l'orifice de la narine, continue sa mar

che en avant en passant au-dessus de la narine et se termine 

dans la peau qui recouvre la face supérieure du museau. 

Dans son trajet in tr a-crânien, il donne un filet grêle qui, 

comme chez la Tanche, s'anastomose avec un filet du rameau 

supérieur du facial. 
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B r è m e (Abramis brama). 

Le rameau ophthalmique, volumineux, sort du bord supé

rieur et antérieur du ganglion par une seule racine, et la 

seule particularité qui le différencie de celui de la Chevaine 

consiste dans ce qu'en son trajet intra-crânien il ne donne 

pas de filet allant s'anastomoser avec le rameau supérieur 

du nerf facial. 

P e r c h e (Perça jluviatilis). (PL 4 , 1 . ) 

L'ophthalmique, assez volumineux, se détache du bord 

antérieur du tronc commun des maxillaires, se dirige en 

avant, pénètre dans l'orbite, où il reçoit l'anastomose du ra

meau supérieur du nerf facial qui se fusionne avec lui (Pl. 4 , 

14), passe au-dessus des muscles droit supérieur et grand 

oblique de l'œil dont il croise la direction, s'introduit- dans 

un canal osseux ménagé dans les frontaux, passe au-dessus 

de la narine et donne un filet aux téguments qui entourent 

son orifice, continue son trajet intra-osseux sur le museau 

et débouche de ce canal pour se terminer dans la peau qui 

recouvre l'extrémité supérieure du museau. 

Après s'être anastomosé avec le rameau supérieur du fa

cial, il fournit des filets grêles dont les uns se distribuent 

aux membranes qui enveloppent le globe oculaire et dont 

les autres s'introduisent dans les canaux muqueux de la ré

gion frontale postérieure. 

L o t e (Gadus lola). (Pl. 6 , 1 . ) 

Né du bord supérieur et antérieur du tronc maxillaire, 

l'ophthalmique, en débouchant dans l'orbite, se place au-des-
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sous du rameau supérieur du facial, se porte en dehors et en 

avant, atteint la voûte orbitaire, où ses fibres, en s'écartant, 

forment une longue boutonnière dans laquelle s'engage le 

rameau supérieur du"facial, sort de l'orbite, passe au-dessus 

de la narine, aux téguments de laquelle il envoie un filet, et 

vient se ramifier dans la peau de la partie supérieure et an

térieure du museau. 

Peu après son origine, l'ophthalmique reçoit un filet anas-

tomotique grêle provenant de la partie ascendante du tronc 

du nerf latéral, et en pénétrant dans l'orbite, il donne de 

son bord inférieur un fort rameau qui se porte en avant et 

en bas pour se répandre dans les enveloppes de l'œil. 

M e r l a n n o i r (Gadus carbonarius). (Pl. 5 , 1 . ) 

L'ophthalmique tire son origine du bord supérieur et an

térieur du ganglion, et sous le rapport du trajet reproduit ce 

que nous avons décrit chez le Brochet jusqu'au moment où 

ce nerf débouche du canal des frontaux. A ce moment, il 

continue son trajet en avant.en passant au-dessus de la na

rine, dans les enveloppes de laquelle il envoie des filets, puis 

se porte en dedans, croise de nouveau le nerf facial en se 

plaçant sous lui, et se termine dans les téguments fibro-cuta-

nés qui recouvrent l'extrémité supérieure et antérieure du 

museau. 

En pénétrant dans l'orbite, il émet de son bord externe 

un long filet qui se porte en avant et en dehors, croise la di

rection du rameau supérieur du facial en passant au-dessus 

de lui, passe au-dessus des muscles de l'œil, qu'il croise, et 

se porte dans les téguments d'enveloppe de l'œil. 
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C I L I A I R E 

SIEBOLD et STANNIUS (1), reproduisant ce que STANNIUS (2) 

expose avec quelque obscurité, parlent de deux nerfs ciliaires 

dont l'un pénètre directement dans le globe de l'œil et dont 

l'autre s'anastomose avec un rameau du nerf moteur ocu

laire commun. 

Mes recherches n'ont pas été favorables à cette opinion, 

car je n'ai jamais trouvé qu'un seul nerf ciliaire qui, après 

s'être anastomosé avec la troisième paire, pénètre dans l'œil. 

Quant au ganglion ophthalmique, existant au point d'union 

du nerf ophthalmique et du filet de la troisième paire, Cu-

VIER (3) , MUCH (4) en nient l'existence, BÜCHNER n'en parle 

pas, SCHLEMM et DÀLTON mentionnent brièvement son exis

tence. STANNIUS (5) dit qu'à l'aide de recherches microsco

piques, il n'a pu constater sa présence que chez la Carpe et 

le Brochet. 

Je ne l'ai jamais rencontré. 

B r o c h e t (Esox lucius). (Pl. 4 , fig. 1 , % ) 

Dans le Brochet, le nerf ciliaire, long, flexueux et grêle, 

naît du bord interne de l'ophthalmique un peu après son 

origine. Il se porte en dedans jusque sur le muscle droit 

externe, puis s'infléchit pour se porter en dehors et en avant, 

passe alors sous le nerf ophthalmique dont il croise la direc-

(1) Loc. cit., t. Il, p. 71. 

(2) Loc. cit., p. 39. 

(3) Loc. cit., p. 210. 

(4) Dissertatio anatomica de ganglio ophthalmico et nervis ciîiaribus ani-

malium. Landishuti, 1815. 

(5) Loc. cit., p. 4 0 . 
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B R A N C H E MAXILLAIRE SUPÉRIEURE 

DESMOULINS (4) décrit d'une manière succincte la branche 

maxillaire supérieure et dit inexactement qu'elle fournit des 

filets aux muscles qui meuvent le préopercule et la mâchoire 

supérieure et inférieure, car ces parties sont innervées par 

le nerf maxillaire inférieur. 

CUVIER et VALENCIENNES (2) donnent une description 

(1) Loc. cit., p. 362. 

(2) Loc. cit., p. 325. 

t ion , se place dans l'interstice existant entre les muscles 

droit supérieur et droit externe, atteint la sclérotique, la 

perforée côté du point d'insertion du muscle droit supérieur, 

pénètre alors dans l'œil, chemine entre la choroïde et la sclé

rotique et se divise en deux filets qui embrassent en grande 

partie le contour de l'iris en se portant, l'un en haut et en 

avant, et l'autre en bas et en arrière. 

Peu après son origine, le nerf ciliaire reçoit un filet anas-

tomotique provenant du nerf moteur oculaire commun. 

(PL4,$?. 3 , 2 . ) 

Dans la CARPE, le BARBEAU, la T A N C H E , la PERCHE, la 

BRÈME, le trajet du nerf ciliaire est le même que celui du 

Brochet, mais il en diffère pour son origine. 

Ici, il naît du bord inférieur et externe de l'ophthalmique 

et ne croise pas sa direction, puisqu'il ne passe pas sous lui. 

Dans le MERLAN NOIR (Gadus carbonarius), le nerf ciliaire 

(Pl. 5, 2) se détache, comme rameau propre et indépendant, 

du bord supérieur, antérieur et interne du ganglion du triju

meau, immédiatement au-dessous de l'origine de l'ophthal

mique, dont il est par conséquent indépendant. 
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abrégée de ce rameau, et dans ses Leçons d'anatomie com

parée ( 1 ) , C U V I E R y ajoute quelques détails. 

BÜCHNER (2) nomme maxillaire supérieur le nerf sphéno-

palatin et réunit, sous le nom de maxillaire inférieur, les nerfs 

maxillaire supérieur et inférieur. Il en expose très-briève

ment le trajet. 

STANNIUS (3) donne de ce rameau une description qui, bien 

qu'assez complète, présente cependant quelque obscurité, no

tamment à propos du rameau qu'il nomme buccal et qui est 

destiné aux canaux muqueux des os sous-orbitaires et à la 

peau qui les revêt extérieurement. 

Il s'est mépris sur l'origine de ce rameau en l'attribuant 

au maxillaire supérieur, car cette branche, qui n'est qu'accolée 

au maxillaire, est le rameau inférieur du nerf facial. 

GEGENBAUR (4) se contente de dire que le maxillaire su

périeur se distribue dans l'appareil maxillaire et qu'une 

branche qui s'en détache, rameau buccal, est très-déve-

loppée. 

B r o c h e t (Esox lucius). (Pl. irßg. 1 , 3.) 

Dans le Brochet, le nerf maxillaire supérieur, volumineux, 

naît du bord antérieur et inférieur du ganglion du trijumeau, 

au-dessus du nerf maxillaire inférieur. Il sort du crâne par 

un trou de l'aile du sphénoïde, avec le nerf maxillaire infé

rieur sur lequel il repose en lui adhérant intimement, et pé* 

nètre avec lui dans la région postérieure et supérieure de 

l'orbite, se porte obliquement en bas et en avant, en arrière 

du globe de l'œil, placé au-dessous de la membrane fibreuse 

qui forme le plancher de la cavité orbitaire, noyé dans le 

(1) Loc. cit., t. III, p. 210. 

(2) Loc. cit., p. 16. 

(3) Loc. cit., p. 4 2 . 

(4) Anatomie comparée. Paris, 1874, p. 701 . 
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tissu cellulo-graisseux de cette région, puis se place entre la 

couche musculaire des muscles temporo-massétérins et celle 

qui recouvre l'arcade ptérygo-tympanique, longé inférieu-

rement par le rameau inférieur du nerf facial, contourne le 

bord inférieur de l'œil, et, parvenu à la partie antérieure de 

cet organe, se divise en deux rameaux inégaux : un rameau 

supérieur, grêle, qu'en raison de son trajet j'appellerai ra

meau ptéry go-palatin ; un rameau inférieur, d'un volume 

presque égal à celui du tronc du maxillaire, même avant sa 

bifurcation, et qu'en raison de sa répartition j'appellerai 

rameau buccal. 

R a m e a u p t é r y g o - p a l a t i n . (Pl. 4, fig. 4, 4.) Ce rameau 

se porte obliquement en haut, en dedans et en avant, puis, 

arrivé sous la narine, se dirige d'arrière en avant dans la 

membrane qui sépare le palatin du frontal antérieur, placé en 

dedans du nerf facial, croise ce nerf en passant sous lui, se 

place à son côté externe et se bifurque ; le filet supérieur de 

celte bifurcation longe le bord externe du frontal antérieur 

et se termine dans la peau qui recouvre l'extrémité antérieure 

de cet os'; Vautre filet suit le bord interne du palatin et s'é

puise aussi dans la peau du museau. 

R a m e a u b u c c a l . (Pl. 4, fig. A, 5.) Le rameau buccal, plus 

volumineux que le ptérygo-palatin, est situé sur le prolon

gement du tronc maxillaire dont il peut être considéré 

comme la continuation. Il se porte presque horizontalement 

en avant dans la membrane fibreuse qui constitue la paroi 

buccale, longe le bord externe du palatin jusqu'au niveau de 

l'articulation de cet os avec le maxillaire supérieur et en ce 

point se bifurque. 

Le rameau supérieur de cette bifurcation continue la direc

tion du nerf, envoie un iilet à la fibreuse de la paroi buccale, 

perfore cette membrane fibreuse au niveau de l'union du pa

latin avec le maxillaire supérieur, passe alors à la face interne, 

longe la face inférieure de l'inter-maxillaire en seportantde 
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(1) Loc. cit., p. 42 . 

(2) Loc cit., p. 4 1 . 

dehors en dedans, donne des filets à la muqueuse qui tapisse 

cette face inférieure de Tinter-maxillaire et vient se terminer 

à la face interne de l'extrémité du museau, dans la muqueuse 

buccale qui recouvre l'extrémité inférieure et interne de 

l'inter-maxillaire. 

Le rameau inférieur fait un coude brusque, s'infléchit d'a

vant en arrière et de haut en bas, émet un filet grêle qui ,se 

porte sur le bord interne et supérieur du maxillaire, puis, 

continuant son trajet récurrent, perfore la membrane, passe 

à la face interne, longe le bord inférieur de l'os maxillaire 

dans une rainure qui s'y trouve et vient se terminer dans la 

membrane fibreuse à l'extrémité de cet os. 

C'est à tort que STANNIUS (i) dit que dans le Brochet les 

branches terminales du maxillaire supérieur s'anastomosent 

avec les filets terminaux du sphéno-palatin, comme dans les 

Cyprins, car dans ce poisson il n'existe aucune anastomose 

entre ces deux branches du trijumeau. 

C a r p e (Cyprinus carpio). (PL 2 , 3.) 

Le bord antérieur et inférieur du ganglion du trijumeau 

donne naissance à- un tronc volumineux qui représente l'o

rigine commune des deux nerfs maxillaires supérieur et 

inférieur et pénètre dans la cavité orbitaire par un trou du 

sphénoïde. 

STANNIUS (2) est donc dans l'erreur en décrivant dans les 

Cyprins les deux rameaux maxillaires sortant indépendants 

du ganglion, comme dans le Brochet, car ils naissent toujours 

d'un tronc commun. 

Le nerf maxillaire supérieur de la Carpe est une branche 

volumineuse qui, en arrière de l'œil, se détache du bord anté-
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rieur de ce tronc commun, se porte obliquement sous le 

globe oculaire dont il contourne le bord inférieur, placé sous 

la fibreuse qui forme le plancher de la cavité orbitaire dans la 

masse cellulo-graisseuse de cette région et recouvert par le 

cercle orbitaire. Parvenu au niveau du bord antérieur et in

férieur de l'orbite, il se partage, comme celui du Brochet, en 

deux rameaux inégaux. 

Le r a m e a u p t é r y g o - p a l a t i n (Pl. % 4 ) , fort grêle, se dirige 

obliquement en haut, en dedans et en avant sous la narine 

et se termine dans les téguments fibro-musculaires qui re

couvrent la face supéro-externe du museau. 

Le r a m e a u b u c c a l '(PL % 5), beaucoup plus volumineux, 

est en quelque sorte la continuation du tronc maxillaire. Il 

se porte obliquement en dedans et en avant, et, parvenu au-

devant du volet osseux de l'arcade ptérygo-tympanique, se 

bifurque. Chacune des branches de cette bifurcation s'anas

tomose et se fusionne avec chacun des deux rameaux termi

naux du nerf sphéno-palatin. 

Un peu avant sa bifurcation en ptérygo-palatin et en buccal, 

le tronc maxillaire supérieur émet de son bord inférieur un 

fort rameau qui se porte en avant et en dehors, émerge du. 

bord inférieur du cercle orbitaire, se place sur la face externe 

du muscle temporo-masséter et s'épanouit dans la face pro

fonde de la peau de la région antérieure d e l à joue. 

B a r b e a u (Barbus fluvialilis). (Pl. 3 , fy. 4 , 3 . ) 

Dans le Barbeau, la branche maxillaire supérieure a la 

même origine et le même trajet que chez la Carpe jusqu'au-

dessous de l'œil, où elle se partage en trois rameaux iné

gaux : 

1 ° Un rameau supérieur, le plus volumineux des trois, qui 

semble être par sa direction et son volume la continuation 
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du tronc maxillaire et se comporte exactement comme le ra

meau buccal de la Carpe, sous le rapport du trajet et de la 

terminaison. Chemin faisant, il donne un long filet grêle qui 

se porte obliquement en haut, en avant et en dedans sur le 

museau, passe sous la narine, puis, arrivé au-devant d'elle, 

se place au côté externe du nerf .ophthalmique, continue son 

trajet en avant et se termine dans la peau de l'extrémité su

périeure du museau. 

2° Un rameau moyen, le plus grêle des trois, qui, comme 

le rameau ptérygo-palatin de la Carpe, se dirige obliquement 

en haut, en dedans et en avant sur les téguments de la face 

supéro-externe du museau et s'anastomose en avant de la 

narine avec le nerf ophthalmique. (Pl. 3 , fig. 1 ,4 . ) 

3° Un rameau inférieur, assez grêle, qui se porte en bas, 

en avant et en dehors, se partage en plusieurs rameaux secon

daires qui s'anastomosent ensuite entre eux en formant un 

réseau, puis se répand dans la peau qui recouvre la face la

térale du museau, et l'un de ses filets, très-grêle, -se termine 

dans la peau du barbillon supérieur. 

T a n c h e (Tinca vulgaris). 

Le nerf maxillaire supérieur de la Tanche est identique à 

celui de la Carpe; la seule différence, légère, qui existe entre 

les deux, est que chez la Tanche la division du maxillaire en 

rameau ptérygo-palatin et en rameau buccal se fait en arrière 

du globe de l'œil. 

Chevaine (Squalius cephalus). 

Chez la Chevaine, du bord antérieur et inférieur du gan

glion du trijumeau part, comme chez la Carpe, le tronc com-

debeaupu
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mun des maxillaires; la branche maxillaire supérieure s'en 

sépare en arrière de l'œil et e l le .es t beaucoup moins volu

mineuse que le nerf maxillaire inférieur. 

Sous le rapport du trajet, cette branche ne diffère de celle 

de la Carpe que pour la terminaison du rameau ptérygo-

palatin qui, ici, se termine sous la narine en s'anastomosant 

avec le rameau inférieur du facial. 

N a s e (Chondrostoma nasus). 

Dans le Nase, le tronc commun des maxillaires a la même 

origine que chez la Carpe et se partage en maxillaire supé

rieur et en maxillaire inférieur en arrière de l'œil ; la bran

che maxillaire supérieure, aussi volumineuse que la maxil

laire inférieure, se comporte comme celle dé la Carpe jusqu'à 

sa division en rameau ptérygo-palatin et en rameau buccal. 

R a m e a u p t é r y g o - p a l a t i n . Il est beaucoup plus volumi

neux que le rameau buccal, se relève en avant de l'orbite, se 

porte obliquement et flexueusement en avant et en haut sur les 

tissus fibro-musculaires qui recouvrent l'os ptérygoïdien et là 

se divise en deux rameaux secondaires: un rameau externe, 

grêle, qui, dirigé de bas en haut sous la narine, remonte ei 

avant d'elle et se porte en avant dans les tissus qui recou

vrent le museau, àTextrémité duquel il se termine; un ra

meau interne, plus fort, qui continue sa marche en avant et 

en haut sur les tissus fibro-musculaires recouvrant l'os pté

rygoïdien, et, arrivé en avant de l'arcade ptérygo-tympani-

que, s'anastomose et se fusionne avec le rameau inférieur de 

la bifurcation du nerf sphéno-palatin. Chemin faisant, il 

donne un filet grêle qui se porte de bas en haut dans les 

téguments qui entourent l'orifice de la narine. 

- R a m e a u b u c c a l . Moins fort que le.rameau ptérygo-palatin, 

dirigé d'arrière en avant, il ne tarde pas à se diviser en deux 
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rameaux qui se portent en avant et en haut, et se distribuent 

dans la peau qui recouvre la face latérale et antérieure du 

museau. 

B r è m e (Abramis brama). 

Chez la Brème, un tronc commun aux deux nerfs maxil

laires naît, comme chez la Carpe, du bord antérieur et infé

rieur du ganglion du trijumeau, et la branche maxillaire 

supérieure est moins grosse que la maxillaire inférieure, de 

laquelle elle s'isole presque immédiatement après le passage 

du tronc commun des maxillaires à la partie postérieure et 

supérieure de l'orbite. Elle se porte obliquement en bas et 

en avant dans le tissu cellulo-graisseux de la région orbitaire, 

et, arrivée sous le bord inférieur de l'œil, se divise en rameau 

ptérygo-palatin et en rameau buccal. 

R a m e a u p t é r y g o - p a l a t i n . Il est plus grêle que le rameau 

buccal, se porte d'arrière en avant sous la fibreuse du plan

cher orbitaire, reçoit une forte anastomose du rameau buccal 

et se divise ensuite en deux rameaux secondaires : un rameau 

externe, qui se porte en dehors, émerge sur le bord antérieur 

du muscle temporo-masséter et se termine dans la peau de 

la face antérieure de la joue et de la face latérale du museau; 

un rameau interne, qui se relève, contourne le bord anté

rieur de l'œil, passe sous la narine, à laquelle il donne un 

filet grêle, et se termine dans les tissus qui recouvrent la 

face supéro-externe du museau. 

R a m e a u b u c c a l . C'est le plus volumineux des deux. Peu 

après sa naissance, il envoie une forte anastomose au rameau 

ptérygo-palatin, puis se porte obliquement en avant et en 

dedans, et, arrivé en avant de l'arcade ptérygo-tympanique, 

se bifurque ; chacune de ses branches terminales s'anasto

mose avec chacun des deux rameaux du nerf sphéno-palalin. 
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P e r c h e (Perça fluviatilis). (PL 4 , 3.) 

Dans la Perche, le bord antérieur et inférieur du ganglion 

du trijumeau donne naissance au tronc commun des maxil

laires ; la branche maxillaire supérieure, un peu moins volu

mineuse que la maxillaire inférieure, s'en sépare à la partie 

postérieure et supérieure de l'orbite et se comporte comme 

la branche maxillaire supérieure de la Carpe, jusqu'à sa divi

sion en rameau ptérygo-palatin et en rameau buccal. 

Dans son trajet sous le globe oculaire, elle reçoit une forte 

anastomose du rameau inférieur du facial. 

Rameau ptérygo-palatin. (Pl. 4 , 4.) Il se porte oblique
ment en haut, en avant et en dedans, passe sous la narine, 

dans les téguments de laquelle il se distribue, continue sa 

marche en avant et se termine dans les tissus fibro-muscu-

laires de la face externe du museau. 

Rameau buccal.'(Pl. 4 , 5.) Il se dirige directement en 
avant sur les tissus fibro-musculaires du museau, reçoit 

l'anastomose du nerf sphéno-palatin, qui se fusionne avec 

lui, et un peu en arrière de l'os maxillaire supérieur se di

vise en deux rameaux secondaires. L'un de ces rameaux, par 

un trajet flexueux, se porte en avant, en bas et en dedans 

dans la fibreuse qui unit l'os maxillaire supérieur à Finter-

maxillaire, passe sous l'os maxillaire, atteint Finter-maxillaire 

et se distribue dans la peau qui le recouvre. Uautre rameau 

s'infléchit de haut en bas, décrit une courbe à convexité 

antérieure, se place sous l'os maxillaire supérieur, sous 

lequel il descend, parcourt la membrane fibreuse qui unit le 

maxillaire à Finter-maxillaire et s'y termine au niveau de la 

base de Fos maxillaire. 



R E C H E R C H E S A N A T O M I Q E E S . 33 

Merlan no ir (Gadus carbonarius). 

La branche, maxillaire supérieure, aussi volumineuse que 

l'inférieure, naît du bord antérieur et inférieur du ganglion, 

au-dessus du nerf maxillaire inférieur, dont elle est distincte 

dès son origine à sa sortie du ganglion du trijumeau. Elle 

descend à la partie postérieure de l'orbite, le long du bord 

antérieur du nerf maxillaire inférieur, et se partage presque 

immédiatement, en entrant dans l'orbite, en deux cordons 

inégaux et superposés. 

Le cordon supérieur (Pl. 5 , 3), qui est le plus grêle des 

deux, arrivé à la partie inférieure et postérieure de l'orbite, 

se partage en deux rameaux, l'un supérieur et l'autre infé

rieur. 

Le rameau supérieur contourne la base du globe oculaire, 

donne des filets qui pénètrent dans les canaux muqueux du 

cercle sous-orbitaire, et, parvenu au niveau du bord antérieur 

de la cavité orbitaire, se porte en avant et en haut sur les 

tissus fibro-musculaires qui recouvrent l'os ptérygoïdien et 

là se divise à son tour en deux filets terminaux. Le filet 

inférieur croise la direction du rameau ptérygo-palatin, con

tinue sa marche en avant sur les tissus fibro-musculaires et 

s'y termine à la partie antéro-externe du museau. Le filet 

supérieur se porte obliquement en haut et en avant sous la 

narine, longe le bord inférieur du rameau ptérygo-palatin, 

et, continuant sa marche en avant, se termine dans la peau 

qui recouvre la face supéro-externe du bout du museau, 

après avoir donné un long rameau, très-grêle, qui se porte 

obliquement en haut et en avant sur les tissus de l'extrémité 

supérieure du museau et se termine dans la peau qui les 

recouvre. 

Le rameau inférieur, dirigé en dehors et*en avant, repo

sant sur les muscles temporo-massétérins, donne des filets 

Soc. d e s S c i e n c e s . 3 
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qui s'épanouissent dans la peau de la région sous-orbitaire, 

puis, continuant sa marche en avant, se termine dans la peau 

qui recouvre la fibreuse de la partie buccale. 

Le cordon inférieur (Pl. 5, 4 ) , le plus volumineux des 

deux et représentant le tronc ordinaire de la branche maxil

laire supérieure, se porte, comme dans les autres Poissons, 

sous le globe oculaire dont il contourne le bord inférieur. 

Dans son trajet sous-orbitaire et au niveau de la partie 

postérieure de l'œil, il émet un filet long et grêle qui, des

cendant sinueusement sur la face externe des muscles tem-

poro-massétérins, vient se terminer dans la fibreuse buccale 

au niveau de la commissure labiale. 

Avant de sortir de l'orbite, le cordon inférieur donne un 

long rameau qui se porte en ayant et en dehors sur les 

muscles qui recouvrent l'os ptérygoïdien, et, par un trajet 

sinueux dans l'épaisseur de la membrane fibro-musculaire 

qui constitue la paroi buccale, la parcourt jusqu'au niveau 

de la moitié du bord postérieur de-l'os maxillaire supérieur. 

Arrivé en ce point, il descend un instant le long du bord 

postérieur de cet os, toujours situé dans l'épaisseur de la 

membrane, puis la perfore, traverse obliquement la face 

externe de l'os en se portant en bas et en avant, et vient se 

terminer dans la peau de la commissure labiale qui unit le 

maxillaire à l'inter-maxillaire. 

En sortant de l'orbite, le cordon inférieur se divise en 

deux rameaux terminaux, le rameau ptérygo-palatin et le 

rameau buccal. 

Rameau ptérygo-palatin. (Pl. 5 , 5.) Il se porte en bas 
et en avant sous la narine, dans les téguments de laquelle il 

donne-«m filet, continue son trajet en avant, logé dans les 

tissus fibro-musculaires qui recouvrent le museau, et, arrivé au 

niveau de l'articulation de l'inter-maxillaire avec le maxillaire 

et le nasal, il s'infléchit et se porte s inueusement en avant 

pour se terminer dans la peau qui recouvre l'inter-maxillaire. 

debeaupu
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Rameau buccal. (Pl. 5, 6.) Il se dirige en avant dans 

l'épaisseur delà fibreuse qui constitue la paroi buccale,reçoit 

l'anastomose du nerf sphéno-palatin qui se fusionne avec 

lui (PL 5 , 7 ) , fait un coude, perfore cette membrane fibreuse, 

s'infléchit d'avant en arrière et de haut en bas, longe le bord 

postérieur de l'inter-maxillaire en donnant de nombreux 

filets à la peau qui le recouvre, puis, perforant la membrane 

qui unit le maxillaire à l'inter-maxillaire, se termine dans la 

muqueuse buccale de cette région. 

L o t e (Gadus Iota). (PL 6, 2.) 

Dans la Lote, les nerfs maxillaires supérieur et inférieur 

restent confondus en un seul tronc jusqu'à la partie posté

rieure et inférieure de l'orbite, et c'est seulement en ce 

point que la branche maxillaire supérieure, très-volumineuse, 

se détache et s'isole. En sortant de l'orbite, elle se divise en 

deux rameaux inégaux : un rameau ptérygo-palatin et un 

rameau buccal. 

Le rameau ptérygo-palatin (Pl. 6, 3), grêle, et le ra
meau buccal (Pl. 6, 4), très-volumineux, ont le même trajet 

que chez la Perche. 

R o u g e t g r o n d i n (Trigla hirundo). 

La branche maxillaire supérieure du Grondin, aussi volu

mineuse que la branche maxillaire inférieure, se détache'du 

tronc commun des maxillaires à la partie supérieure et pos

térieure de l'orbite et parcourt le trajet ordinaire de ce nerf 

jusqu'à la partie antérieure de la cavité or'bitaire, où il se 

partage en deux rameaux inégaux : le rameau ptérygo-pa

latin et le rameau buccal. 

debeaupu
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R a m e a u p t é r y g o - p a l a t i n . C'est le moins volumineux des 

deux. Il se porLe obliquement en haut, en dedans et en avant 

dans les tissus fibro-musculaires qui recouvrent le museau, 

passe sous la narine, dans les téguments d'enveloppe de la

quelle il se distribue, continue sa marche en avant et se 

termine dans les tissus qui recouvrent la face externe de 

l'extrémité du museau. 

R a m e a u b u c c a l . Il se dirige obliquement en bas et en 

avant dans les tissus fibro-musculaires qui recouvrent l'os 

ptérygfoïdien, et, arrivé au niveau du bord postérieur de l'os 

maxillaire supérieur, s'infléchit, décrit une courbe à con

vexité antérieure, traverse la fibreuse qui unit le maxillaire 

à Tinter-maxillaire, se place alors sous le maxillaire supé

rieur, sur lequel il descend, parcourt la fibreuse qui unit le 

maxillaire à Tinter-maxillaire et se termine dans les tégu

ments de la commissure labiale. 

D o r é e (Zeus faber). 

Chez la Dorée, le nerf maxillaire supérieur, aussi volumi

neux que l'inférieur, s'isole du tronc commun des maxillaires 

à la partie postérieure et inférieure de la cavité orbitaire, 

suit le trajet ordinaire de ce nerf chez les autres Poissons, et, 

parvenu à la partie antérieure et inférieure de Torbile, se 

bifurque également en rameau ptérygo-palatin et en rameau 

buccal. 

Sous le bord inférieur et antérieur du globe oculaire, le 

maxillaire supérieur émet un long rameau qui se porte de 

dedans en dehors sur la face externe de la masse temporo-

massétérine, sur laquelle il descend obliquement d'arrière en 

avant et s'irradie dans la peau qui recouvre la partie pos-

téro-inférieure des muscles temporo-massétérins. 

Un peu plus en ayant, il donne un autre filet, plus grêle, 
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qui se place aussi sur la face externe des muscles des mâ

choires, se dirige obliquement en bas et en avant dans la 

peau qui recouvre la partie moyenne et inférieure de ces 

muscles. 

Rameau ptérygo-palatin. Il est aussi volumineux que le 

rameau buccal, se porte en haut et en avant sur les tissus 

fibro-musculaires de la partie supérieure du museau et ne 

tarde pas à s'y diviser en deux rameaux inégaux. 

Le rameau le plus fort, qui par son volume semble la con

tinuation du tronc, continue à se porter en haut et en dedans 

dans l'épaisseur de ces tissus fibro-musculaires, puis s'inflé

chit et se dirige en avant, longe le bord externe de l'inter-

maxillaire et se termine en s'épanouissant dans la partie 

supérieure de la lèvre supérieure. Dans son trajet ascendant 

il donne un long filet grêle qui se porte dans les tissus 

fibreux au niveau de l'articulation de l'inter-maxillaire avec 

les deux os maxillaires supérieurs. 

Vautre rameau, par un trajet récurrent, se dirige d'avant 

en arrière et vient se terminer au-dessous de la narine, dans 

les téguments qui entourent l'orifice nasal. 

Rameau buccal. Il se porte en avant sur les tissus fibro-

musculaires qui recouvrent la face latérale du museau, puis 

se dirige de dehors en dedans, pénètre dans l'épaisseur de 

ces plans fibreux, atteint le bord postérieur de l'os maxillaire 

supérieur, s'engage sous cet os, longe le bord inférieur de 

l'inter-maxillaire, en suit le contour, s'infléchit ensuite de 

haut en bas et se répand en de nombreux filets dans toute la 

lèvre supérieure. 

Peu après son origine, le buccal donne un filet grêle qui 

se porte en avant, longe le bord supérieur et antérieur des 

muscles masticateurs et se répand dans les tissus fibro-mus

culaires qui remplissent le vide osseux de la joue, entre l'ar

cade ptérygo-tympanique et l'os maxillaire supérieur. 
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A l o s e (Alosa vulgaris). 

La branche maxillaire supérieure, aussi volumineuse que 

la branche maxillaire inférieure, s'isole du Ironc commundes 

maxillaires à la partie supérieure et postérieure de l'orbite, 

qu'elle parcourt de haut en bas et d'arrière en avant, et, par

venue à la partie postéro-inférieure de cette cavité, elle se 

partage en deux rameaux égaux : le rameau ptérygo-palatin 

et le rameau buccal. 

Un peu avant sa bifurcation, le nerf maxillaire supérieur 

émet un long filet grêle qui se porte en bas, en avant et en 

dehors, chemine dans la masse cellulo-graisseuse qui enve

loppe l'œil, et, sous le bord inférieur de cet organe, émerge 

sur la face externe de la masse temporo-massétérine, qu'il 

parcourt de haut en bas et d'arrière en avant et se termine 

dans la peau de la face latérale et antérieure de la joue. 

Rameau ptérygo-palatin. Il se comporte comme celui 

du Grondin. 

Rameau buccal. Il se porte, comme d'ordinaire, en avant 

dans la masse fibro-musculaire qui recouvre l'os ptérygoï-

dien et arrive ainsi jusqu'au niveau de l'articulation du pala

tin et du maxillaire supérieur, fait un coude brusque, s'in

fléchit de haut en bas et d'avant en arrière en décrivant une 

courbe à convexité antérieure, perfore la membrane fibreuse 

de la paroi buccale, descend le long de la face interne de 

Tinter-maxillaire et se termine dans la fibreuse, au niveau de 

la commissure labiale. 

Avant de faire ce coude, il donne un filet grêle qui se 

porte en avant et s'épuise dans les tissus fibreux de l'articu

lation de Tinter-maxillàire et du maxillaire. 
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B R A N C H E M A X I L L A I R E I N F É R I E U R E 

DESMOULINS ( 1 ) donne une description très-abrégée, mais 

exacte, du nerf maxillaire inférieur. 

CUYIER et VALENCIENNES (2) le décrivent très-brièvement 

et sont dans Terreur quand ils disent que le maxillaire infé

rieur innerve la région palatine, car il n'y fournit aucun 

filet. 

Dans ses Leçons cCanalomie comparée, CUVIER (3) expose 

sommairement que le maxillaire inférieur, arrivé vers l'angle 

de la mâchoire après avoir donné des nerfs à ses muscles, 

se perd dans les os qui la forment par des filets déliés dont 

le nombre varie. 

Gomme nous l'établirons, CUVIER s'est complètement mé

pris sur la terminaison de ces rameaux de la branche maxil

laire. 

Il est exactement décrit par BUCHNER (4), mais dans des 

termes un peu concis. 

STANNIUS (5) donne de cette branche une description exacte 

et détaillée. 

Quant à GEGENBAUR (6), il se contente de dire que le maxil

laire inférieur se distribue en partie dans les muscles de 

l'appareil maxillaire, en partie dans les téguments et les mu

queuses. 

(1) Loc. cit., p. 362 . 

(2) Loc. cit., p. 3 2 5 . 

(3) Loc. cit., p. 2 1 t . 

(4) Loc. cit., p. 17. 

(5) Loc. cit., p. 45 . 

(6) Loc. cit., p. 7 0 1 . 
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B r o c h e t (Esox lucius). (Pl. 1 , fig. 1 , 6.) 

Chez le Brochet, le nerf maxillaire inférieur est une bran

che volumineuse qui naît directement du bord antérieur et 

inférieur du ganglion du trijumeau, au-dessous de la branche 

maxillaire supérieure. Il se porte obliquement en avant et en 

bas, sort du crâne par un trou du sphénoïde avec le nerf 

facial, qui est accolé à son bord externe, puis chemine entre 

les'muscles abducteur et adducteur de l'arcade ptérygo-tym-

panique, se dirige obliquement en - avant, en bas et en de

hors vers le bord postérieur de l'orbite placé en dessous de 

la membrane fibreuse qui en forme le plancher et continue 

sa marche descendante jusqu'au niveau de l'apophyse coro-

noïde de la mâchoire inférieure. Parvenu en ce point , le 

maxillaire inférieur se porte en dedans, descend obliquement 

d'arrière en avant sur le muscle qui remplit la fosse interne de 

la mâchoire et s'y divise en deux rameaux terminaux, l'un 

supérieur et l'autre inférieur, tous deux placés à la face in

terne de la mâchoire inférieure. 

Dans le trajet que le nerf maxillaire inférieur parcourt de 

son origine à sa bifurcation, il fournit de haut en bas six 

branches collatérales. 

1 ° Dans l'intérieur de la cavité crânienne, il donne un filet 

capillaire qui se porte de bas en haut sur les méninges. 

2° Un petit rameau musculaire qui, au niveau de la sor

tie du maxillaire inférieur du crâne, naît de sa face postéro-

externe et ne tarde pas à se trifurquer. De ces trois filets 

nerveux, le postérieur, qui est le plus fort, se porte de dedans 

en dehors dans l'épaisseur du muscle abducteur de l'arcade 

ptérygo-palatine. Les deux autres, très-ténus, se diligent 

en avant et en bas dans les téguments et le tissu cellulo-grais-

seux qui environnent le globe de l'œil. 

3° Le nerf temporo-massétérin (PL 1, fig. 1, 1 0 ) , rameau 



RECHERCHES ANATOMIQUES. 4 1 

volumineux qui, au niveau de la région inférieure de l'orbite, 

naît du bord postérieur du maxillaire et ne tarde pas à setri-

furquer. Chacun des rameaux secondaires s'insinue entre les 

deux couches des muscles temporo-massétérins, se subdivise 

déplus en plus et s'épuise dans ces deux couches musculaires. 

4° Au commencement de sa partie fïexueuse, le maxillaire 

inférieur émet deux filets grêles qui, d'abord distants, con

vergent l'un vers l'autre, et le long filet formé par leur anas

tomose se porte obliquement en avant sur les muscles de la 

mâchoire, croise un filet du nerf facial et descend ensuite à 

côté de lui pour se terminer dans la fibreuse buccale au ni

veau de la commissure labiale. 

5° Au point o ù le maxillaire inférieur s'infléchit pour pas

ser à la face interne delà mâchoire inférieure, il donne de son 

bord p o s t é r i e u r e long rameau qui descend d'abord vertica

lement et en dehors, puis ne tarde pas à se partager en deux 

filets. L'un de ces filets, dirigé presque horizontalement d'ar

rière en avant, couché sur la masse musculaire qui recouvre 

la face externe de la mâchoire inférieure, pénètre dans la 

fibreuse alvéolaire, longe le bord externe de la lèvre infé

rieure dans toute son étendue et s'y distribue dans la peau. 

Vautre filet, couché sur le muscle qui recouvre la face externe 

de la mâchoire, se porte en bas et en arrière jusqu'au niveau 

de l'articulation de la mâchoire inférieure, où il se partage en 

deux filets dont l'un se rend dans la peau qui recouvre cette 

région, et dont l'autre s'infléchit en dedans, traverse le muscle 

et vient se terminer dans la fibreuse de l'articulation. 

6° Un fort rameau musculaire naît du bord interne du 

maxillaire inférieur aussitôt qu'il s'est porté à la face interne 

de la mâchoire, se dirige obliquement en bas et en avant et 

se divise en deux rameaux secondaires qui pénètrent dans le 

muscle qui recouvre la face interne de la mâchoire et s'y 

subdivisent en plusieurs ramuscules. 

Rameau supérieur terminal (Pl. \ , fig. i, 7). Ce rameau, 
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qui par sa direction semble la continuation du nerf maxil

laire inférieur, se porte presque horizontalement d'arrière en 

avant sur le cartilage de Meckelj un peu au-dessous du bord 

alvéolaire, s'applique sur la couche musculaire qui recouvre 

la face interne de la mâchoire, continue sa marche en avant, 

et, parvenu à la partie antérieure de la mâchoire, se bifurque. 

Vun des, filets s'engage dans un canal osseux creusé sous les 

petites dents de l'extrémité antérieure de. la mâchoire et 

ressort à la face externe de l'os dentaire pour se terminer, 

comme rameau labial, dans la lèvre inférieure. Vautre filet 

traverse également l'os dentaire et pénètre dans le canal mu-

queux de Ja mâchoire inférieure. 

Rameau inférieur terminal -(Pl. 1 , fig. 1, 8) . Il descend 

d'abord obliquement le long de la face interne de la mâchoire, 

se porte sous le cartilage de Meckel, puis, se dirigeant presque 

horizontalement en avant et en dedans, se place au-dessus du 

nerf mandibulaire, au bord supérieur duquel il s'accole, puis 

le croise, atteint le bord inférieur et antérieur de l'os den

taire et là se bifurque. Vun des filets fait un coude en se ré

fléchissant d'avant en arrière et de dehors en dedans, se 

place sur la face supérieure du muscle qui resserre les deux 

branches de la mâchoire inférieure et y rencontre le filet du 

nerf maxillaire du côté opposé, le croise à la manière d'un X 

(PL A, fig. % 4), pénètre alors dans l'épaisseur du muscle 

génio-hyoïdien du côté opposé, le parcourt d'avant en arrière 

dans une grande partie de sa longueur et vient s'anastomoser 

avec le nerf hyoïdien dans l'intérieur de ce muscle génio-

hyoïdien. (PL 1, fig. 1 , 9, et Pl. î, fig. % 3.) Vautre filet se 

porte en avant et en dedans pour s'épanouir dans le muscle 

qui resserre les deux branches de la mâchoire inférieure. 

C a r p e (Oyprlnus carpio). (PL % 6.) 

Le nerf maxillaire inférieur est une branche volumineuse 

qui se détache du tronc commun des maxillaires à la partie 
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postérieure et supérieure de l'orbite et dont le trajet rappelle 

celui du Brochet jusqu'à sa bifurcation en deux rameaux 

terminaux. 

Dans ce parcours, il fournit de haut en bas cinq branches 

collatérales : 

1 ° Au niveau du bord postérieur de l'œil, un long filet 

grêle qui naît du bord postérieur du nerf, se dirige en bas, 

passe sous le cercle orbitaire, recouvre le muscle temporo-

masséter et se répand dans la peau de la région postérieure 

de la joue. Il s'anastomose en décrivant une anse inférieure 

avec des filets du rameau inférieur du facial. (Pl. % 1 1 . ) 

2° Le nerf temporo-massétérin (Pl. % 12) , long et assez 

grêle, qui naît également du bord postérieur du maxillaire, 

descend entre les deux couches des muscles des mâchoires 

et s'y répand. 

3° Plus bas, il émet de son bord antérieur un long rameau 

qui descend en serpentant le long de son bord externe, puis 

passe avec lui à la face interne de la mâchoire, se dirige en 

haut et en dedans, chemine à travers les muscles et vient se 

terminer dans la fibreuse qui unit les mâchoires supérieure 

et inférieure. 

4° Avant sa bifurcation terminale, il donne encore de sa 

face externe un court rameau qui se bifurque presque immé

diatement et donne un filet qui se porte en bas et en avant 

dans la peau qui recouvre la face externe de la mâchoire infé

rieure, et un autre filet qui se porte en bas et en arrière vers 

l'articulation de la mâchoire inférieure et s'y distribue sous 

la peau. 

Rameau supérieur terminal (Pl. % 7 ) . Il se porte pres

que horizontalement d'arrière en avant sur la face interne de 

la mâchoire^ un peu au-dessous du bord alvéolaire et appli

qué sur la couche musculaire qui en recouvre la face in

terne. Parvenu vers l'extrémité antérieure de la mâchoire, il 

s'engage dans u n canal osseux creusé obliquement de haut 
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Barbeau (Barbus fluviatilis). (Pl. 3 , fy. i, 5.) 

Chez le Barbeau, la branche maxillaire inférieure est volu

mineuse et son origine ainsi que son trajet sont identiques à 

ceux de là Carpe jusqu'à sa division en deux rameaux ter

minaux. 

en bas, d'arrière en avant et de dedans en dehors dans l'os 

dentaire, ressort sur la face externe de cet os et se termine 

en s'épanouissant en de nombreux filets dans la lèvre infé

rieure. 

Avant de s'engager dans ce canal du dentaire, il donne 

deux filets qui se dirigent en avant : Y un se porte en dedans 

et anime les muscles transverses qui unissent et rapprochent 

les deux branches de la mâchoire inférieure; Vautre se ter

mine dans la partie postérieure de la lèvre inférieure. 

Rameau inférieur terminal (Pl. % 8). Il descend d'abord 

obliquement sur la face interne de la mâchoire, se porte sous 

le cartilage de Meckel, reçoit un filet anastomotique du nerf 

mandibulaire, puis se dirige presque horizontalement en avant 

et en dedans le long de la face interne et inférieure de la 

mâchoire, passe sous la symphyse, parvient ainsi à sa face 

externe et s'épanouit en de nombreux filets qui se répandent 

dans la lèvre inférieure. 

Après avoir reçu l'anastomose du nerf mandibulaire, il 

donne de son bord inférieur un fort rameau qui se dirige 

obliquement en bas, atteint le muscle génio-hyoïdien, se re

courbe alors d'avant en arrière dans l'épaisseur de ce muscle 

et s'y anastomose avec le nerf hyoïdien. (Pl. % 9,) Au niveau 

de cette anastomose les deux rameaux maxillaires droit et 

gauche sont reliés l'un à l'autre par une commissure ner

veuse transversale. 
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Elle n'émet que deux branches collatérales: 

1 ° Le nerf temporo-massétérin (Pl. S, fig. 4 , 9 ) , qui est 

semblable à celui de la Carpe. 

2° Au moment où le maxillaire va passer à la face interne 

de la mâchoire, il naît de son bord externe un fort rameau 

qui chemine d'arrière en avant, de dedans en dehors, et 

vient se terminer dans la peau du barbillon inférieur. 

Rameau supérieur terminal. (PL 3,fig.i, 6.) Sa des

cription ne diffère de celle du même rameau chez la Carpe 

qu'en ce qu'il n'émet pas les deux filets qui, chez celle-ci, 

naissent avant son entrée dans le canal osseux du dentaire. 

Rameau inférieur terminal. (PIS, fig. 1 , 7 . ) Son trajet 

et sa terminaison reproduisent exactement ceux de la Carpe. 

La seule particularité qui l'en différencie est qu'au lieu de 

recevoir un filet anastomotique du nerf mandibulare, il s'anas

tomose avec le nerf dentaire qui se fusionne avec lui. Après 

avoir reçu cette anastomose, il donne, comme celui de la 

Carpe, le rameau qui va s'anastomoser avec le nerf hyoïdien 

dans l'épaisseur du muscle génio-hyoïdien. (PL S, fig. 4 ,8 . ) 

BÜCHNER (4) commet une erreur en disant que le rameau 

inférieur forme avec le nerf dentaire un petit plexus et en

voie des filets à la membrane buccale. 

Ces filets n'ont aucun" rapport avec le maxillaire, car ils 

proviennent directement du nerf dentaire avant son anasto

mose- avec le maxillaire inférieur. 

T a n c h e (Tinea vulgaris). 

Depuis son origine jusqu'à sa bifurcation, la branche 

maxillaire inférieure est identique à celle de la Carpe et elle 

n'émet qu'une seule branche collatérale, qui est le nerf tem

poro-massétérin ayant le même trajet que celui de la Carpe. 

(1) Loc. cit., p. 17. 
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Rameau terminal supérieur. Il a le même trajet et la 

même terminaison que celui de la Carpe. 

Rameau terminal inférieur. Par son trajet et sa termi

naison, il rappelle celui du Barbeau ; toutefois il ne s'anas

tomose pas avec le nerf dentaire, comme le fait celui du 

Barbeau, mais avec le nerf mandibulaire, et après avoir reçu 

cette anastomose, il donne un long filet qui se porte en avant 

et en dehors pour aller s'épanouir dans la lèvre inférieure. 

De plus, le rameau qui se rend dans le muscle génio-

hyoïdien ne s'y anastomose pas avec le nerf hyoïdien; il 

s'épuise dans la portion antérieure du muscle, tandis que le 

nerf hyoïdien se termine dans la portion postérieure. 

C h e v a i n e (Squalius cephalus). 

Dans la Chevaine, la branche maxillaire inférieure présenté 

la même disposition que celle des Poissons étudiés précé

demment et elle fournit dans son trajet quatre branches col

latérales : 

1 ° Un rameau musculaire qui naît de sa face postéro-

externe et se porte de dedans en dehors dans l'épaisseur du 

muscle abducteur de l'arcade ptérygo-palatine. 

2°De son bord externe et immédiatement au-dessous du 

rameau de l'abducteur, naît un rameau qui se porte en bas, 

en avant et en dehors dans le tissu cellulo-graisseux de l'or

bite, se place sous le cercle orbitaire, puis, arrivé à la partie 

inférieure du globe oculaire, émerge sur la face externe de la 

masse temporo-massétérine et se termine dans la peau qui 

recouvre la joue. 

3° Le nerf temporo-massétérïn, identique à celui de la 

Carpe. 

. 4° Avant de passer à la face interne de la mâchoire, il 

donne de son bord p o s t é r i e u r e rameau qui se bifurque; 
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Vun des filets se porte en bas et en avant dans la peau qui 

recouvre la face externe et postérieure de la mâchoire infé

rieure, Vautre se dirige en arrière et en haut dans la com

missure labiale. 

Rameau terminal supérieur. Il a le trajet et la termi

naison du même rameau chez la Carpe. 

Rameau terminal inférieur. Il descend obliquement 

sur la face interne de la mâchoire, se porte sous le cartilage 

de Meckel, y reçoit une anastomose du nerf mandibulaire, 

puis se dirige presque horizontalement d'arrière en avant en 

longeant le bord supérieur du nerf mandibulaire, s'engage 

dans un canal osseux creusé de dedans en dehors dans le 

dentaire, arrive à la face antérieure et externe de cet os et se 

répand dans la lèvre inférieure. 

Dans son trajet le long de la face interne de la mâchoire, 

il donne de son bord inférieur un fort rameau qui se porte 

en dedans et en avant, passe sous le rameau terminal même 

en le croisant, traverse obliquement la couche musculaire 

qui recouvre la face interne de la mâchoire, arrive ainsi jus

que sous la muqueuse du plancher buccal, où il s'infléchit de 

haut en bas en faisant un coude, atteint le rebord de la mâ

choire et se porte d'avant en arrière dans .l'épaisseur du mus

cle génio-hyoïdien qu'il parcourt d'avant en arrière et de 

dehors en dedans jusqu'au niveau du raphé médian qui sé

pare les deux muscles génio-hyoïdiens- Arrivé en ce point, il 

rencontre le filet provenant du rameau terminal du maxil

laire du côté opposé, le croise à la manière d'un X, pénètre 

alors dans l'épaisseur du muscle génio-hyoïdien du côté 

opposé, le parcourt d'avant en arrière dans une grande partie 

de sa longueur et s'y anastomose avec le nerf hyoïdien. 

B r è m e (Abramis brama). 

La branche maxillaire inférieure est volumineuse et se 
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sépare du tronc commun des maxillaires à la partie posté

rieure et supérieure de la cavité orbitaire. 

De son origine à sa division en deux rameaux terminaux 

elle ne fournit que deux branches collatérales : 

1° Le nerf temporo-massétérin, très-volumineux, qui naît 

de son bord postérieur immédiatement après son origine, se 

porte de haut en bas dans la couche profonde des muscles 

des mâchoires, la traverse de dedans en dehors et d'arrière 

en avant et s'y répand. 

2° Avant de passer à la face interne de la mâchoire, elle 

donne de son bord externe un fort rameau qui se porte en 

bas et en arrière et ne tarde pas à se bifurquer; l'un des fiels 

continue la direction du rameau et se répand dans les tis

sus qui recouvrent la face inférieure et postérieure de la mâ

choire inférieure ; Vautre fiel se porte en avant et en haut 

dans les tissus qui recouvrent la face externe et supérieure de 

la mâchoire inférieure, suit le contour de cette mâchoire, 

puis, arrivé au niveau de l'apophyse coronoïde, s'infléchit et 

se porte alors en bas et en avant dans les tissus fibreux qui 

unissent la mâchoire inférieure à la mâchoire supérieure et 

se termine au niveau de la commissure labiale. 

Rameau supérieur terminal. Il est en tous points iden

tique à celui de la Carpe. 

Rameau inférieur terminal. Il ne diffère de celui de la 

Carpe qu'en ce que les rameaux droit et gauche, qui se ren

dent dans le muscle génio-hyoïdien, s'entrecroisent dans ce 

muscle, comme ils le font dans le Brochet, pour aller en

suite s'anastomoser avec le nerf hyoïdien du côté opposé. 

P e r c h e (Perça ftuviatilis). (Pl. 4 , 6.) 

Chez la Perche, la branche maxillaire inférieure a la même 

origine et le m ê m e trajet que chez la Brème jusqu'à sa bifur-
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cation, et elle descend couchée entre les deux plans muscu

laires qui constituent la masse temporo-massétérine. 

Elle fournit (rois branches collatérales: 

1° Un rameau musculaire qui, à la partie supérieure de 

la cavité orbitaire, naît du bord externe du maxillaire et se 

porte de dedans en dehors dans l'épaisseur du muscle abduc

teur de l'arcade ptérygo-palatîne. 

2° Les nerfs temporo-massétérins (Pl. 4, 12), au nombre 

de deux. Vun de ces nerfs, assez grêle, se détache du bord 

postérieur du maxillaire et se porte dans le muscle superfi

ciel, dans lequel il pénètre par la face profonde. Vautre, plus 

volumineux que le précédent, naît un peu plus bas que lui 

et se porte dans le muscle profond, 

3° Avant de s'engager à la face interne de la mâchoire, le 

maxillaire donne un fort rameau qui se porte de haut en bas 

en longeant le bord antérieur de la masse musculaire, et se 

termine dans les téguments qui recouvrent la face externe et 

postérieure de la mâchoire au niveau de l'articulation. 

Rameau supérieur terminal. (Pl. 4, 7.) Il a le même 
trajet et la même terminaison que celui de la Carpe, mais il 

présente une particularité: c'est qu'avant de s'introduire dans 

le canal osseux creusé dans le dentaire, il reçoit l'anastomose 

du nerf dentaire qui se fusionne avec lui (Pl. 4, 8). 

Rameau inférieur terminal. (Pl. 4 , 9.) Il descend obli

quement sur la face interne de. la mâchoire, se porte sous le 

cartilage de Meckel, reçoit l'anastomose du nerf mandîbulaire 

qui se fusionne avec lui (Pl. 4 , 1 0 ) , puis se porte presque 

horizontalement d'arrière en avant, reposant sur la masse 

musculaire qui recouvre la face interne de la mâchoire, s'en

gage dans un canal osseux creusé de dedans en dehors dans 

l'os dentaire, débouche à la face antérieure et externe de cet 

os et se répand dans la lèvre inférieure. 

• Avant de pénétrer dans ce canal, il donne un rameau qui 

se porte de dehors en dedans, passe sous le muscle trans-

Soc. DES SCIENCES. 4 ' 
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M e r l a n n o i r (Gadus carbonarius). (Pl. 5 , 8.) 

La branche maxillaire inférieure, aussi volumineuse que 

la maxillaire supérieure, naît du bord antérieur et inférieur 

du ganglion du trijumeau, au-dessous de la maxillaire supé

rieure, et les deux, accolées l'une à l'autre, sortent du crâne 

et pénètrent dans la cavité orbitaire. 

Elle suit le m ê m e trajet que celle du Brochet, seulement sa 

division en deux rameaux terminaux à la face interne de la 

mâchoire a lieu plus bas que chez le Brochet. 

Pendant ce trajet, elle donne, de haut en bas, cinq bran

ches collatérales : 

4° De son bord externe et supérieur, au point où le nerf 

facial croise sa direction, part un rameau qui se porte en 

avant et en bas, s'accole au bord externe du nerf facial, puis 

passe au-dessous de lui pour lui devenir interne et s'engage 

avec lui sous le cercle sous-orbitaire; parvenu sous le bord 

inférieur du globe de l'œil, i l se porte en dehors, émerge de 

la base du cercle sous-orbitaire et s e répand dans la peau 

qui recouvre la masse 'temporo-massétérine au-dessous de 

l'œil. 

2° Le nerf temporo-massétérin (PL 5, 42) , assez volumi

neux, a son origine ordinaire et se porte de haut en.bas 

entre les deux couches musculaires dans lesquelles il se 

répand. 

3° Plus bas, il se détache de son bord antérieur un long 

filet grêle qui se porte d'abord obliquement en bas et en 

verse qui unit les deux branches de la mâchoire inférieure, 

se recourbe et se dirige d'avant, en arrière dans le muscle 

génio-hyoïdien, dans la partie antérieure duquel il se termine 

( P / . 4 , 4 4 ) . 
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avant, puis se relève et se dirige de bas en haut dans l'épais

seur des muscles qui recouvrent l'os ptérygoïdien. 

4° Avant que le maxillaire ne se porte vers la face interne 

de la mâchoire, il donne un rameau volumineux qui, dirigé 

obliquement en arrière, en bas et en dehors, ne tarde pas à 

se bifurquer en deux rameaux inégaux. \lun des rameaux, 

le plus grêle, se porte d'abord en bas, puis fait un coude et 

se rend, par un trajet sinueux, de bas en haut et d'arrière en 

avant sur la face externe de la mâchoire et atteint le rebord 

alvéolaire, dans lequel il se termine. Au niveau du coude, il 

donne deux filets : l'un se porte dans les téguments, au ni

veau de l'angle de la mâchoire ; l'autre se rend directement 

en bas sur la face externe de la mâchoire et se termine dans 

les téguments qui recouvrent cette région. Vautre rameau, 

plus volumineux, se dirige en arrière et en bas, contourne 

le bord postérieur de la mâchoire, puis, se dirige d'arrière 

en avant sous le cartilage de Meckel, se place au-dessus du 

nerf mandibulaire reposant sur la couche musculaire qui 

garnit la face interne de la mâchoire, puis,, se dirigeant de 

dehors en dedans et de bas en haut, il traverse obliquement 

la masse musculaire qui tapisse la face interne de la mâchoire, 

et se répand dans la muqueuse du plancher buccal. 

Au niveau du coude qu'il fait en contournant la mâchoire, 

il donne en arrière un filet anastomolique au nerf mandibu

laire (PL 5 , 1 9 ) , et en avant un filet très-grêle, qui se dirige 

en bas, en avant et en dehors, passe sous le nerf mandibu

laire qu'il croise, s'accole à un filet grêle de ce nerf mandi

bulaire, et les deux filets se portent ainsi en avant et en bas 

dans les téguments du bord postérieur et inférieur de la 

mâchoire. 

5° Arrivé à la face interne de la mâchoire inférieure, le 

maxillaire donne de son bord supérieur un long filet grêle, 

qui se porte en avant et en dedans, à travers la couche mus

culaire qui garnit la face interne de la mâchoire, atteint le 
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rebord alvéolaire, le suit dans toute sa longueur en se dis

tribuant dans la muqueuse gingivale. 

Rameau supérieur terminal. (PL 5 , 9.) Il a le même 
trajet et la même terminaison que celui de la Carpe. 

Rameau inférieur terminal. (Pl. 5 , 1 0 . ) Il se porte obli

quement de haut en bas le long de la face interne de la mâ

choire, se place sous le cartilage de Meckel, au-dessus du nerf 

mandibulaire, duquel il reçoit une forte anastomose, puis 

s'infléchit en dedans et traverse obliquement, de dehors en 

dedans et de bas en haut, la couche musculaire qui garnit la 

face interne de la mâchoire, accolé dans ce trajet au rameau 

provenant de la cinquième branche collatérale du tronc 

maxillaire. Il arrive ainsi jusque sous la muqueuse du plan

cher buccal, puis, faisant un coude, s'infléchit de haut en 

bas et de dedans en dehors, reposant sur la face supérieure 

de la couche musculaire qui resserre les deux branches de la 

mâchoire inférieure, atteint le rebord de la mâchoire et se 

porte d'avant en arrière et de dehors en dedans dans l'épais

seur du musclé génio-hyoïdien, où il rencontre le filet du 

rameau terminal du côté opposé, le croise, parcourt le mus

cle génio-hyoïdien d'avant en arrière dans une grande partie 

de sa longueur et s'y anastomose avec le nerf hyoïdien. 

(Pl. 5 , 1 1 . ) 

Au moment où il décrit une courbe pour se porter à la 

face inférieure de la mâchoire, il donne de son bord anté

rieur trois longs rameaux : Xun se rend dans la muqueuse 

du plancher buccal à l'extrémité antérieure de la bouche; 

Y autre traverse d'arrière en avant un canal creusé dans l'os 

dentaire et vient se terminer dans les tissus qui recouvrent 

la face externe de l'extrémité antérieure de la mâchoire; le 

troisième, plus fort que les deux précédents, se rend dans 

les muscles transverses qui resserrent les deux branches de 

la mâchoire inférieure. 
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L o t e (Gadus Iota). (Pl. 6, 5.) 

Dans la Lote, la branche maxillaire inférieure se sépare de 

la supérieure à la partie postérieure et inférieure de l'orbite 

et suit le trajet ordinaire de cette branche jusqu'à sa bifur

cation en deux rameaux, terminaux. 

Elle fournit de haut en bas trou branches collatérales : 

1° Le nerf temporo-massétérin, qui se détache de la partie 

supérieure et postérieure du tronc commun des maxillaires et 

se porte de haut en bas dans les muscles temporo-massé-

térins ; 

2° De sa face externe, au-dessous de son origine, il naît 

un long filet grêle qui se porte d'abord obliquement en bas 

et en avant, puis se relève et se dirige ensuite de bas en 

haut dans les muscles qui recouvrent l'os ptérygoïdien; 

3° Avant de se placer à la face interne de la mâchoire, elle 

donne un fort rameau qui se dirige obliquement en arrière, 

en bas et en dehors et ne tarde pas à se bifurquer: Y un des 

filets se porte d'abord en bas, puis fait un coude et se dirige 

en haut et en avant sur la face externe de la mâchoire et se 

termine dans le rebord alvéolaire. Chemin faisant, il donne 

deux filets qui se portent en bas et en avant dans les tégu

ments qui recouvrent la face externe de la mâchoire. Vautre 

filet se porte en bas", en avant et en dehors, dans les tégu

ments du bord inférieur de la mâchoire. 

Rameau terminal supérieur. (Pl. 6, 6.) Il a le même 
trajet et la même terminaison que celui du Merlan noir. 

Rameau terminal inférieur. (PL 6, 7.) Il se porte obli

quement de haut en bas le long de la face interne de la mâ

choire, se place au-dessus du nerf mandibulaire, duquel il 

reçoit une forte anastomose (Pl. 6 ,8) , puis, s'atténuant beau

coup dans son volume, se dirige en avant, en suivant le bord 
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inférieur et interne de la mâchoire jusqu'au niveau de la 

symphyse, qu'il contourne, se porte de haut en bas dans les 

téguments du barbillon et les parcourt jusqu'à l'extrémité de 

cet appendice. 

Dans son trajet oblique et descendant le long de la face 

interne de la mâchoire, le rameau terminal inférieur donne 

un long filet grêle qui traverse ob l iquement , de dehors en 

dedans et d'arrière en avant, la couche musculaire qui garnit 

la face interne de la mâchoire, puis se recourbe et se com

porte comme le rameau terminal inférieur du Merlan noir et 

vient, comme lui, s'anastomoser avec le nerf hyoïdien. 

(Pl. 6, 9.) 

D o r é e (Zeus faber). 

Chez la Dorée, le maxillaire inférieur s'isole du tronc com

mun des maxillaires à la partie postérieure et inférieure de 

l'orbite. Il se porte obliquement en bas, en avant et en de

hors, couché entre les deux pians des muscles ternporo-

massétérins, puis émerge entre deux faisceaux, au milieu de 

la masse musculaire qui remplit la joue, continue son trajet 

en reposant sur la face externe de la moitié inférieure du 

muscle, et, arrivé au niveau d e l à mâchoire inférieure, s'in

fléchit pour se porter de dehors en dedans sur le muscle qui 

s'insère à la face interne de la mâchoire et se divise en deux 

rameaux terminaux. 

Dans ce trajet, il fournit trois branches collatérales : 

i° Peu après son origine, il donne de son bord inférieur 

un filet grêle qui se dirige en bas et en dehors entre les 

faisceaux du muscle temporo-masséter, émerge à la face 

externe de ce muscle, puis se porte obliquement en bas et 

en avant, reposant sur la face externe de la masse muscu

laire, et, parvenu au niveau de l'articulation de la mâchoire 
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inférieure avec l'arcade ptérygo-tympanique, se termine 

dans la peau qui recouvre cette région ; 

2° Le nerf lemporo-massétérin,\on% et très-grêle, qui se 

porte de haut en bas dans les muscles de ce nom ; 

3 ° Avant de s'engager à la face interne de la mâchoire, il 

donne un fort rameau qui se porte en bas et en avant et 

ne tarde pas à se bifurquer ; Y un des filets se relève en décri

vant une courbe à convexité inférieure, se porte en haut et 

en avant le long du bord postérieur et ascendant de la mâ

choire inférieure, et se termine dans les tissus fibreux qui 

unissent les deux mâchoires; Vautre filet se porte en bas et 

en arrière dans les tissus qui recouvrent l'articulation de la 

mâchoire inférieure avec l'arcade ptérygo-tympanique. 

Le rameau terminal supérieur et le rameau terminal 
inférieur ont le même trajet et la même terminaison que 

ceux du Merlan noir. 

A l o s e (Alosa vulgaris). 

La branche maxillaire inférieure sort du tronc commun 

des maxillaires à la partie supérieure et postérieure de la 

cavité orbitaire et se dirige obliquement en avant et en bas 

dans l'atmosphère graisseuse qui remplit l'orbite. 

Arrivée au bord inférieur de cette cavité, elle se porte de 

dedans en dehors et vient se placer sur la face externe du 

muscle temporo-masséter, en longe le bord antérieur en fai

sant un coude, puis se dirige de haut en bas jusqu'au niveau 

de la mâchoire inférieure, où elle se porte de dehors en dedans 

sur les muscles qui en garnissent la face interne et s'y divise 

en deux rameaux terminaux. 

Dans ce trajet, elle fournit deux branches collatérales : 

4 ° Le nerf temporo-massètèrin, très-long et assez grêle, 

qui descend entre les deux plans des muscles temporo-mas-
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B R A N C H E M A N D I B U L O - H Y O Ï D I E N N E 

Cette branche du trijumeau a été l'objet d'interprétations 

diverses de la part des anatomistes. 

DESMOULINS (1), qui l'appelle branche operculaire, ne men

tionne pas son origine et en donne une description vague et 

inexacte en la faisant se porter à la partie externe de la mâ

choire inférieure, puisque c'est sur sa face interne que les 

rameaux mandibulaire et dentaire se rendent. 

CUVIER et VALENCIENNES (2), se taisant également sur son 

origine, décrivent très-brièvement ce tronc qu'ils nomment 

aussi branche operculaire, et, dans ses Leçons d'anatomìe 

comparée, CUVIER (3) dit que le nerf facial constitue la 

branche operculaire. 

¡1) Loc. cit., p. 366. 

(2) Loc. cit., p. 325. 

(3) Loc. cit., p. 220. 

sétérins et donne des filets à la couche superficielle et à la 

couche profonde du m u s c l e ; 

2° Avant de s'engager à la face interne de la mâchoire, elle 

donne un long filet qui se porte en bas et en arrière dans 

les tissus fibreux qui unissent la mâchoire au suspensorium 

et se termine à l'angle de la mâchoire. 

Rameau terminal supérieur. Il est très-grêle, se porte 

presque horizontalement d'arrière en avant, au-dessus du 

bord alvéolaire, appliqué sur la couche musculaire qui re

couvre la face interne de la mâchoire et se termine dans la 

lèvre inférieure. 

Rameau terminal inférieur. Il a le même trajet et la 

même terminaison que celui de la Perche. 
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BÜCHNER (1) la désigne aussi dans le Barbeau sous le nom 

de branche operculaire. Il n'a pas vu sa double origine, car il 

dit : « Le trou par lequel cette branche sort du crâne étant 

« divisé en deux par une languette osseuse, cette division fait 

« que le nerf semble naître du ganglion par deux racines. » 

Cette double origine, qu'il a supposée apparente, est réelle 

comme nous le verrons. Il n'est pas très-explicite sur la ter

minaison du nerf hyoïdien et fait à tort se terminer les 

rameaux dentaire et mandibulaire dans le rameau terminal 

inférieur du maxillaire inférieur. 

STANNIUS (2) a bien vu que ce tronc naît par deux racines, 

mais il considère la racine postérieure comme étant le nerf 

facial qui, après avoir reçu la racine antérieure (qu'il nomme 

rameau communiquant du trijumeau avec le facial), se continue 

comme tronc mandibulo-hyoïdien, dont il décrit brièvement 

les branches terminales. 

La description qu'en donnent SIEBOLD et STANNIUS (3) ne 

diffère pas essentiellement de la précédente. 

Quant à MÜLLER (4), il n'admet pas le facial comme cordon 

distinct, mais comme étant probablement renfermé dans la 

cinquième paire dont il constitue le rameau operculaire. 

Pour M . M I L N E - E D W A R D S (5), le facial est représenté par 

une branche qui, à sa base, est accolée au trijumeau et se 

rend aux muscles de l'appareil operculaire. 

Suivant GE&ENBÂUR (6), le facial naît près de l'acoustique 

et reçoit du trijumeau une branche avec laquelle il formé le 

rameau operculaire. 

Pour BAUDELOT (7), le facial est en général confondu avec 

la cinquième paire. 

(1) Loc. cit., p. 17. 
(2) Loc. cit., p. 60. 
(3) Zoe. cit., p. 74. 
(4) Manuel de physiologie. Paris, 1851, 1.1, p. 722. 
(5) Leçons sur la physiologie et Vanatomie comparée, t. II, p. 243. 
(6) Loc. cit., p. 701 . 
(7) Loc. Cit., p. 73. 
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M. JOBERT ( 1 ) dit que les racines du facial ne sont pas 

toujours distinctes de celles du trijumeau proprement dit 

et reproduit l'opinion de Stannius sur la constitution du tronc 

mandibulo-hyoïdien. 

Nous considérons la branche mandibulo-hyoïdienne des 

Poissons osseux comme un rameau appartenant exclusivement 

au trijumeau. E l l e . n e constitue point une branche mixte 

renfermant à la fois les éléments du trijumeau et du facial 

qui, comme nous le verrons, existe comme rameau nerveux 

indépendant. 

B r o c h e t (Esox lucius). (Pl. 4 , fig. 1 , 4 4 . ) 

Dans le Brochet, le tronc mandibulo-hyoïdien est volumi

neux et naît par deux racines, une antérieure et une posté

rieure. La racine postérieure, qui émerge du bord postérieur, 

inférieur et externe du ganglion du trijumeau, se porte en 

avant et en bas à la rencontre de la racine antérieure qui 

naît du bord antérieur et inférieur du ganglion, se dirige en 

arrière et en bas en décrivant une courbe à convexité supé

rieure. 

Le tronc mandibulo-hyoïdien ainsi constitué sort du crâne 

par un trou de la grande aile du sphénoïde situé en arrière 

de celui des maxillaires et du facial, se porte obliquement 

en bas et en avant à la face interne du temporal (de Guvier) 

qu'il traverse de dedans en dehors dans un canal osseux, 

change alors de direction et, faisant uncoude, se dirige d'avant 

en arrière, se place entre le muscle releveur de l'opercule et 

le muscle abaisseur de l'arcade ptérygo-tympanique, descend 

le long du bord postérieur du symplectique, recouvert en ce 

(1) Loc. cit., p. 33 . 



RECHERCHES ANATOMIQUES. 59 

point par le préopercule, et là se «divise en deux rameaux 

dont l 'un, constitué par le dentaire et le mandibulaire 

d'abord intimement accolés, va se distribuer dans la mâchoire 

inférieure, et dont l'autre, nerf hyoïdien, se rend à la région 

hyoïdienne. 

Dans son trajet depuis sa sortie du crâne jusqu'à sa bifur

cation, le tronc mandibulo-hyoïdien fournit de haut en bas 

trois branches collatérales qui sont : 

1° Un filet grêle, qui naît de son bord antérieur, immédia

tement après sa sortie du crâne, ne tarde pas à se bifurquer, 

descend sur la membrane qui cloisonne la cavité branchiale 

et s'y termine. 

2° Un rameau musculaire (Pl. i,fig.l, 19), long et grêle, 

qui naît aussi de son bord antérieur, un peu au-dessous du 

précédent, se porte flexueusement de haut en bas, dans l'é

paisseur du muscle adducteur de Varcadeptérygo-tympanique 

et s'y termine. 

3° Un filet operculaire (PL 1, fig. 1, 20) , qui se détache de 

son bord postérieur et se porte obliquement en arrière et en 

bas dans. le muscle releveur de l'opercule, dans l'épaisseur 

duquel il reçoit une anastomose du rameau operculaire du 

nerf latéral du pneumo-gastrique. (Pl. 1, fig. 1, 21.) 

C a r p e (Cyprinus carpio). (Pl. % 19.) 

C'est un tronc volumineux qui naît par deux racines: Xune 

postérieure, assez longue, prend naissance au bord posté

rieur et inférieur du ganglion du trijumeau, se porte en avant 

et en bas jusqu'à la rencontre de la racine antérieure, courte, 

qui se détache du bord antérieur et inférieur du ganglion et 

se porte obliquement en bas et en arrière. 

Le tronc mandibulo-hyoïdien ainsi constitué descend obli

quement d'arrière en avant à la face interne du temporal qu'il 
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B a r b e a u (Barkis ftuviatilis). (PL 3 , fig. 1, 16.) 

Sous le rapport de l'origine, du trajet, de la terminaison 

et des branches collatérales, le tronc mandibulo-hyoïdien du 

Barbeau est semblable à celui de la Carpe. 

La seule différence existant entre eux est'qu'ici il traverse 

de part en part l'os temporal, comme dans le Brochet. 

longe au lieu de le traverser par un canal, se place entre les 

muscles releveur de l'opercule et abaisseur de l'arcade, puis 

s'engage dans un canal osseux creusé dans le préopercule, et 

à la face externe de cet os se divise en deux rameaux, comme 

celui du Brochet. 

Dans son-trajet extracrânien, le tronc mandibulo-hyoïdien 

fournit deux branches collatérales qui sont de haut en bas: 

Le rameau de l'adducteur de l'arcade ptérygo-tympanique 

(PL 2 , 25) et le rameau operculaire (PL 2 , 2 6 ) , qui tous deux 

se comportent comme ceux que nous avons trouvés chez le 

Brochet. 

A la suite de dissections attentives faites sur des pièces 

ayant séjourné dans l'eau acidulée par l'acide azotique, j'ai 

constaté que, chez la Carpe, la fusion de la racine antérieure 

avec la racine postérieure pour constituer l e tronc mandibulo-

hyoïdien n'est qu'apparente, et que ces deux racines ne sont 

qu'accolées intimement et restent distinctes. La racine anté

rieure croise la direction de la racine postérieure en passant 

sur sa face antérieure, vient se placer le long de son bord 

postérieur, y descend accolée à ce bord et constitue le nerf 

hyoïdien. La racine postérieure, ici, n'est donc que le nerf 

mandibulo-denlaire. 
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T a n c h e (Tinca vulgaris). 

C h e v a i n e (Squalius cephalus). 

B r è m e (Abramis brama). 

Lemandibulo-hyoïdien de la Tanche, de là Chevaine, de la 

Brème est identique à celui de la Carpe. 

P e r c h e (Perça fluviaiilis). (Pl. 4 , 18.) 

La branche mandibule-hyoïdienne naît par deux racines: 

une postérieure, longue, qui part du bord postérieur et infé

rieur du ganglion du trijumeau, se dirige en bas et en avant, 

décrit une courbe à convexité antérieure, puis se porte d'a

vant en arrière, est croisée dans sa direction par la racine 

antérieure naissant de la face externe du ganglion, se portant 

obliquement en arrière et en bas et allant se jeter dans le 

bord postérieur, de la racine postérieure. 

Le tronc ainsi constitué se comporte comme celui du 

Brochet et fournit le rameau de l'adducteur de l'arcade pté-

rygo-lympaniqueainsi que lerameau operculaire. (PL 4 ,23 . ) 

L o t e (Gadus loto). (PL 6 , 13.) 

Le mandibulo-hyoïdien tire son origine àedeux racines: 

une postérieure, qui est le faisceau superficiel de la racine 

postérieure du ganglion du trijumeau, se porte en bas et en 

avant à la rencontre de la racine antérieure qui naît de la 

partie inférieure et moyenne de la face externe du ganglion. 

Il fournit, comme dans les Poissons précédemment étu-
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M e r l a n n o i r (Gadus carbonarius). (PL 5 , 17.) 

Dans le Merlan noir, les deux racines du mandibulo-hyoï-

dien ont le même trajet que dans la Perche, seulement la 

racine antérieure, au lieu de naître de la face externe du 

ganglion, sort du bord postérieur du tronc commun des 

maxillaires au moment où il émerge du ganglion. 

Le tronc sort du crâne par la partie la plus reculée de la 

grande fente située en avant de la grande aile du sphénoïde 

et qui est convertie en trou par du tissu fibreux, fournit les 

deux branches collatérales ordinaires et se divise en deux 

rameaux terminaux. 

Au point où la racine postérieure émerge du bord posté

rieur et inférieur du ganglion du trijumeau, elle fournit de 

son bord postérieur un filet très-grêle qui sort du crâne avec 

le mandibulo-hyoïdien, puis se porte en bas et en arrière 

sous le crâne, s'accole à la face inférieure de l'occipital, 

rentre dans le crâne par le trou par lequel en sort le pneumo

gastrique et vient s'anastomoser avec le nerf latéral du 

pneumo-gastrique à son origine. 

3STERE M A N D I B T J L A I R E 

B r o c h e t (Esox lucius). (PL 1, fig. 1 , 1 6 ) 

Dans le Brochet, le nerf mandibulaire est un peu plus 

volumineux que le nerf dentaire, auquel il se trouve d'abord 

intimement accolé. Il ne tarde pas à s'en isoler et se porte 

d iés , le rameau de l'arcade ptérygo-tympanique et le ra

meau operculaire. (Pl. 6, 17.) 
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(l). toc. cit., p. 02 . 

obliquement en bas et en avant entre les muscles temporo-

massétérins et la face externe du suspensorium, qu'il perfore 

pour descendre ensuite sur sa face interne, longe le sym-

plectique jusqu'à l'articulation de la mâchoire, puis se porte 

presque horizontalement en avant à la face interne de la 

mâchoire inférieure, sous le cartilage de Meckel, se place 

au-dessous du nerf dentaire et, se portant en avant, donne 

un filet grêle qui pénètre dans le canal muqueux de la mâ

choire inférieure, longe la face interne et inférieure de l'os 

dentaire, placé au-dessous du rameau terminal inférieur du 

nerf maxillaire inférieur qu'il croise ensuite, arrive ainsi à 

l'extrémité antérieure de l'os dentaire, où il émet des filets 

grêles qui s'épanouissent dans la fibreuse qui unit les deux 

branches de la mâchoire inférieure entre elles et avec le 

système hyoïdien. 

Immédiatement à son origine, le nerf mandibulaire donne, 

de son bord postérieur et supérieur, un long rameau (Pl. 1, 

fig. 1, 22) que STANNIUS (1) appelle rameau buccal acces

soire, qui fait immédiatement un coude pour se porter pres

que horizontalement d'arrière en avant entre les deux cou

ches musculaires formées par la masse des muscles releveurs 

de la mâchoire et l'élévateur de l'arcade ptérygo-tympani-

que, arrive au niveau du cercle des os sous-orbitaires, s'en

gage sous ces os et donne des filets qui pénètrent dans leurs 

canaux muqueux, puis, parvenu au niveau du bord antérieur 

de l'orbite, devient sous-cutané, se porte d'arrière en avant 

dans le tissu cellulo-fibreux qui recouvre la face externe du 

palatin, longe le bord externe de cet os et se termine dans la 

peau qui recouvre le bord externe du museau, au niveau de 

l'union du palatin avec le maxillaire. 

A son origine, ce rameau donne un filet grêle qui se porte 

en arrière et en bas, dans les muscles de l'opercule. 

Dans son trajet suivie suspensorium, il fournit deux filets 
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C a r p e (Cyprinus carpio). (PL % 21.) 

T a n c h e (Tinca vulgaris). 

Chez ces deux Cyprins, le mandibulaire est plus grêle que 

le dentaire, et son trajet est identique à celui du Brochet 

jusqu'à son arrivée sous le cartilage de Meckel, où il se place 

au-dessous "du nerf dentaire, dont il longe le bord inférieur, 

puis il se dirige en bas et en avant et se partage en trois 

filets : le filet supérieur, long et grêle, se porte sinueusement 

en avant et en dedans, à travers l'épaisseur des muscles qui 

remplissent la fosse interne de la mâchoire inférieure et se 

termine dans la muqueuse qui tapisse le plancher de la cavité 

buccale; le filet moyen, très-court, s'anastomose avec le ra

meau terminal inférieur du maxillaire inférieur et s'y ter

mine; le filet inférieur se porte en bas, en avant et en dehors 

dans le canal muqueux de la mâchoire inférieure en passant 

sous le rameau du maxillaire inférieur, "qui se porte au 

muscle génio-hyoïdien. 

Sous le préopercule, il donne de son bord, antérieur un 

long rameau qui traverse un trou creusé dans cet os, che

mine un instant d'arrière en avant et de dedans en dehors 

dans l'épaisseur des muscles temporo-massétérins, émerge à 

leur face externe entre deux faisceaux musculaires, se porte 

en avant et se termine dans la peau de la partie antérieure 

de la joue, au niveau du bord postérieur et moyen de la 

lèvre supérieure. 

grêles qui se répandent dans les muscles temporo-massé-

térins. • 
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E a r k . e a u ,(Barfas fiwiatiUs}, (J>1. S^fyi•iyi8.) 

Chez le Barbeau, le mandibulaire est très-grêle et se com

porte comme celui de la Carpe jusque sous le cartilage de 

Meckel, ou il se place sôùs le rameau terminai "inférieur du 

maxillaire inférieur, qu'd longe en suivant le bord interne et 

inférieur de la m M * o k £ jusqu'à la,syiiphyse, où il se ter

mine dans la peau. 

Sous le préopercule, le tronc mandibulo-dentaire donne 

un long, rameau qui a le même trajet que celui que nous 

avons observé chez la Carpe, mais se prolonge plus loin et se 

termine dans la peau de la face latérale du museau, en arrière 

de la lèvre supérieure. 

C h e v a i n e (S^ualius.çepMihs). 

Le mandibulaire n e diffère de celui du Barbeau qu'en ce 

qu ' i l est plus gros (Jiie dentaire. ; " " 

B r ê m ë [Abrânïis brama). 

Lé m à n d i b ù l à i r * e est àussî fort'' cjiie" îe ! 'deritâiïé 'et se- porte, 
comnle précédemmëii't, s'ous1 le cartilage dé'Meckeî, où i l donne 

line forte anastomose au rameau1 terminal i n f é r i e u r dumaxiV 

laire inférieur,..fuis'-'il'continué s i mafôhe en avant, placé 

sous' ce ràmëàu terMihàl inféfîèûr'̂  reposant sur là face i n 

t e r n e e t i n f é r i e u r e d é lâ .h lâchdi fe , et se porte en bas, en 

avant e t en dehors dans l e canal niuqueux de la mâchoire i n 

férieure.' ; : : '*' :''' ' ' 

Sous l ë i D r é o p e r c ù ï e , il donne le même rameau que celui 

décrit dans de Barbeau. 

Soc. D E S SCIENCES. Ô 
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Avant de passer à la face interne du suspensorium, il émet 

m filet qui se porte en dehors et en bas dans la face pro

fonde des muscles temporo-massétérins ainsi que dans les 

canaux muqueux du préopercule. 

P e r c h e (Perça fluviatilis). (Pl. 4 , 20.) 

A l o s e (Alosa vulgaris). 

Dans la Perche et dans l'Alose, le nerf mandibulaire est 

beaucoup plus volumineux que le nerf dentaire. Il suit le 

même trajet que celui du Brochet, et sous le cartilage de 

Meckel, se jette dans le rameau terminal inférieur du maxil

laire inférieur avec lequel il se fusionne. 

L o t e (Gadus Iota). (Pl. 6 , 1 4 . ) 

Ici, le mandibulaire est volumineux et semble tenir lieu de 

mandibulo-dentaire, car je n'ai jamais trouvé le nerf den

taire. 

Il suit le même trajet que celui du Brochet jusque sous 

le cartilage de Meckel, où il donne une forte anastomose au 

rameau terminal inférieur du maxillaire inférieur, puis s'atté

nue de plus en plus en longeant le bord inférieur du nerf 

maxillaire inférieur, se porte en avant et suit le bord interne 

et inférieur de la mâchoire jusqu'à la symphyse, sous laquelle 

il passe pour se porter dans les tissus du barbillon qu'il par

court de haut en bas jusqu'à son extrémité. 

Avant de s'engager sous le suspensorium, il donne deux 

filets: l'un est grêle, naît de son bord antérieur, traverse les 

muscles temporo-massétérins de dedans en dehors, de haut 

en bas et d'arrière en avant, et se termine dans les téguments 



RECHERCHES ANATÛMI'QTJES. 67 

vers l'angle externe de la mâchoire ; Vautre, beaucoup plus 

fort, naît de son bord postérieur et se porte en bas et en ar

rière dans les téguments qui unissent entre elles les pièces 

operculaires. 

M e r l a n n o i r (Gadus carbonarius), (Pl. 5, 18.) 

Le mandihulaire est volumineux et, de même que chez 

la Lote, représente un mandibulo-dentaire. 

Dans la portion inférieure du tronc mandibulo-hyoïdien, 

il est très-distinct du nerf hyoïdien, au-devant duquel il est 

placé. 

Il a le même trajet que celui du Brochet jusque sous le car

tilage deMeckel, où il fournit une forte anastomose au rameau 

terminal inférieur du maxillaire inférieur, puis il continue 

son trajet en avant en longeant la face interne et inférieure 

de l'os dentaire, atteint l'extrémité antérieure de cet os, qu'il 

traverse de dedans en dehors dans des pertuis osseux, et se ter

mine dans les téguments de la face inférieure delà symphyse. 

Au moment où i l s'infléchit en quittant le symplectique, il 

donne de son bord postérieur un fort rameau qui se porte 

en arrière et en bas, et se répand en de nombreux filets dans 

la peau qui recouvre et unit entre elles toutes les pièces de 

l'appareil operculaire. 

Peu après, il émet de son bord antérieur un long rameau 

qui se place sur la face externe du suspensorium, puis che

mine d'arrière en avant, de haut en bas et de dedans en de

hors dans l'épaisseur des muscles temporo-massétérins, par

vient à la face externe de ces muscles en émergeant entre 

deux faisceaux musculaires, fait un coude en se portant de 

•bas en haut, devient sous-cutané, se porte en avant sur la 

face latérale du museau et se termine dans la peau qui en 

recouvre l'extrémité antérieure. 
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N E R E D E N T A I R E 

B r o c h e t (Esox hcius). (PL .1 , fig. 1, '15.) 

Dans ; le Brochet, le nerf dentaire, un peu moins gros que 

le nerf mandi biliaire, est placé sous la couche des muscles 

• temporo-massétérins, dirigé Ôbl iqueinentcnbas et en avant 

Au;niveau du coude que fait ce rameau en devenant sous-

cutané, :îl donné dë son bord inférieur deux filets qui se portent 

dé haut en bas, descendent sur la face externe de la masse 

musculaire des mâchoires, puis se portent sinueusement, en 

se fournissant une anastomose, sur la face externe de l'os 

articulaire, et là se dirigent d'arrière en avant et se répandent 

dans la peau qui recouvré la face externe et inférieure de la 

mâchoire inférieure. 

Avant de fournir le long rameau que nous venons de dé

crire, le mandibulaire donne un filet qui se porte en bas, en 

avanfM en dehors ;à travers i a masse musculaire et se ter-

:mine dans la peau ?qui. recouvre l e préopercule. 

Au niveau de l'angle inférieur de la mâchoire, il naît de 

..son bord inférieur, un rame nu gr êle qui se porte en bas et 

en arrière dans les téguments de cette -région, et un autre 

rameau grêle^ qui se porte en avant, s'accole à un filet du 

maxillaire inférieur et se T e n d avec lui dans la peau du bord 

inférieur ,e,t postérieur de la mâchoire. * 

Après avoir fourni son anastomose au rameau terminal 

inférieur du maxillaire inférieur, le mandibulaire émet un 

filet grêle qui traverse f o s dentaire de dedans en dehors et 

vient se répandre dans la peau qui recouvre la région infé

rieure et, moyenne de la mâchoire. 
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su».-la face externe du suspensoriùm,. qu'il perfore pour des

cendre, ensuite obliquement le Jong.de sa face interne. at

teint la face interne de l'articulaire, se porte presque h o r i r 

zontolement en avant sous le. cartilage de. ;MeckeV au-dessus 

du nerf mandibulaire, continue son trajet d'arrière en avant, 

puis se partage en deux rameaux qui s'insinuent oblique

ment de bas en^haut'et d'arriéré en- avança travers l'épais

seur des muscles qui recouvrent la face interne de la mâ

choire inférieure, et se.partagent ensuite en filets .secondaires 

qui forment un réseau arborisé se distribuant dans la mu

queuse gingivale. 

Dans son'trajet sur la face externe du suspensorium et 

avant de le traverser, il. d o n n e r longtfikfcqm se porte d'ar

rière en avant dans la masse des muscles des mâchoires. 

C a r p e (Cyprinus carpio). (PL % 26 . ) 1 . 

Ëe ner f dentaire e s t p l u s fort* que lé maïïdiBtilâire. 

Sbri trajet estideritiquë à celui du Brochet jusque sdtis le 

cartilage de Meckel, où il se place au-dessus du nerf rriàndi-

HulàîreV pu'i'é*"ilssê p'dft'e éri'bfaùf et' en dedans et se'répand 

dans la: muqueuse d é i a : paroi inférieure et latérale de' la ca

vité buccale!"'' 

BsœhGaxx(Barbm 

T a n c h e (Tinca vulgaris)^ 

Dans le Barbeau et clans la Tanche, le nerf dentaire est 

très-volumineux relativement au mandibulaire. 

Son trajet rappelle celui * du'.Brochet jusque sous le carti

lage-de Meckel, où il s'anastomose et se fusionne avec le ra

meau terminal inférieur du maxillaire inférieur. 

http://Jong.de
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Avant de fournir cette anastomose qui termine son trajet 

en avant, il émet deux longs rameaux qui se portent sinueuse-

ment en avant, en dedans et en haut dans la muqueuse qui 

revêt le plancher de la cavité buccale. 

C h e v a i n e (Sgualius cephalus). 

Le nerf dentaire est moins gros que le mandibulaire et 

par son trajet reproduit exactement celui de la Carpe. 

B r è m e (Abramis brama). 

Chez ce Cyprin, les nerfs dentaire et mandibulaire ont le 

même volume. 

Le nerf dentaire se comporte comme celui du Brochet 

jusque sous le cartilage de Meckel, où il s'anastomose et se 

fusionne avec le rameau terminal inférieur du maxillaire 

inférieur. 

Avant de donner cette anastomose qui le termine en avant, 

il fournit m rameau qui se porte obliquement en haut et en 

avant à travers l'épaisseur des muscles qui recouvrent la face 

interne de la mâchoire et se bifurque; Y un des filets se porte 

directement en avant pour s'anastomoser avec le filet du ra

meau terminal supérieur du maxillaire inférieur qui se rend 

dans le muscle transverse des mâchoires; Vautre filet se 

porte jusque sur la face supérieure du muscle génio-hyoïdien, 

puis se recourbe et se porte d'avant en arrière dans la mu

queuse de la portion antérieure du plancher buccal. 

Aussitôt après son passage sur la face interne du Suspenso

rium, le dentaire donne un filet qui se porte sinueusement 

en dedans et en avant et va se terminer dans la muqueuse qui 

tapisse la face postérieure du plancher buccal. 
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P e r c h e (Perça fluviatiUs). (Pl. 4 , 1 9 . ) 

Dans la Perche, le dentaire est très-grêle relativement au 

mandibulare. Il a le même trajet que celui du Brochet jus

que sous le cartilage de Meckel, puis il se porte obliquement 

en bas et en avant et atteint le rameau terminal supérieur du 

maxillaire inférieur, avec lequel il s'anastomose et se confond. 

A l o s e (Alosa vulgaris). 

Le nerf dentaire est beaucoup moins gros que le mandi

bulare. Il parcourt le trajet ordinaire jusque sous le carti

lage de Meckel, où il se place à la face interne du rameau 

terminal inférieur du maxillaire inférieur en croisant sa 

direction, puis se porte en ayant, en haut et en dedans dans 

la muqueuse du plancher buccal. 

N E R F H Y O Ï D I E N 

B r o c h e t (Esox Indus). (Pl. i,fy. 1 ,17 . ) 

L o t e (Gadus Iota). (Pl. 6 , 1 5 . ) 

Dans le Brochet et dans la Lote, le nerf hyoïdien est la 

branche postérieure du tronc mandibulo-byoïdien. Il se di

rige d'abord d'avant en arrière, reposant sur la cloison fibro-

musculaire de la cavité branchiale, puis descend en arrière 

du symplectique, atteint l'intèr-opercule, sous lequel il se place, 
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donne des filets aux revêtements cutanés de l'opercule et à 

la membrane branchiostège, s'infléchit pour se porter-d'ar

rière en avaafr, ..se 'pl.âeè'&'l» i^&'inièmë^W'brmche de 

l'hyoïde, dont il longe le bord inférieur logé dans la cloison 

^bro-musc-ulaire- de la cavité branchiale, fournit dés- filets 

aux:, musclée des rayons bramchiostiègsês m niveau de chaque 

3^0,:atteintil'extrémitépostérieure du'iMsclfe génie-hyoïdien; 

yi pénètre^ le parcourt dans; une piQrtion.de:sa longueuret s'y 

termine ^ après awk- reçu- un filet anaslomotique? provenant 

du rameau terminal inférieur du nerf maxillaire inférieur. 

(PL 4 , / % . 4 , 9 , et PL 6, 9.) 

Au point où le nerf hyoïdien sè séparé du tronc mandibulo-

hyoïdien, il naît de son bord antérieur un long filet grêle 

qui se porte" ên bas et e n availt sur le sympïeet iqueet vient 

se"' terminer dans là f face profonde de la masseriiusculaïre 

d ^ m â c h o i r e s . 

C a r p e ( Cyprinus carpio). (PL '% 22f.y 

B a r b e a u (Barbus fluvialilis). (Pl. 3 , fig. 4 , 49.) 

C h e v a i n e (Squalius cephahs). 

B r è m e (Abramis brama). 

Dans la Carpe, le-Barbeau, la Chevaine, la Brème, le nerf 

hyoïdien occupe le bord postérieur du tronc mandibulo-

hyoïdien. H se porte légèrement en. arriérent eni bas; s'engage 

dans un canal du préopercule et. traverse cet os de dehors en 

dedans pour passer àsa faceipostérieure,.,lpng.e le ;boïïd poster 

rieur de f in ter-opercule, ,puis s'infléchit pour se.diriger dïar-

rjère, en avant, se place, à la face interne de la;branche;de 

http://piQrtion.de
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l'hyoïde dont il longe le bord inférieur, logé dans la cloison 

fibro-musculaire de la cavité branchiale, atteint l'extrémité 

postérieure du muscle génio-hyoldien, dans lequel il pénètre 

et s'y termine, comme celui du Brochet, en s'anastomosant 

avec urifdet duipameau terminal inférieur du? maxillaire infé

rieur. (PL-\ 9 , et PL 3 , fig, ly 8.) 

Au-dessous- dû condyle aEtiéiilakie de l'opercule, il se dé

tache de son bord postérieur m filet operculaire quiseporte 

en arrière et en bas,"s'introduit dans un trou de l'opercule 

pour se, rendre à la. face externe de cet os, où, i l se place 

dans une rainure dans laquelle i l ' d e s c e n d j u s q u ' a u * bas de 

l'opercule, puis il se porte en arrière dans la membrane qui 

séparé l'opercule du sous-opercule. Dans'ce trajet, il est sc-us-

cùtâné. 

Plus bas, il donne un petit filetqui s'engage d'ans le canal 

muqueûx du préopercule par la face profonde de cet os. 

Avant de s'infléchir pour passer à la face interne de la 

.branche de l'hyoïde, le nerf hyoïdien émet de son bord pos

térieur un rameau qui se partage en trois longs filets qui se 

portent sinueusement en arrière et en dehors, passent à la 

face interne de l'appareil operculaire et viennent se terminer 

dans la membrane qui unit l'opercule au sous-opercule. 

T a n c h e (Tinca vulgaris). 

Le trajet du nerf hyoïdien de la Tanche est identique à 

celui de la Carpe jusqu'au bas dè l'appareil operculaire, où il 

s'infléchit pour se porter en avant. En ce point, il se divise 

en deux rameaux : Y un se porte en dedans dans les muscles 

dés rayons branchiostèges et s'y termine; Y autre se dirige 

également en dedans et en avant et vient se terminer clans là 

partie postérieure du muscle génio-hyoïdien, sans ls'y anasto

moser avec le nerf maxillaire inférieur. 
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P e r c h e (Perça fluviatilis). (Pl. 4 , 2 4 . ) 

Le nerf hyoïdien a le même trajet que celui du Brochet, 

mais il en diffère pour sa terminaison dans la partie posté

rieure du muscle génio-hyoïdien, où il ne s'anastomose pas 

avec le nerf maxillaire inférieur. 

M e r l a n n o i r (Gadus carbonarius). (Pl. 5 , 2 0 . ) 

Le nerf hyoïdien du Merlan noir rappelle exactement celui 

du Brochet, tout en présentant cependant une particularité. 

Du bord antérieur de sa portion sous-operculaire, il donne 

un filet qui se porte en bas et en avant pour venir s'anasto

moser avec le nerf mandibulaire. 

N E R F S P H É N O - P A L A T 1 N 

Les opinions des anatomistes au sujet de ce nerf sont di

vergentes, aussi a-t-il reçu des noms variés. 

D E S M O U L I N S ( I ) lui donne le nom de sphe'no^palatin, en 

raison de son trajet, et en donne une description fort res

treinte. 

CUVIER et VALENCIENNES ( 2 ) en font leur nerf pténjgo-pa-

latin et mentionnent très-brièvement son trajet. 

Sous le nom de nerf maxillaire supérieur, BUCHNER(3) 

en donne une description abrégée chez le Barbeau et le 

Brochet. 

(1) Loc. cit., p. 364 . 

(2) Loc. cit., p. 325 . 

(3) Loc. cit., p. 16. 



RECHERCHES ANÀTOMIQUES. 75 

STANNÏUS (1)' l'appelle nerf palatin et le décrit sommai

rement. 

GEGENBAUR (2), qui ne fait que le mentionner sous le nom 

de rameau palatin, dit qu'il se distribue dans le palais. 

Ce nerf se dirigeant le long du sphénoïde et du vomer, 

parcourant des parties dont le développement constitue les 

fosses nasales des Yertébrés supérieurs et donnant des filets 

à la voûte palatine, nous le décrirons sous le nom de sphéno-

palatin. 

B r o c h e t (Esox lucius). (PL l, fig. 1 ,18 . ) 

Le sphéno-palatin du Brochet, assez volumineux, naît de la 

partie postérieure, inférieure et interne du ganglion du triju

meau, se porte en avant et en bas, sort du crâne par un trou 

du sphénoïde, s'engage dans le canal des muscles de l'œil 

dont il occupe la base, se place sous le muscle adducteur de 

l'arcade ptérygo - tympanique, passe sous le tronc du nerf 

maxillaire inférieur, dont il croise la direction, longe la paroi 

interne de l'orbite en passant en arrière du cône des muscles 

de l'œil, s'applique contre le bord inférieur et externe du 

sphénoïde, reposant sur la membrane fibro-musculaire qui 

clôture tout le vide situé au-dessus du suspensorium et forme 

la voûte pharyngienne, se porte horizontalement en avant en 

longeant le bord externe du sphénoïde, passe sous la narine, 

suit le bord externe du vomer, logé dans la membrane fibro-

musculaire qui unit le sphénoïde et le vomer au palatin pour 

constituer la voûte palatine, passe sous l'inter-maxillaire et 

se termine dans la muqueuse de la lèvre supérieure. 

Dans son trajet sur le museau, il donne deux rameaux: 

Sous la narine, il émet un fort rameau qui se porte obli-

( 1 ) Loc. cil., p . 56. 

(2) Loc. cit., p. 7 0 1 . 
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quemenf en avant et en dehors dans la fibreuse qui.unit le 

sphénoïde au palatin et se distribue dans la muqueuse eiJas 

dents palatines;plus en.avant,.il donne un filet long et grêle 

qui rampe; d'arrière en - avant dans, cette même fibreuse et 

s'y perd. 

C a r p e (Gyprinus carpio). (PL 2 , .23.) 

T a n c h e (Tinca vulgaris). 

Dans lâ Carpe et\ dans là TaricËe, lé- ,spH§no*pà ifein, très-

volumineux, naît de la partie postérieure, inférieure et in

terne du, ganglion?du trijumeau, au point où se détache le 

rameau communiquant de. la base du crâne, qui.lui se porte 

en arrière, tandis que. le sphéno-palatin se dirige; en avant 

et en bas. 

Le. sphéno-palatin suit de même trajet que celui du Bro

chet jusque.sous la narine, où il se dirige de dedans en de

hors, émerge sous, le bord .antérieur de l'arcade p térygo4ym-< 

panique, se place: sur la fibreuse qui unit cette arcade au 

maxillaire supérieur et là se partage en deux, forts rammux.-

Le, nameauiextemte reçoit un filet anastomot iqueidunerf 

buccal ( iP /; ,2,;24) l , ; puis s'infléchit pour se porter sinueuse-, 

ment en avant-, en bas e t e n . dehors jusqu'au-dessus du? bar

billon inférieur, où il se partage en trois filets; les deux filets 

supérieurs se répandent dans la peau de, la lèvre supérieure, 

et le filet inférieur se porte dans le centre du barbillon, qu'il 

traverse dans toute sa longueur et à l'extrémité duquel il se 

termine. Peu après son origine, ce rameau donne de son 

bord postérieur un filet qui se contourne de haut en bas et 

d'arrière en avant, passe sous le rameau même et se. porte 

en avant dans la partie antérieure de la muqueuse buccale. 

Le rameau interne de la division du sphéno-palatin reçoit 
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aussi un filet anastomo tique du nerf buccal (Pl.% 24) , se 

porte 'en dedans et en avant sous le palatin, se recourbé de 

bas en haut et d'arrière en avant, et, parvenu au niveau de 

Tarticiilation du palatin avec le maxillaire supérieur, se ter

mine dans la partie supérieure de la lèvre supérieure. 

Avant de se recourber, il donne un filet qui se porte de 

haut en bas dans la partie centrale du barbillon supérieur. 

Avant de se partager en deux rameaux, le tronc sphéno-

palatin émet de sa face inférieure deux filets qui sinueuse-

ment se portent en avant et se terminent, Y un dans la mu

queuse du bord antérieur de la lèvre supérieure, et Y autre 

dans la muqueuse de la partie supérieure de la cavité buccale. 

B a r b e a u (Barbus fluvialilis). (Pl. 3 , fig. 4 , ÎO.) 

Le nerf sphëno-palatin du Barbeau/ très-volumineux, a 

une origine et un trajet identiques à ceux de la Carpe jusqu'au 

moment où il se partage également en deux forts rameaux : 

Le rameau externe, qui reçoit un'hiet anastomo tique du nerf 

buccal (Pl. 3 , "fig. 'J, 25), s'infléchit pour se porter sinueuse-

merit en avant, en bas et en dehors dans l'intérieur du bar

billon inférieur, qu'il parcourt dans toute son étendue et dans 

lequel il se distribue. 

Peu après son origine, il se détache de son bord posté

r i e u r e rameau qui descend d'abord en arrière de lui, puis 

se porte en avant, passe sous le rameau même en croisant sa 

direction et se divise en trois branches qui se ramifient dans 

la partie latérale et inférieure de la lèvre supérieure. 

Le rameau, interne, qui reçoit également un filet anastomo-

tique du nerf bucca l (P / . 3 , fig. i, 25), se porte en avant, 

longe le sphénoïde jusqu'au niveau de l'articulation de cet 

os avec le palatin, passe sous cette articulation, puis s'inflé

chit, fait un coude et se porte de haut en bas dans le bar

billon supérieur, qu'il parcourt et dans lequel il se distribue. 
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P e u après son origine, ce rameau donne de son bord in 

terne un rameau qui se porte d'abord en dedans, en avant 

et en haut sur le palatin, puis en avant, en bas et en dehors 

et se répand dans la partie latérale et supérieure de la lèvre 

supérieure. 

Ce nerf sphéno-palatïn du Barbeau a été étudié par BÙCH-

NER (1), et M. JOBERT (2), adoptant les déterminations des 

branches du trijumeau de BTJCHNER, le décrit d'une manière 

exacte et détaillée. 

C h e v a i n e (Squalius cephalus). 

Le nerf sphéno-palatin, assez volumineux, a la même ori

gine que celui de la Carpe, et son trajet est également le 

même jusqu'au moment où il se partage aussi en deux ra

meaux: 

Le rameau externe, qui s'anastomose avec le nerf buccal, 

se recourbe de haut en bas et se portage en trois rameaux 

secondaires qui se dirigent en éventail en avant et en bas 

dans la fibreuse qui unit l'os maxillaire supérieur avecl'inter-

maxillaire, puis se répand dans toute la longueur de la lèvre 

supérieure jusqu'au niveau de la commissure labiale. 

Le rameau interne, qui semble la continuation du tronc, 

se porte en avant et se termine comme celui de la Carpe. 

En avant de l'orbite, le sphéno-palatin donne un filet grêle 

qui se porte en avant et en bas dans la membrane fibro-

musculaire qui forme la voûte palatine. 

Avant sa bifurcation, le sphéno-palatin donne de son bord 

interne un filet grêle qui se porte d'arrière en avant dans la 

fibreuse qui unit l'inter-maxillaire au maxillaire supérieur, et 

se termine dans la muqueuse de la lèvre supérieure. 

(1) £oc. cil, p. 16. . 

(2) Loc. ciL, p. 49. 
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B r è m e {Abramis brama). 

L'origine et le trajet du sphéno-palatin de la Brème re

produisent exactement ce que nous avons rencontré chez la 

Carpe jusqu'à la bifurcation de ce nerf en deux rameaux: 

Le rameau externe se porte obliquement en bas, en avant 

et en dehors, ne tarde pas à recevoir le filet anastomotique 

du nerf buccal, puis se partage en deux rameaux secondaires 

qui se portent sinueusement en avant et en bas pour se ré

pandre dans toute la longueur de la lèvre supérieure. 

Avant de recevoir l'anastomose du nerf buccal, le sphéno-

palatin émet un filet qui se rend en bas et en avant sur la 

fibreuse de la paroi buccale jusqu'au niveau du bord posté

rieur de l'os maxillaire supérieur, puis perfore cette fibreuse 

et vient se terminer en s'éparpillant dans la muqueuse qui 

tapisse la face latérale et supérieure de la cavité buccale. 

Le rameau interne se divise également en deux rameaux 

secondaires; Y un se porte en haut et en avant, reçoit le filet 

anastomotique du nerf buccal, puis, continuant sa marche 

ascendante, se dirige en dedans et en avant sur le palatin, 

longe le bord externe du vomer et se termine dans les tégu

ments qui recouvrent la face supérieure de l'extrémité du 

museau. L'autre ne s'anastomose pas avec le buccal, con

tinue sa marche d'arrière en avant jusqu'au niveau du bord 

postérieur du maxillaire supérieur, perfore la fibreuse de la 

paroi buccale, et se temirne dans la muqueuse buccale au-

dessous de Tinter-maxillaire. 

Au-devant de la cavité orbitaire, le sphéno-palatin donne 

un fort rameau qui chemine d'arrière en avant et de haut 

en bas dans la membrane fibro-musculaire qui constitue la 

voûte palatine, et s'y répand en de nombreux filets» 
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P e r c h e (Perea fluviatïlis),(Pl. 4 , 22.) 

Dans la Perche, le sphéno-palatin, assez grêle, naît autant 

dû bord antérieur de la racine postérieure du tronc niandi-

bulo-hy.oïdieo, au moment où elle sort du ! ganglion du triju

meau, que du ganglion lui-même. 

Il a le même trajet que celui du Brochet jusque sous la 

narine, où il se porte de dedans en dehors, émerge du bord 

antérieur de l'arcade ptérygo - tympanique, passe sous l'os 

maxillaire supérieur et s'anastomose et se fusionne avec le 

nerf buccal. 

Dans son trajet sur la membrane fibro-musculaire qui 

constitue la voûte palatine, il donne im rameau qui se porte 

obliquement en avant et en dehors dans cette membrane, et 

s'y distribue. 

. M e r l a n n o i r (Gadus carbonarius)., (PL 5 , 21.) 

Le sphénô-paîâtin, peu "volumineux, naît de l'angle "posté

rieur, inférieur et interne du ganglion du trijumeau, et son 

trajet et sa terminaison Reproduisent ce que nous venons de 

rencontrer chez la Perche. (PL 5, 7.) 

L o t e (Gadus Iota). (PL 6., 16.) 

Le sphéno-palatin de la Lote, assez grêle, naît du bord 

postérieur, moyen et interne du faisceau profond du ganglion 

du trijumeau, duquel émerge également le rameau latéral. 

Relativement à sa distribution, il se comporte comme ce

lui de la Perche. 
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R A M E A U R É C U R R E N T D E L A B A S E 

DIT C R A N E . 

Le rameau récurrent de la base du crâne s'observe dans 

la majorité des Cyprins; chez la Tanche, il manque et il 

n'en existe pas de trace. 

Jusqu'à l'observation de BÀUDELOT (2), qui a décrit une 

branche homologuechez le Merlan, ce rameau avait été con

sidéré comme appartenant exclusivement aux Cyprins. 

Le premier anatomiste qui l'a observé est W E B E R , qui l'a 

décrit sous le nom de nervus auditorkis accessorius (3), et 

lui fait à tort fournir des filets aux organes de l'audition. 

Dans une description qui présente quelque obscurité, 

DESMODLINS (4) semble à tort le considérer comme une 

branche du sphéno-palatin. 

La définition qu'en donne CUVIER (5) n'est applicable 

qu'au Barbeau et non à tous les Cyprins et, de plus, suivant 

lui, la branche qui s'unit au pneumo-gastrique donne avec 

lui le nerf latéral.' 

Il y a là une inexactitude d'observation, puisque, comme 

nous l'avons vu, les Cyprins sont dépourvus du nerf latéral 

proprement dit et ne possèdent que des rameaux ascendants 

delà cavité crânienne, fournis par le facial. 

(1) Loc. cit., p. 364 . 

(2) Bulletin de ta Société des sciences naturelles de Strasbourg, 1868, 

p. 114. 

(3) Loc. cit., p. 36. 

(4) Loc. cit., p. 363. 

(5) Loc. cit., p. 211. 

Soc. D E S SCIENCES. tî 

C'est donc par erreur que DESMOULINS (1) dit que, chez 

les Gades, le sphéno-palatin se perd dans la membrane pala

tine et que chez eux il n'existe pas d'anastomose de cette 

branche avec le maxillaire supérieur. 
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C a r p e (Gyprinus carpio). (Pl. 2 , 2 8 . ) 

C h e v a i n e (Squalius cephalus). 

N a s e (Chondrostoma nasus). 

B r è m e (Abramis brama). 

G o u j o n (Gobio fluviatilis). 

Dans tous ces Cyprins, le rameau récurrent est d'un vo

lume considérable et naît du bord postérieur et inférieur du 

plexus ganglionnaire, en arrière de l'origine de la branche 

sphéno-palatine. 

Il se porte d'avant en arrière à la face inférieure de la 

moelle allongée, se place en dedans du nerf acoustique, dont 

l'expansion le recouvre et ne contracte aucune anastomose 

B Ù C H N E R ( 1 ) décrit d'une manière exacte et détaillée 

cette branche chez Je Barbeau, 

La description qu'en donne S T A N N I U S ( 2 ) ne diffère pas 

essentiellement de celle qu'en faitBuci- iNER; mais STANNIUS 

a le tort d'avancer que le récurrent se montre d'une manière 

identique chez la Carpe, le Goujon, la Brème, la Rosse, car 

il n'y a que chez le Barbeau où l'acoustique traverse une 

boutonnière fournie par le rameau récurrent; dans les au

tres types, le récurrent passe en 'dedans du nerf acoustique 

comme simple cordon. 

(1) Loc. cit., p. 18. 

(2) Loc. cit., p. 59. • 
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avec lui. En ce point, i l se divise en deux branches d'inégal 

volume; la plus grosse, dont le volume reste presque celui 

du rameau primitif, se porte immédiatement en dehors et se 

jette dans la racine du nerf latéral du pneumo-gastrique ; 

Vautre branche continue à se diriger d'avant en arrière, longe 

la face inférieure du bulbe, passe au-dessous de la racine 

postérieure du pneumo-gastrique, sans y adhérer, et vient 

se terminer dans le premier nerf spinal. 

Les deux nerfs récurrents (gauche et droit) sont reliés 

l'un à l'autre, en,arrière des éminences mamillaires, par une 

commissure grêle croisant la face inférieure du bulbe sans 

y adhérer. 

Dans la R o s s e (Leuciscus rutilus), le récurrent se com

porte comme celui des Cyprins que nous venons d'examiner 

et n'en diffère qu'en ce qu'il est très-grêle. 

B a r b e a u (Barbus fluviatilis). (Pl. S, fig. i, 2 4 et fig. 2 , 3.) 

Le nerf récurrent du Barbeau est un volumineux rameau 

qui naît également du bord postérieur et inférieur du plexus 

ganglionnaire du trijumeau et se porte d'avant en arrière à 

la face inférieure de la moelle allongée. Les fibres nerveuses 

de ce rameau ne tardent pas à s'écarter les unes des autres 

de manière à constituer une boutonnière, à travers laquelle 

sortent les filets du. nerf acoustique (Pl. S, fig. 2, 4). 

Il n'existe pas en ce point d'anastomose du trijumeau et 

de l'acoustique, mais seulement passage de l'acoustique à 

travers l'écartement des fibres du rameau récurrent du tri

jumeau. 

Après avoir été ainsi perforé par l'acoustique, le récurrent 

se reconstitue comme rameau simple et ne tarde pas à se 

diviser en deux rameaux secondaires, d'inégal volume, qui 

se comportent ensuite comme ceux des Cyprins que nous 

venons d'examiner. 

debeaupu
Crayon 
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N E R F F A C I A L 

La branche nerveuse, que je considère comme représen

tant le nerf facial des Poissons osseux, n'a été mentionnée 

par aucun anatomiste. 

Son rameau supérieur a été confondu avec Toplithalmique 

par BÜCHNER (2) et par STANNIUS (3). 

Son rameau inférieur, que S T A N N I U S (4) décrit imparfai

tement sous le nom de rameau buccal, est rattaché par lui 

au nerf maxillaire supérieur. 

OWEN (5) ne l'isole pas de l'ophthalmique dans la des

cription succincte qu'il en donne sous le nom de division 

sus-orbitaire du rameau maxillaire. 

(1) Zoe. cit., p. 115. 

(2) Zoe. cit., p. 15. 

(3) Zoe. cit., p. 44. 

(1) Zoe. cit., p. 43. 

(5) Comparative Anatomy and Physiology of Vertébrales, 1.1, p. 303. 

D'après B A U D E L Ô T ('1), voici quels seraient, chez le Bar

beau, les rapports du récurrent avec l'acoustique : <c Le r e 

tí: current se décompose presque dès sa naissance en un cer

t a i n nombre de faisceaux secondaires qui s'entrecroisent 

<ren manière de treillis avec les branches de l'acoustique, de 

<r telle sorte que ces branches se trouvent situées íes unes 

ce en dehors, les autres en dedans des faisceaux du nerf ré-

« current. Ces faisceaux secondaires se réunissent ensuite 

«pour constituer deux troncs. » 

J'ai recherché cette disposition anatomique sur un grand 

nombre de sujets et ne l'ai jamais rencontrée; toujours je 

suis arrivé au résultat que j'ai indiqué. Je ne saurais donc 

admettre cette interprétation du passage de l'acoustique à 

travers le récurrent. 
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(1) Loc. cit., p. 17. 

C'est lui que B A U D E L O T ( 1 ) désigne sous le nom de fais

ceau grêle supérieur de la racine postérieure du trijumeau. 

Mes recherches n'ont pas été favorables à ces diverses 

opinions. 

Ce nerf, avant d'émerger des parois ventriculaires, au-

dessus de la racine postérieure du trijumeau à laquelle il est 

contigu, se dirige en arrière et en dedans à travers le bulbe/ 

atteint le quatrième ventricule et se perd dans le faisceau 

latéral du bulbe. 

Quelle est la nature de cette branche? 

D'après la distribution de ses filets, je la considère comme 

l'homologue du facial. 

Ce nerf anime tous les muscles sous-cutanés ou peauciers 

de la face ainsi que ceux qui entourent l'orifice nasal, tandis 

que le trijumeau ne leur fournit que des filets sensitifs et 

préside à la contraction des muscles des mâchoires. 

La branche mandibulo-hyoïdienne du trijumeau a été 

regardée comme l'analogue du facial par les anatomistes qui 

n'ont considéré que son trajet à travers l'os temporal et la 

distribution de ses filets dans les muscles de l'appareil res

piratoire. 

Ce n'est, pas par la simple analogie qu'il fallait la déter

miner, c'est par les usages. S'il y a des analogies entre les 

organes, cela n'est qu'autant qu'il y en a entre leurs fonctions. 

Le nerf facial des Vertébrés supérieurs a été appelé nerf 

respiratoire de la tête par Charles B E L L , parce qu'il préside à 

la dilatation des ailes du nez et, par conséquent, au passage 

de l'air à travers les fosses nasales; mais chez les Poissons 

les fonctions respiratoires s'accomplissent dans des conditions 

différentes. Les narines sont complètement étrangères à la 

respiration ; cette fonction s'opère par un acte de déglutition 

de l'eau intimement lié aux mouvements d'ampliation et de 

resserrement de la cavité buccale. Ce sont les muscles des 
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appareils ptérygo-maxillaire et operculaire qui sont ici les 

agents de la respiration, et ils sont tous animés par le tri

jumeau. 

Le nerf facial présidant à l'expression de la physionomie, 

et cette expression et ce nerf offrant dans l'échelle animale un 

développement proportionnel, nous devions, chez les Pois

sons, rencontrer un facial peu développé. 

Comme chez les autres Vertébrés, nous trouvons encore-

placés sous l'influence du facial les muscles qui tiennent 

sous leur domination l'orifice des narines, seulement ici les 

constricteurs et les dilatateurs de l'ouverture nasale n'ont 

plus pour fonction de faire passer le courant d'air affecté aux 

voies respiratoires, mais seulement de faire parvenir les éma

nations au nerf olfactif. 

B r o c h e t (Esoti lucius). (Pl. i , fîg. i, ii.) 

Le nerf facial du Brochet naît des côtés du bulbe, au-

dessus de la racine postérieure du trijumeau, à laquelle il 

est contigu, se porte obliquement de haut en bas et d'arrière 

en avant, appliqué d'abord sur le bord supérieur du faisceau 

superficiel de la racine postérieure de la cinquième paire, 

puis sur la racine antérieure qu'il croise. Il sort du crâne 

avec le nerf maxillaire et se divise alors en deux rameaux, 

l'un supérieur et l'autre inférieur. 

De son bord postérieur, au niveau de sa bifurcation, naît 

un filet grêle qui se porte obliquement en dehors et en 

arrière, rampe entre la couche musculaire et le frontal pos

térieur, traverse en diagonale la face externe du temporal sur 

lequel il repose et vient se terminer dans le muscle abais-

seur de l'opercule. 

R a m e a u s u p é r i e u r . (Pl.i, fig.At 42 . ) C'est le plus grêle 

des deux. Il se détache du nerf à sa sortie du crâne, se porte 
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en haut et en avant sous la voûte orbitaire, au-dessus du mus

cle droit supérieur de l'œil, dont il croise la direction, puis, 

arrivé au-dessus du globe oculaire, dans les téguments duquel 

il envoie des filets, il croise le nerf ophthalmique au côté 

externe duquel il était placé, se place au-dessus de lui et, se 

portant de dehors en dedans, pénètre dans un canal osseux 

creusé dans le frontal antérieur, se dirige en avant et vient 

se terminer dans les téguments qui entourent l'orifice de la 

narine. 

Au-dessus du front, il donne un filet qui pénètre dans le 

canal muqueux de cette région. 

Sous la voûte orbitaire, au-dessus des muscles de l'œil, 

après son entrecroisement avec le nerf ophthalmique, il 

reçoit de ce nerf un filet anastomotique. 

R a m e a u i n f é r i e u r . (Pl. 1, fig. 1,13.) Ce rameau, fort long, 

qui par son volume et sa direction semble la continuation du 

nerf, se porte obliquement en avant et en bas dans la cavité 

orbitaire, suivant le même trajet que le nerf maxillaire infé

rieur sur lequel il repose. Parvenu ainsi à la partie posté

rieure et inférieure de l'orbite, il se dirige d'arrière en avant, 

longeant le bord inférieur du nerf maxillaire supérieur, puis, 

arrivé à la partie antérieure et inférieure de la cavité orbi

taire, se porte obliquement en dedans et en haut au-dessous 

de la narine, sur la face postéro-externe du museau, se dirige 

d'arrière en avant dans la membrane qui sépare le frontal 

antérieur du palatin placé en dehors du ptérygo-palatin qu'il 

longe, suit le bord externe du frontal antérieur, monte obli

quement sur la face supérieure de cet os, croise le rameau 

ptérygo-palatin qui lui devient externe et se termine dans la 

peau de l'extrémité de la face supérieure du museau. 

Peu après son origine, le rameau inférieur donne un filet 

long et grêle qui se porte en avant dans les téguments et le 

tissu cellulo-graisseux qui environnent le globe de l'œil. 

A la partie postéro-inférieure de l'orbite, il émet un filet 
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long et grêle qui descend sur les muscles des mâchoires et 

vient se terminer dans la fibreuse buccale, au niveau de la 

commissure labiale. 

Au-dessous. de 'la narine, il donne naissance à un filet 

grêle qui se réfléchit de haut en bas et d'arrière en avant 

pour venir se terminer dans les téguments qui enveloppent 

l'orifice nasal. 

En avant de la narine, il - émet un filet grêle qui se porte 

en avant dans la membrane libro-musculaire qui recouvre le 

palatin. 

C a r p e (Cyprinus carpio). (PL % 4 3 . ) 

Dans la Carpe, le nerf facial, assez volumineux, a la même 

origine que celui du Brochet, se porte obliquement en bas, 

en avant et en dehors, recouvrant la racine antérieure du 

trijumeau, reposant sur la face supéro-externe de son gan

glion et se divise en deux rameaux : un rameau supérieur et 

un rameau inférieur. 

R a m e a u s u p é r i e u r . (PL % 44 . ) En sortant du crâne, le 

rameau supérieur se porte en haut et en avant sous la voûte 

orbitaire,' au-dessus du muscle droit supérieur de l'œil, dont 

il croise la direction, fournit des filets aux téguments et au 

tissu cellulo-graisseux qui enveloppent le globe oculaire, se 

place au-dessus du nerf ophthalmique, pénètre dans un 

canal osseux creusé dans le frontal antérieur, se dirige en 

avant et en dedans, passe au-dessus de la narine et se ter

mine dans les téguments qui recouvrent l'extrémité supé

rieure et antérieure du museau. 

Immédiatement à son origine, le rameau supérieur émet 

un filet très-ténu (PL 2 , 40) qui se porte de bas en haut, s'a

nastomose avec un filet ascendant se détachant de la face 

externe du ganglion du trijumeau, et le rameau grêle qui en 
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résulte chemine de bas en haut sur les méninges et dans la 

graisse jusqu'à la voûte du crâne, où il rencontre un filet 

venant de la racine du nerf pneumo-gastrique, s'anastomose 

avec lui et se porte en avant sur les méninges en donnant 

un filet qui pénètre dans le canal muqueux de la voûte du 

crâne. 

Avant sa sortie du crâne, le rameau supérieur donne nais

sance à un rameau (Pl.% 46) qui se porte en haut et en 

avant dans la masse graisseuse intracrâmenne, s'y répand 

ainsi que sur les méninges, atteint la voûte du crâne et s'a

nastomose avec le rameau que nous venons de voir provenir 

de l'anastomose du pneumo-gastrique avec un filet de ce 

même rameau supérieur (PL 2 , 1 7 ) . 

Sous la voûte orbitaire, il donne un filet qui se porte en 

haut et en dedans, reçoit une anastomose du nerf ophthal-

mique et pénètre dans le canal muqueux du frontal (Pl. 2 , 15). 

R a m e a u i n i é r i e u r . (Pl. 2,18.)Dirigé obliquement en avant 

et en bas et reposant sur la face externe du nerf maxillaire 

inférieur. Parvenu à la partie postéro-inférieure de l'orbite, 

il se divise en deux filets: le filet supérieur se porte en avant 

sous l'œil dans l'atmosphère cellulo-graisseuse de cette région, 

recouvert par la chaîne des os sous-orbitaires dans les canaux 

muqueux desquels il donne des filets grêles qui y pénètrent 

par la face interne,*longe le bord supérieur du nerf maxillaire 

supérieur, puis se porte obliquement en dedans et en haut, 

au-dessousdela narine, dans les tégumentsfibro-musculaires 

qui recouvrent la face supéro-externe du museau. Le filet 

inférieur se porte, en. dehors, et en bas, passe sous le bord 

inférieur du cercle sous-orbitaire, se place sur le muscle 

temporo-rnasséter, où il se divise en deux filets secondaires 

qui se répandent dans la face profonde de la peau qui 

recouvre la région postérieure de la joue, et là s'anastomose 

avec un long filet qui descend du tronc du nerf maxillaire 

inférieur (Pl. 2, 11). 
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B a r b e a u (Barbus fluviatilis). (Pl. 3 , fg. 1, 10.) 

Le nerf facial, peu volumineux, naissant comme celui de la 

Carpe, se porte en bas et en avant, recouvrant la racine anté

rieure et ne tarde pas à se diviser en deux rameaux, un ra

meau supérieur et un rameau inférieur. 

Rameau supérieur. (Pl. 3 , fg.i, 11.) Dirigé d'arrière en 

avant, noyé dans la masse graisseuse qui remplit la cavité 

crânienne, sort du crâne, pénètre dans la région supérieure 

de l'orbite et se jette immédiatement dans le nerf ophthal-

mique avec lequel il se fusionne sous la voûte orbitaire. 

(Pl. 3 , flg. 1 , 12.) 

Dans son trajet intracrânien, il donne de son bord supé

rieur un filet grêle qui se porte en haut et en avant dans la 

graisse et sur les méninges pour s'anastomoser, comme chez 

la Carpe, avec un filet venant de la racine du nerf pneumo

gastrique. (PL 3 , fig. 1 , 1 3 et U.) 

Rameau inférieur. (PL 3 , flg. 1 ,15 . ) Il se porte oblique

ment en bas et en avant appliqué le long du bord antérieur 

du nerf maxillaire inférieur. Parvenu au bord postéro-infé-

rieur de l'orbite, il s'infléchit et se porte en avant dans 

l'atmosphère graisseuse qui est sous le globe de l'œil, caché 

sous les os sous-orbitaires aux canaux muqueux desquels il 

fournit des filets grê les ; il se trouve alors placé au-dessous 

du nerf maxillaire supérieur. Continuant son trajet en avant, 

il émerge du bord antérieur du cercle sous-orbitaire et se 

porte obliquement en dedans et en haut dans la peau qui 

recouvre la face postéro-externe du museau. 

Dans son trajet sous le cercle sous-orbitaire, il donne deux 

filets qui se dirigent de haut en bas sur la masse temporo-

massétérine et se répandent dans la peau de la joue. 
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T a n c h e (Tinca vulgaris). 

Dans la Tanche, le nerf facial, assez fort, naît et se com

porte comme celui du Barbeau jusqu'à sa bifurcation. 

Rameau supérieur. Il se comporte pour sa distribution 

comme celui du Barbeau. 

Dans son trajet intracrânien, il donne de son bord supé

rieur deux filets: Yun se porte en haut et en avant, se répand 

dans la graisse qui remplit la cavité crânienne ainsi que sur 

les méninges, atteint la voûte du crâne, s'anastomose avec le 

rameau ascendant du nerf latéral du pneumo-gastrique qui 

parcourt celte région d'arrière en avant, perfore le crâne et 

se distribue dans la peau et dans les canaux muqueux de la 

région frontale. Vautre filet, qui se porte également en haut 

et en avant dans la graisse intracrânienne, s'anastomose avec 

un filet ascendant de Tophthalmique, donne des ramifica

tions dans la graisse et sur les méninges, perfore la voûte du 

crâne et pénètre dans le canal muqueux de la région frontale. 

Rameau inférieur. Il rappelle exactement celui du 

Barbeau. 

C h e v a i n e (Squalius cephalus). 

Le facial de la Chevaine, assez volumineux, se dirige obli

quement en bas, en avant et en dehors, recouvrant supérieu

rement la racine antérieure et la croisant inférieurement en 

se relevant pour se placer en dessus-de l'origine de l'ophlhal-

mique, puis se partage en deux rameaux. 

Rameau supérieur. Il se porte d'arrière en avant au-

dessus du nerf ophthalmique, noyé dans la graisse qui remplit 
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N a s e (Chondrostoma nasus). 

Sous le rapport de l'origine et du trajet de ses deux rameaux 

supérieur et inférieur, le facial du Nase ne diffère pas de celui 

du Barbeau. 

la cavité crânienne, sort du crâne avec le nerf ophthalmique, 

se porte en haut et en avant sous la voûte orbitaire, pénètre 

dans un canal osseux creusé dans le frontal antérieur, en 

sort en arrière de la narine et se jette dans le nerf ophthal

mique, avec lequel il se fusionne. 

Dans son trajet intracrânien, il donne de son bord supé

rieur un filet qui, se dirigeant en haut et en arrière, s'unit à 

un filet anastomotique qui, du nerf ophthalmique, s'élève 

vers lui et se comporte ensuite comme le premier filet intra

crânien de la Tanche pour se distribuer dans la peau et dans 

les canaux muqueux de la région frontale. 

R a m e a u i n f é r i e u r . Il se porte obliquement en b'as et en 

avant, le long du tronc commun des maxillaires, puis s'accole 

au côté externe du nerf maxillaire supérieur à son émergence 

du tronc commun, se porte avec lui d'arrière en avant sous 

la fibreuse qui forme le plancher de l'orbite, et là se divise 

en deux rameaux : Y un continue sa marche en avant et se 

termine dans la peau qui recouvre la face latérale et anté

rieure du museau; . Y autre se relève et se dirige obliquement 

en haut et en avant, se place au-devant du nerf maxillaire 

supérieur dont il croise obliquement la direction, passe sous 

la narine, où il reçoit l'anastomose du rameau ptérygo-palatin, 

donne un filet aux téguments de la narine, continue son trajet 

en bas et en avant et se termine dans la peau de là face supé

rieure et antérieure du museau. 
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B r è m e (Abramis brama). 

Le nerf facial de la Brème est identique à celui delà Che

vaine depuis son origine jusqu'à sa bifurcation. 

Rameau supérieur. Même trajet et même terminaison 

que celui de la Chevaine. 

Rameau inférieur. Longeant le bord antérieur du tronc 

maxillaire, se porte obliquement en avant et en bas dans le 

tissu cellulo-graisseux qui garnit la portion postéro-infé-

rieure Ile l'orbite, émet successivement dans ce trajet deux 

filets qui se dirigent obliquement en avant et en dehors dans 

les téguments d'enveloppe du globe de l'œil, s'infléchit pour 

se placer sous la chaîne des os sous-orbitaires, se porte obli

quement en dehors et en bas, émerge de la partie inférieure 

du cercle orbitaire, se place sur la face externe du muscle 

temporo-masséter et se divise en filets qui se répandent dans 

la face profonde de la peau qui recouvre la région postérieure 

de la joue. 

C'est donc à tort que STANNIUS ( 1 ) dit que dans la Brème et 

la Carpe les rameaux maxillaires et le rameau buccal forment, 

en sortant du ganglion du trijumeau, un tronc commun qui 

se divise en trois rameaux: maxillaire supérieur, maxillaire 

inférieur, rameau buccal, et que, dans les Cyprins, le rameau 

buccal est représenté par quelques filets grêles du maxillaire 

supérieur. 

M e r l a n n o i r (Gadus carbonarins). (PL 5, 43.) 

Chez le Merlan noir, le nerf facial, depuis son origine jus

qu'à sa bifurcation, rappelle celui de la Perche, 

(1 ) Loc. cit., p . 4 1 . 
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Rameau supérieur. (Pl. 5 , 1 4 . ) Il se porte d'arrière en 

avant dans la cavité orbitaire, placé au côté externe du nerf 

ophthalmique, passe au-dessus des muscles de l'œil dont il 

croise la direction, se dirige de dehors en dedans en croi

sant le nerf ophthalmique sur lequel il passe, donne de son 

bord supérieur un filet pour les canaux muqueux de la ré

gion frontale, se place au bord interne'du nerf ophthalmique 

et s'engage avec lui sous le frontal. En sortant de ce canal 

osseux, il longe le bord interne de l'ophthalmique, puis le 

croise en passant au-dessus de lui et se termine dans les té

guments fibreux de l'extrémité supérieure du museap. 

A. son origine, il émet un filet grêle qui se porte de bas en 

haut à la rencontre d'un filet naissant du rameau inférieur 

du facial, et il en résulte un rameau grêle qui se porte de bas 

en haut dans là graisse de l'intérieur de la cavité crânienne 

et sur les méninges auxquelles il donne des filets, atteint la 

voûte du crâne, perfore le pariétal, fait un coude, se porte 

d'avant en arrière, devient sous-cutané et se termine dans 

la peau qui recouvre la région occipitale (Pl. 5, 15) . 

A la partie supérieure et postérieure de la cavité orbitaire, 

il donne de son bord inférieur un rameau qui se divise bien

tôt en deux filets secondaires; l'un des filets se porte en de

hors et en bas dans les téguments d'enveloppe de l'œil; 

l'autre se rend à la face inférieure du frontal qu'il perfore 

pour émerger à sa face supérieure, se porte d'arrière en 

avant sur les téguments qui recouvrent le museau et se ter

mine dans la peau supéro-externe de l'extrémité du museau. 

Rameau inférieur. (P¿. 5 ,16 . ) Il se porte en dehors et en 

bas à la région postéro-inférieure de l'orbite, longe le bord 

antérieur des muscles temporo-massétérins, s'engage sous le 

cercle sous-orbitaire, puis en émerge au-dessous de l'œil, se 

répand dans la peau de la joue et se termine dans les tégu

ments qui recouvrent la région ptérygoïdienne. 

En arrière de l'œil, il donne des filets qui se portent dans 
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le tissu cellule-graisseux et les enveloppes du globe ocu

laire. 

Peu après son origine, il donne de son bord postérieur un 

filet qui, dirigé en arrière et en haut, longe le bord inférieur 

de l'os frontal postérieur, perfore cet os et pénètre dans les 

canaux muqueux de la région postérieure et supérieure de 

la tête. 

P e r c h e (Perça fiuviatilis). (Pl. 4 , 1 3 . ) 

Dans la Perche, le nerf facial, volumineux, a la même ori

gine que celui du Brochet, se dirige obliquement en bas et 

en avant, recouvrant la racine antérieure et se divise égale

ment en deux rameaux: 

Rameau supérieur. (Pl. À, 14.) Il se porte au-dessus du 

nerf opbthalmique et pénètre avec lui dans l'orbite, se dirige 

obliquement en haut et en avant sous la voûte orbitaire, dans 

la masse cellulo-graisseuse qui entoure l'œil, et se jette dans 

le nerf ophthalmique avec lequel il se fusionne. 

Dans son trajet intracrânien, il donne de son bord supé

rieur «m filet grêle (Pl. 4 , 1 5 ) qui se porte en haut et en arrière 

vers la partie supérieure et postérieure de la cavité crânienne, 

cheminant dans la masse graisseuse qui remplit le crâne, re

çoit un filet anastomotique de la racine du nerf latéral du 

pneumo-gastrique, et le rameau grêle qui en résulte s'é

chappe du crâne par un trou de l'interpariétal. 

A sa sortie du crâne, ce rameau (nerf latéral des auteurs) 

est tout à fait superficiel et logé sous la peau dans la couche 

celluleuse qui recouvre les muscles de là nuque; il se dirige 

en haut et en arrière et ne tarde pas à se bifurquer. Le filet 

supérieur de cette bifurcation (Pl. 4 , 1 6 ) se porte vers la ré

gion dorsale, continue sa marche d'avant en arrière, chemi

nant à la partie supérieure du dos où il se trouve immédia-
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tement sous la peau le long du bord externe du muscle grêle 

supérieur, atteint la base de la nageoire dorsale et se place 

alors sous les petits muscles destinés à la mouvoir, redevient 

superficiel entre les deux nageoires, plonge de nouveau sous 

les muscles de la seconde nageoire dorsale, redevient super

ficiel à l'extrémité postérieure de cette nageoire, et continue 

sa marche en arrière en diminuant progressivement de gros

seur jusqu'à la queue, où il se termine en s'atténuant. Dans 

tout son trajet, il reçoit des filets anastomotiques de chaque 

nerf spinal et dans son passage sous les nageoires dorsales, 

il donne de son bord supérieur de petits filets capillaires qui 

pénètrent dans les muscles moteurs des nageoires. Le filet 

inférieur (PL 4 , 1 7 ) , également superficiel, se porte de haut 

en bas sous la peau, puis se place sous la ceinture scapu-

laire et s'y anastomose avec un filet ascendant du nerf laté

ral du pneumo-gastrique. 

R a m e a u i n f é r i e u r . I l .se porte obliquement en bas et en 

avant en croisant obliquement la direction du tronc commun 

des maxillaires, puis se place le long du bord externe du nerf 

maxillaire supérieur, s'engage sous le cercle des os sous-

orbitaires auxquels il donne des filets pour leurs canaux mu-

queux, contourne le bord postérieur et inférieur de l'œil, 

noyé dans la graisse de cette région, envoie une branche 

anastomotique au nerf maxillaire supérieur en passant avec 

lui sous le bord inférieur de l'œil, s e rélève en avant du globe 

oculaire, se porte obliquement en haut, en avant et en de

dans, au-dessus du nerf ptérygo-palatin et se termine comme 

lui dans les téguments de la narine. Dans son trajet à la par

tie postéro-inférieure de l'orbite, il donne un filet qui émerge 

du bord inférieur du cercle sous-orbitaire et se porte en bas 

et en avant dans la peau qui recouvre la face supérieure du 

muscle temporo-masséter. 

Ce rameau latéral est inexactement représenté dans la figure 

http://Il.se
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qu'en donnent CUVIER et VALENCIENNES dans leur Atlas (1) 

et qui est reproduite par OWEN (2) et par GEGENBAUR (3). Ils 

le figurent volumineux tandis qu'il est grêle, et le font naître 

du faisceau postérieur de la racine postérieure, qui d'après ce 

dessin semble constituer la branche operculaire. 

L'origine attribuée à ce rameau par OWEN concorde avec 

cette figure et se trouve inexacte, puisqu'il dit : «L'arrière-

branche de la cinquième paire se divise; une partie descen

dant au nerf operculaire, l'autre partie montant au nerf 

latéral. » 

L o t e (Gadus Iota). (PL 6, 10.) 

Le nerf facial de la Lote est assez fort, naît des parois 

ventriculaires, au-dessus de la racine postérieure du triju

meau, et se divise en deux rameaux avant de sortir du crâne. 

Rameau supérieur. ( P / ; 6 , l l . ) Il se porte en avant dans 

la cavité orbitaire, où il se place au-dessus du nerf ophthal-

mique, se dirige de dedans en dehors et passe dans la bou

tonnière formée par l'écartement des fibres de ce nerf, conti

nue sa marche en avant et se termine dans les téguments du 

museau, après avoir fourni un filet aux téguments de la 

narine. 

Dans son trajet sous la voûte orbitaire, il donne un long 

filet grêle qui se rend dans les canaux muqueux de la région 

frontale. 

Rameau inférieur. (PL 6 , 1 2 . ) Il se porte en bas et en 

avant en longeant la face externe du tronc commun des maxil

laires, s'engage sous le cercle sous-orbitaire et ne tarde pas 

à en émerger pour se répandre dans la peau de la région 

postéro-supérieure de la joue ainsi que dans celle de la ré

gion sous-orbitaire. 

( 1 ) Loc. cit., planche v i , flg. v. 

(2) Loc. cit., p. 304, flg. 203 . 

(3) Loc. cit., p. 700, flg. 245. 
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R A M E A U L A T É R A L 

Dans tous les Poissons que nous avons étudiés, le nerf 

facial fournit un rameau qui s'élève dans la cavité crâ

nienne et en ressort pour se répandre dans les canaux mu-

queux de la tête ou dans la peau et les muscles du tronc. 

Ce rameau fait défaut chez la Lote, et il est remplacé par 

un tronc qui naît du ganglion du trijumeau, rameau latéral, 

découvert par W E B E R (1), qui le décrit ainsi : «Nervi céré

brales, trigeminus et vagus piscium more nervorum spinalmm 

duabus radicibus incipiunt, in gang lia intumescunt, et ad 

ipsos superiorum exiremiiatum musculos ramos mittunt, quod 

in animalibus perfeclioribas nunquam observatur. 

<a Nervi duo longi latérales piscium, a nervo vago orientes, 

quibiis in Siluro glane et Gado Loia duo alii a nervo trigemino 

editi accedunt, pinnœ dorsali et caudali destinati sunt. Alius 

ramus nervi vagi ad pinnam pectoralem accedil. » 

L'analogie qui existe entre ce rameau et celui que nous 

avons décrit avec le facial de la Perche , me fait placer ici sa 

description comme se rattachant à un m ê m e système de 

branches nerveuses. 

Chez la Lote, le rameau latéral est un tronc volumineux 

qui naît par deux fortes racines : une superficielle, émergeant 

du tronc maxillo-hyoïdien à la base du ganglion ; Vautre pro

fonde, plus volumineuse, naissant du bord externe du fais

ceau profond du plexus ganglionnaire du trijumeau, au ni

veau du bord postérieur et moyen du ganglion. Cette racine 

s'infléchit de suite pour se porter de bas en haut, en Rappli

quant sur la face externe de la masse ganglionnaire. 

Le tronc ainsi constitué s'élève verticalement dans la ca

vité crânienne en se portant légèrement en arrière et en de-

(1) Loc. CU., p . S/7. 
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hors, puis fait un coude brusque et se dirige en arrière, 

atteint la voûte du crâne qu'il perfore, se porte alors en de

hors et en arrière, donne des filets à la peau et aux canaux 

muqueux occipitaux, puis ne tarde pas à se diviser en deux 

rameaux, l'un supérieur, l'autre inférieur. 

Le bord antérieur et inférieur de la partie ascendante de 

ce tronc donne naissance à un filet grêle qui se porte en 

avant et en dedans, en croisant la direction du ganglion, et 

vient s'anastomoser avec le nerf ophthalmique. 

Du bord antérieur et supérieur de ce même tronc ascen

dant, mais au niveau du coude qu'il fait pour se porter en 

arrière, naît un filet grêle se rendant en avant et en dedans, 

croisant le tronc commun des maxillaires et venant s'anasto

moser avec le rameau supérieur du facial. 

Par son bord postérieur, cette portion ascendante du 

tronc du rameau latéral reçoit un filet anastomotique du nerf 

latéral du pneumo-gastrique. 

Revenons maintenant à la division du tronc en deux 

rameaux. 

Le r a m e a u s u p é r i e u r (Pl. 6, 19), après sa sortie du 

crâne, se place sous la peau dans le sillon des muscles longs 

et chemine ainsi le. long de la partie supérieure du dos, situé 

immédiatement sous la peau dans la région dépourvue de 

nageoires dorsales, et placé sous les petits muscles des na

geoires dans les points où elles existent. Dans tout son tra

jet, il reçoit du rameau dorsal de chaque nerf spinal des 

filets anastomotiques. Le nerf ainsi constitué fournit des filets 

grêles à la peau du dos dans les points où il n'existe point de 

nageoires ; dans la région des nageoires, il donne des filets 

ténus dans les muscles des nageoires, et devant chaque rayon 

de nageoire, il s'élève jusqu'à son sommet m filet capillaire 

compris entre les deux feuillets de la peau de la nageoire. 

Parvenu au niveau de la nageoire caudale, le rameau Jaléral 

s'anastomose avec tous les rameaux des nerfs spinaux, de 
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sorte qu'il en résulte un plexus nerveux dans lequel il est 

impossible de le distinguer. 

Le r a m e a u i n f é r i e u r (PL 6 , 2 0 ) , placé également sous la 

peau et reposant aussi sur la masse musculaire qui s'insère 

à l'occiput, se porte en bas et en arrière, se place sous le 

bord postérieur de la ceinture scapulaire, qu'il contourne, et 

y reçoit un filet anastomo tique du nerf latéral du pneumo

gastrique, arrive en avant de la nageoire pectorale, envoie un 

rameau anastomotique au premier nerf spinal qui se rend à 

la nageoire, puis continue à descendre sous la peau en avant 

de la nageoire pectorale et se divise en deux rameaux qui 

s'anastomosent avec les deuxième et troisième nerfs spinaux 

qui se rendent dans la nageoire jugulaire. Peu après leur ori

gine, le rameau supérieur et le rameau inférieur s'envoient 

mutuellement des filets qui les font communiquer ensemble. 

Ce rameau dorsal, issu du trijumeau ou du facial, n'ap

partient pas à tous les Poissons que nous avons examinés, et 

chez ceux qui le possèdent, nous le voyons offrir des dimen

sions extrêmement variables. Ainsi, il est bien développé 

chez la Lote, moins chez la Perche , il manque complète

ment chez le Brochet, les Cyprins, le Grondin, l'Alose; il est 

à l'état rudimentaire chez le Merlan noir. 

DESMOULINS ( 1 ) , qui décrit ce nerf chez les Gades, lui 

donne le nom de ptéry go-dorsal et n'en indique pas l'ori

gine précise. 

CUYIER et YALENCIENNES ( 2 ) l'appellent nerf dorsal et ne 

mentionnent nullement de quel point il naît. Ils disent l'avoir 

rencontré dans la Lote, la Perche, la Carpe, et que celui de 

la Carpe ne naît que de la dixième paire, et non de la cin

quième. 

Ils commettent là une double erreur. Le rameau dorsal 

n'existe pas chez la Carpe. Le rameau ascendant de la cavité 

(1) Loc. cil., p. 369. 

(2) Loc. cil., p. 325. 
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crânienne que Fon y rencontre, vient du trijumeau et non du 

pneumo-gastrique et ne se porte pas en arrière sur le dos, 

mais en avant dans les enveloppes du cerveau et les canaux 

muqueux de la tête. 

OWEN (1) reproduit la même erreur en avançant que dans 

la Carpe le nerf vague forme principalement le nerf latéral. 

Dans ses Leçons d'Anatomie comparée, CUYIER (2) décrit 

un rameau dorsal de la cinquième paire et ne fait pas mention 

des rameaux ascendants du facial qui se distribuent aux mé

ninges et pénètrent dans les canaux muqueux. 

SIEBOLD et STANNIUS (3), M . MILNE-EDWARDS (4), GEGEN-

BAÏÏR (5), qui mentionnent succinctement le tronc latéral et 

les rameaux qui se distribuent dans la cavité crânienne, énon

cent brièvement qu'il part du plexus du trijumeau. 

STANNIUS (6) dit que dans lesGades, le nerf latéral naît du 

plexus ganglionnaire par deux cordons distincts, dont il n'in

dique pas la source, et que les branches qui se rendent dans 

la graisse qui garnit l'intérieur du crâne naissent du plexus 

ganglionnaire avant sa sortie du crâne. 

- Comme nous l'avons vu, c'est du rameau supérieur du fa

cial que naissent les branches ascendantes intracrâniennes. 

M. JOBERT (7) confond sous une même dénomination de 

nerf latéral, ce nerf et les filets crâniens du facial. 

En résumé, dans les Poissons que nous avons étudiés, le 

système de branches anastomotiques du facial ou du triju

meau avec le pneumo-gastrique s'élevant dans la cavité crâ

nienne, fournit des rameaux qui se perdent dans les méninges 

et dans la masse graisseuse qui enveloppe les centres nerveux, 

(1) Loc. cit., p. 303. 

{2) Loc. cit., p. 2 i l . 

(3) Loc. cit., p. 73 . 

(4) Loc. cit., p. 243 . 

(5) Loc. cit., p. 701 . 

(6) Loc. cit., p. 47 et 50. 

(7) Loc. cit., p. S I . 
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A P E R Ç U G É N É R A L D E L A DISTRIBUTION 

DES N E R F S TRIJUMEAU E T FACIAL. 

Si nous récapitulons très-sommairement la distribution 

anatomique du nerf trijumeau, nous voyons qu'il est composé 

d'éléments moteurs et sensitifs; qu'il naît des côtés du 

bulbe par deux racines, une antérieure et une postérieure, 

qui se réunissent en un plexus ganglionnaire; que de ce 

ganglion s'échappent les branches ophthalmique, maxillaires, 

mandibulo-hyoïdienne, sphéno-palatine, et récurrente chez 

les Poissons qui possèdent ce rameau. 

La branche ophthalmique se distribue aux membranes en

veloppantes du globe oculaire, à l'iris, à la peau de la région 

frontale et à celle du museau, aux téguments qui entourent 

l'orifice nasal. 

ha branche maxillaire supérieure se répand dans la peau 

de la joue, dans les tissus du museau et de la lèvre supérieure, 

dans la muqueuse buccale-. 

La branche maxillaire inférieure innerve les muscles des 

mâchoires, la peau de la joue et de la région temporale, l'ar

ticulation du suspensorium avec la mâchoire inférieure et la 

peau qui recouvre la face externe de cel le-ci , les canaux mu-

ou bien ils traversent le crâne et se distribuent à la peau et 

aux canaux muqueux de la tête, ou bien encore, ne limitant 

plus leur action à la région de la tête, ils prennent un plus 

grand développement, sortent du crâne, s'anastomosent le 

long du dos avec les nerfs spinaux et se distribuent aux 

nageoires. 
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queux delà mâchoire inférieure, la muqueuse buccale et celle 

de la lèvre inférieure. 

La branche mandibule-hyoïdienne répand ses filets dans la 

peau de la joue et du museau, dans les muscles et les canaux 

muqueux de l'opercule, dans les téguments qui unissent et 

recouvrent les pièces operculaires, dans l'appareil branchios-

tège, dans la peau de la face externe et inférieure de la mâ

choire inférieure, dans ses canaux muqueux et les tissus de 

sa symphyse, dans les muscles unissant entre elles ses deux 

branches, dans les muscles génio-hyoïdiens, dans la muqueuse 

du plancher buccal, dans le barbillon de la mâchoire infé

rieure de la Lote. 

La branche sphéno-palatine se rend dans les tissus fibro-

musculaires constituant la voûte palatine, dans la muqueuse 

de cette région, ainsi que dans celle de la lèvre supérieure, 

dans les barbillons des Cyprins. 

Le nerf facial naît isolément des côtés du bulbe, au-des

sus de la racine postérieure du trijumeau, se distribue aux 

méninges, à la peau et aux canaux muqueux du sommet de 

la tête et de la région sous-orbitaire, aux téguments d'enve

loppe de l'œil et de l'orifice nasal, à la peau et aux téguments 

fibro-musculaires du museau, aux muscles peauciers de la 

joue, et chez la Perche, à la peau de la région dorsale et aux 

muscles des nageoires dorsales. 
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P L A N C H E I . ? 

FIG. 1 . — Nerfs trijumeau et facial du Brochet 

(Esox lucius). 

1 , ophthalmique; 2 , c i l ia ire; 3 , maxillaire supérieur; 4 , rameau 

ptérygo-palat in ; 5, rameau b u c c a l ; 6, maxillaire inférieur; 7, 

rameau supérieur t e r m i n a l ; 8, rameau inférieur terminal; 9, 

son anastomose avec l 'hyo ïd ien; 1 0 , temporo-massétérin; 11 , 

facial; 1 2 , son rameau supérieur; 1 3 , son rameau inférieur ; 14 , 

mandibulo -hyo ïd ien; 15, dentaire; 1 6 , mandibulaire; 17 , hyoï

d ien; 1 8 , sphéno-palat in ; 1 9 , adducteur de l'arcade ptérygo-

tympanique ; 2 0 , operculaire ; 2 1 , son anastomose avec le rameau 

operculaire du pneumo-gastr ique ; 2 2 , rameau du mandibulaire ; 

a, ner f acoust ique . 

F I G . % — Mâchoire inférieure du Brochet 

vue par dessous, 

1 , rameau infér ieur terminal du maxillaire inférieur; 2 , hyoïd ien; 

S, anastomose d u maxillaire inférieur d'un côté avec l'hyoïdien 

du côté opposé ; 4 , entrecroisement des deux rameaux maxillaires. 

FIG. 3 , — N e r f ophthalmique et rameau supérieur 

du facial du Brochet vus en dessus. 

1 , ophthalmique; 2 , ci l iaire et son anastomose avec l e moteur 

oculaire c o m m u n , c ; 3 , rameau supérieur du facial; 4 , rameau 

inférieur d u fac ia l ; 5, r a m e a u operculaire ; 6 , abducteur de 

l'arcade p térygo- tympanique ; a, nerf optique; b, lobe optique. 
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P L A N C H E II . 

FIG>. 1. — Nerfs trijumeau e t facial de la Carpe 

(Cyprinus carpio). 

1 , ophthalmique -, 2, c i l ia ire ; 3 , maxil laire s u p é r i e u r ; 4 , rameau 

p térygo-pa la t in ; 5 , rameau b u c c a l ; 6, maxil laire inférieur ; 7, 

son rameau supérieur terminal ; 8, s o n r a m e a u inférieur termi

nal ; 9, s o n anastomose a v e c l ' h y o ï d i e n ; 1 0 , rameau ascendant 

intracrânien provenant d u facial et d u g a n g l i o n ; 1 1 , anastomose 

du maxil laire inférieur a v e c le facial ; 1 2 , temporo-massétérin ; 

1 3 , f a c i a l ; 1 4 , son r a m e a u supérieur ; 1 5 , son anastomose avec 

l 'ophthalmique; 16 , son r a m e a u intracrânien ; 1 7 , anastomose de 

ce rameau avec le filet du nerf latéral d u p n e u m o - g a s t r i q u e , a; 18 , 

rameau inférieur du fac ia l ; 19, m a n d i b u l o - h y o ï d i e n ; 2 0 , dentaire; 

21 , mandibulaire ; 2 2 , h y o ï d i e n ; 2 3 , sphéno-pa la t in ; 2 4 , son 

anastomose a v e c le r a m e a u b u c c a l ; 25 , adducteur de l 'arcade 

ptérygo- tympanique ; 2 6 , operculaire ; 2 7 , son anastomose avec 

le rameau operculaire du pneumo-gastr iqt ie ; 2 8 , rameau récur

rent de la base du crâne ( l 'acoust ique a é t é enlevé) ; b, pneumo

gastrique. 

P L A N C H E III . 

F I G . 1 . — Nerfs trijumeau et facial du Barbeau 

(Barbus fluviatilis). 

1 , ophtha lmique; 2, c i l i a i r e ; 3 , maxi l la ire s u p é r i e u r ; 4 , son 

anastomose a v e c l ' ophtha lmique; 5, maxi l laire infér ieur; 6 , son 

rameau supérieur terminal ; 7, son r a m e a u inférieur terminal ; 8, 

son rameau h y o ï d i e n ; 9, t emporo-massétér in ; 1 0 , fac ia l ; 1 1 , son 

rameau supér ieur; 1 2 , s o n anastomose a v e c l 'ophtha lmique; 

1 3 , son r a m e a u a s c e n d a n t i n t r a c r â n i e n ; 14 , son anastomose 

avec le filet du nerf latéral du pneumo-gas tr ique , a; 1 5 , rameau 

inférieur d u facial ; 1 6 , mandibu lo -hyo ïd i en ; 1 7 , dentaire ; 18 , 

mandibulaire ; 19 , h y o ï d i e n ; 2 0 , s p h é n o - p a l a t i n ; 2 1 , adducteur 

de l 'arcade p t é r y g o - t y m p a n i q u e ; 2 2 , o p e r c u l a i r e ; 2 3 , son 

anastomose avec le r a m e a u operculaire du pneumo-gas tr ique ; 24, 

rameau récurrent de la base du crâne ; 2 5 , anastomose du buc

cal a v e c le sphéno-palat in ; b, p n e u m o - g a s t r i q u e ; c, acoustique 

relevé. 
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FIG. 2 . — Encéphale du Barbeau vu par sa face 

inférieure. 

1, mandibulo-hyoïd ien ; 2 , sphéno-palatin -, 3, récurrent de la 

base du crâne ; 4 , filets d e l'acoustique traversant le récurrent; 

5, fa isceau du récurrent s e rendant dans le pneumo-gastrique, 

a ; 6 , faisceau d u récurrent passant sous l e pneumo-gastrique 

et se rendant a u premier nerf spinal, &. 

P L A N C H E IV. 

Nerfs trijumeau et facial de la Perche (Perça fluviatilis). 

1 ophtha lmique; 2 , ciliaire ; 3 , maxillaire supérieur; 4 , rameau 

ptérygo-palat in ; 5 , rameau buccal ; 6, maxillaire inférieur; 7, 

son rameau supérieur terminal ; 8 , son anastomose avec le 

denta ire ; 9, s o n rameau inférieur terminal ; 1 0 , son anasto

mose a v e c le mandibulaire ; 1 1 , son rameau hyoïdien ; 1 2 , 

temporo-rnassétérin ; 1 3 , facial ; 14 , son rameau supérieur s'a-

nastomosant a v e c l 'ophthalmique ; 1 5 , son rameau ascendant 

intracrânien s 'anastomosant avec l e filet du nerf latéral du 

pneumo-gastr ique , a; 1 6 , son rameau dorsal s'anastomosant 

avec les nerfs rachidiens ; 17 , son rameau sous-scapulaire s'a

nastomosant a v e c le nerf latéral du pneumo-gastrique ; 18, man-

dibulo-hyoïdien ; 1 9 , dentaire; 20, mandibulaire ; 2 1 , hyoïdien; 

2 2 , sphéno-pa la t in ; 2 3 , operculaire ; 24, son anastomose avec 

le r a m e a u operculaire du pneumo-gastrique. 

PLANCHE Y. 

Nerfs trijumeau et facial du Merlan noir 

(Gaclus carbonarms). 

1 , o p h t h a l m i q u e ; 2 , c i l ia ire ; 3 , cordon supérieur du maxil

laire supérieur ; 4 , cordon inférieur du maxillaire supérieur; 5, 

rameau ptérygo-pa la t in ; 6 , rameau buccal ; 7, son anastomose 

avec le s p h é n o - p a l a t i n ; 8 , maxillaire inférieur; 9, son rameau 

terminal supér ieur; 10 , s o n rameau terminal inférieur; 1 1 , son 

anastomose avec l 'hyo ïd ien ; 1 2 , temporo-rnassétérin ; 1 3 , facial ; 
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1 4 , son r a m e a u supérieur ; 1 5 , son filet in tra -crân ien ; 1 6 , son 

rameau inférieur ; 1 7 , mandibu lo -hyo ïd i en ; 1 8 , mandibulo-den-

taire ; 1 9 , son anas tomose avec le maxi l la ire inférieur ; 2 0 , hyoï

d i e n ; 2 1 , sphéno-palat in- , 2 2 , adducteur de l 'arcade ptérygo-

tympanique ; 2 3 , opercula ire ; a, nerf acoust ique ; b, nerf 

pneumo-gastr ique . 

PLANCHE VI. 

Nerfs trijumeau et facial de la Lote (Gadtis Iota). 

1, ophtha lmique; 2 , maxil laire supér i eur ; 3, r a m e a u ptérygo-

palat in; 4 , rameau b u c c a l ; 5, maxil laire inférieur ; 6 , son rameau 

supérieur terminal ; 7 , s o n rameau inférieur t e r m i n a l ; 8 , son 

anastomose a v e c l e mandibulo-denta ire ; 9, son anastomose 

avec l ' h y o ï d i e n ; 10 , f a c i a l ; 1 1 , son rameau s u p é r i e u r ; 1 2 , son 

rameau in fér i eur ; 1 3 , m a n d i b u l o - h y o ï d i e n ; 1 4 , mandibulo-

denta ire ; 1 5 , h y o ï d i e n ; 1 6 , sphéno-palat in ; 1 7 , opercu la ire ; 

18 , rameau latéral ; 1 9 , son rameau dorsa l ; 2 0 , s o n rameau 

inférieur s e rendant aux nageo ires . 



C O N T R I B U T I O N 

A 

L'ÉTUDE DU CAMPHRE 
E T D ' U N CERTAIN NOMBRE- D E S E S DÉRIVÉS 

P A R 

M . A . H A L L E R 

DOCTEUR Ê S SCIENCES 

PHARMACIEN D E L " CLASSE, CHEF D E S TRAVAUX CHIMIQUES E T CHARGE DU COURS 

D'ANALYSE A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE D E NAKCÏ 

INTRODUCTION 

Un des problèmes les plus délicats de la chimie est celui 

de la recherche de la constitution et de là fonction des corps. 

Pour arriver à ce but, on tend à multiplier les dérivés aux

quels ils donnent naissance. Soumettre les corps à l'influence 

des agents les plus divers, dans les conditions les plus variées, 

et étudier les composés qui surgissent, tels sont les moyens 

employés par le chimiste pour arriver à connaître la consti

tution et la fonction des molécules complexes qui résultent 

des forces de la nature. 

Malgré les expériences multiples auxquelles ils ont été 

soumis, certains corps ont été rebelles à ce genre de déter

mination. Parmi ceux-ci on peut citer le camphre. A quoi 

tient cette difficulté? Dans mes études, je fus frappé du 

nombre relativement restreint de dérivés de ce corps, et 
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comme je le disais tout à l'heure, un des moyens employés 

par le chimiste pour arriver à connaître la constitution d'une 

molécule consiste à en multiplier les dérivés. 

Je n'ai pas la prétention d'avoir résolu le problème par 

l'étude des composés nouveaux qui font l'objet de ce travail, 

je me borne simplement à apporter ma pierre à l'édifice. 

Les dérivés sulfocarbonés, cyanés, si féconds en isomères, 

jouent un grand rôle en chimie organique. La classe de ces 

composés n'est nullement représentée parmi les corps qui 

dérivent du camphre. 

En raison des allures toutes spéciales de C l 0 H 1 6 O on pou

vait s'attendre à avoir des résultats originaux en faisant des 

essais dans ce sens. Mes prévisions se sont réalisées et j'expo

serai dans ce travail un certain nombre de corps nouveaux 

qui viennent combler en partie les lacunes signalées. 

Dans cette énumération, je suivrai en quelque sorte l'ordre 

chronologique de mes essais. Je commencerai par exposer 

les premières tentatives faites pour arriver à l'obtention d'un 

dérivé cyané du camphre, et les procédés qui m'ont permis 

de préparer le camphre iodé. J'aborderai ensuite la prépa

ration du camphre cyané, avec les corps auxquels il donne 

naissance. Je continuerai par l'action du sulfure de carbone, 

du chloroforme sur le mélange de camphre sodé et de bor-

néoî sodé, et je terminerai-par un aperçu succinct des hypo

thèses qui ont cours sur la constitution du camphre et de 

ses principaux dérivés. 

Ce travail comprendra donc quatre chapitres. 

Dans la première partie, j'étudierai le camphre iodé et ses 

procédés de préparation. 

Dans le second chapitre, je ferai l'exposé et l'étude des 

principaux composés qu'on obtient dans l'action du cyano

gène sur le mélange de camphre sodé et de bornéol sodé. 

Je traiterai ces corps dans l'ordre suivant : 

1 . Camphre cyané avec son dérivé brome. 
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H I S T O R I Q U E 

Énumérer les nombreux travaux dont le camphre a été 

l'objet, ce serait faire en quelque sorte l'histoire de la chimie. 

Je me bornerai à citer les principaux. 

Les premiers en date sont ceux de LÉMERY qui, déjà en 

1 7 6 5 , observa la formation de l'acide camphorique, mais le 

confondit avec le camphré. KOSEGARTEN ( 1 ) , en 1 7 8 5 , obtint 

le même acide par l'action de l'acide azotique sur le camphre, 

mais ce n'est que plus tard que BOUTLLON-LAGRANGE ( 2 ) , 

BRANDES ( 3 ) en étudièrent les propriétés. T H . DE S A U S 

SURE ( 4 ) , en 1 8 2 0 , et LIEBIG ( 5 ) , en 1 8 3 1 , firent les premiers 

(1) K O S E G A R T E N , Dissert, de Camphora Gœttingen, 1785. 

(2) B O U I L L O N - L A G R A N G E , Annales de chimie et de physique ( l r e série), 

t. XXII, p. 153, et t. XXVII, p. 19 et 221. 

(3) B R A N D E S , Arch. depharpi., t. IX, p. 167. 

(4) T H . D E S A U S S U R E , Annales de chimie et de physique (2 E série), t. XIIÎ, 

p. 275. 

(5) LIEBIG, Annales de chimie et de physique (2E série), t. XLY1I, p. 95. 

% Un corps répondant à G " H 1 9 A z O î et qu'on peut consi

dérer comme un éther cyanique du bornéol plus une molécule 

d'eau. 

3 . Matière colorante rouge. 

4 . Acide hydroxycamphocarbonique, produit dérivé du 

camphre cyané, avec un certain nombre de ses sels. 

Dans le troisième chapitre, j'étudierai l'action du sulfure 

de carbone sur le camphre sodé et je donnerai la formule 

d'un nouveau dérivé sulfuré du camphre. 

Le chapitre quatrième comprendra l'étude de l'action du 

chloroforme sur le mélange sodé et deux mots sur un com

posé moléculaire du camphre et de l'acide cyanhydrique. Je 

terminerai par la discussion des formules de constitution 

du camphre. 
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essais d'analyse du camphre. Le premier arriva à la for

mule C 7 H 1 2 0 et le second à C 1 2 H 1 8 0 ou n C 1 2 H 1 8 0 . C'est à 

M . DUMAS (1) que revient l'honneur d'avoir établi définitive

ment la formule de ce corps, en se basant sur de nombreuses 

analyses et sur sa densité de vapeur. Dans son travail sur les 

huiles essentielles, il fit en même temps ressortir les rap

ports qui existent entre le camphre et les carbures à for

mule G 1 0 H 1 6 dont il ne diffère que par u n atome d'oxygène. 

Plus tard, en faisant réagir l'anhydride phosphorique sur 

le camphre, M . D U M A S (2) obtint un cymène identique à 

celui que GERHARDT et M . CAHOURS (3) retirèrent de l'es

sence de cumin. Les dérivés sulfoconjugués de cet hydro

carbure furent étudiés et comparés à ceux du cymène de ces 

derniers chimistes, par D E L A L A N D E (4) . Le même auteur 

avait déjà découvert l'acide campholique en faisant agir le 

camphre sur de la chaux sodée à une température de 4 0 0 de

grés. Plus tard, M M . K A C H L E R (5 ) , M A L I N (6) obtinrent 

le même acide par d'autres procédés. 

Peu de temps après, P E L O U Z E (7), étudiant une matière 

camphrée provenant du Dryobalanops camphora, y reconnut 

la présence d'un nouveau corps qui ne diffère du camphre 

que par W en plus. A quelque temps de là, GERHARDT (8) 

signala un composé identique dans l'essence de valériane. 

Tout en faisant ressortir la propriété que possédait cette 

nouvelle substance de se transformer en camphre sous l'in

fluence des agents oxydants, ces savants ne firent aucune 

( 1 ) D U M A S , Annales de chimie et de physique ( 2 E série), t. L, p. 2 2 7 . 

( 2 ) D U M A S , toc. cit. — D U M A S el P E L I G O T , Comptes rendus de F Académie 

des sciences, t. I V , p. 4 9 6 . 

( 3 ) C A H O U R S et G E R H A R D T , Annales de chimie et de physique ( 3 * série), 1 . 1 , 

p. 1 0 2 et 3 7 2 . 

( 4 ) D E L A L A N D E , Annales de chimie et de physique ( 3 E série), 1 . 1 , p. 1 2 0 et 3 6 8 . 

(5) K A C H L E R , Annalen der Chemie und Pharmacie, t. C L X 1 I , p. 2 5 9 et 2 6 8 . 

( 6 ) MALIN, Bulletin de la Société chimique, t. X , p . 1 4 9 . 

( 7 ) P E L O U Z E , Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, t. X I , 

p. 3 6 5 . 

( 8 ) G E R H A R D T , Annales de chimie el de physique ( 3 E série), t. V U , p. 3 8 1 . 
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hypothèse sur sa constitution. M . BERTHELOT (1), en prépa

rant les camphols stéarique, benzoïque, chlorhydrique, a 

démontré depuis la véritable fonction de ce corps et l'a fait 

rentrer dans la classe des alcools monoatomiques. La trans

formation du camphre en bornéol et en un acide C 1 0 H 1 6 0 2 

sous l'influence de la potasse alcoolique, permettait alors de 

le considérer comme l'aldéhyde de cet alcool. N'est -ce pas là, 

en effet, une des propriétés des aldéhydes appartenant à la 

série aromatique? 

M . BERTHELOT ne s'arrêta pas là, il chercha à montrer 

le passage de l'essence de térébenthine au camphre, et y par

vint en changeant au préalable cette essence en camphène et 

en oxydant ce dernier au moyen de l'acide chromique pur. 

M . R I B A N (3) confirma plus tard ces résultats en produisant, 

par un procédé analogue, du camphre en assez grande quan

tité pour en préparer ses dérivés. LAURENT (4), MALAGUTI(5) 

s'occupèrent de l'anhydride camphorique. Peu de temps après,. 

LAURENT (6), en distillant le camphorate de chaux, découvrit 

ta phorone que GERHARDT et LIÈS-BODARD (7) étudièrent 

d'une façon plus complète. M . BINEAU (8) démontra qu'en 

faisant agir l'anhydride sulfureux, l'acide chlorhydrique, l'a

cide hypoazotique sur le camphre, on obtenait non pas de 

véritables combinaisons, .mais de simples composés molé

culaires. 

( 1 ) B E R T H E L O T , Répertoire de chimie pure, t.1, p. 6 8 et 4 6 6 . 

( 2 ) B E R T H E L O T , Chimie fondée sur la synthèse, 1 . 1 , p. 1 5 5 . — Annales de 

chimie et de physique ( 4 E série), t. X I X , p. 4 2 7 . — Comptes rendus desséances 

de P Académie des sciences, t. L X X I X , p. 1 0 9 4 ; et même recueil, t. L X X X , 

p. 1 4 2 5 . 

( 3 ) R I B A N , Comptes rendus de 1 Académie des sciences, t. L X X X , p, 1 3 8 ; et 

Thèse de doctoral ès sciences, Paris, 1 8 7 5 , p. 1 3 5 . 

( 4 ) L A U R E N T , Annales de chimie et de physique ( 2 E série), t. L X I 1 I , p. 2 0 7 . 

( 5 ) M A L A G U T I , IMd. ( 2 E série), t. L X I V , p. 1 5 2 . 

( 6 ) L A U R E N T , IMd. ( 2 ° série), t. L X V , p . 3 2 9 . 

( 7 ) G E R H A R D T et L I È S - B O D A R D , Comptes rendus, t. X X I X , p. 5 0 6 . • 

( S ) B I N E A D , Annales de chimie et de physique ( 3 E série), t. X X I V , p. 3 2 0 . 

SOC. DES SCIBîfOES, 8 
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MM. LOIR (1), W A L T E R (2), P F A U N D L E R (3) ont fait con

naître un grand nombre de dérivés du camphre. MM. CHÀU-

TARD et DESSAIGNES (4) découvrirent un camphre gauche,-

dont l'un d'eux étudia les dérivés. SCHWANERT (5) obtint 

par l'action prolongée dé l'acide azotique sur G 1 0 H l 6 O l'acide 

camphorésinique que M. KACHLER (6) regarde comme un 

mélange d'acide camphorique et d'acide camphoronique. 

M. SWARTZ (7) étudia l'action d u brome sur le camphre et 

obtint entre autres corps le camphre monobromé, résultat qui 

fut confirmé plus tard par M. P E R K I N ( 8 ) et d'autres chimistes. 

M. BAUBIGNY (9), en préparant le camphre sodé, trouva 

ainsi une source féconde en dérivés nouveaux du camphre. 

Ce composé lui permit de produire l'acide camphocarbonique 

des dérivés éthylé, acétylé du camphre, et un procédé fort 

élégant de préparation du bornéol.M. W H E E L E R (10), en fai

sant agir l'acide hypochloreux sur le camphre, découvrit un 

dérivé monochloré, composé qui l'amena à produire l'oxy-

• camphre. 

M. SCHLEBUSCH (11) signala, dans les résidus de la prépa

ration de l'acide camphorique, un camphre nitréet produisit, 

pour la première fois, un dérivé sulfuré. M. KACHLER (12) fit 

de nombreuses recherches sur ce corps ; c'est à lui que nous 

( 1 ) Lom, Annales de chimie et de physique ( 3 E série), t. XXXVII, p. 1 9 6 ; 

t. XXXVIII, p. 4 8 3 . 

( 2 ) W A L T E R , Ibid. ( 3 E série), t. IX, p. 1 7 7 . 

( 3 ) P F A U N D L E R , Répertoire de chimie pure, t. III, p. 2 3 . 

( 4 ) G H A U T A R D et D E S S A I G N E S , Journal de pharmacie, t. XIII, p. 2 4 1 . 

( 5 ) S C H W A N E R T , Annalen der Chemie und Pharmacie, t.CXXYII^p. 5 3 ( . 1 8 0 3 ) . 

( 6 ) K A C H L E R , Annalen der Chemie und Pharmacie, t. GLIX, p. 2 8 6 . 

( 7 ) S W A R T Z , Institut, 1 8 6 2 , p. 6 3 . 

( 8 ) P E R K I N , JBulletin de la Société chimique, t. VI, p. 1 3 5 . 

( 9 ) B A U B I G N Y J Annales de chimie et de physique ( 4 E série), t. XIX, p. 2 2 1 . 

( 1 0 ) W H E E L E R , Rulletin de la Société chimique, t. X, p. 2 8 8 . 

( 1 1 ) S C H L E B U S C H , Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft, t .III,p.5'91. 

( 1 2 ) K A C H L E R , Ibid., t. IV, p. 3 8 0 . — Annalen der Chemie und Pharmaciei 

t. LXIX, p. 2 S 1 ; et Bulletin de la Société chimique, t. XVI, p. 3 3 9 . — 

Annalen-der Chemie und Pharmacie, t. LXXIX, p. 1 6 8 5 et Bulletin de la So

ciété chimique, t. XXI, p. 4 6 6 . 
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devons la découverte de l'acide camphoronique, de l'acide 

oxycamphoronique, de l'azotate de camphre, etc 

Les anhydrides bromocamphorique, oxycamphorique, 

amidocamphorique furent l'objet des études de M . W R E -

DEN (1). M M . K E K U L É et FLEISGHER (2), én traitant du cam

phre par de l'iode à une température élevée, produisirent 

de roxyeymol et signalèrent un composé moléculaire de 

camphre et d'acide iodhydrique. 

• M . JUNGFLEISCH (3) a appliqué à l'acide camphorique les 

procédés si simples et si remarquables qui lui avaient servi 

à la transformation de l'acide tartrique en racémique et a 

obtenu l'acide racémocamphorique, susceptible des mêmes 

dédoublements que l'acide paratartrique. 

Il faudrait encore citer B I O T (4), ARNSTEN (5), M . DE M O N T 

GOLFIER (6), dont les travaux avaient surtout pour but d'é

tudier l'action du camphre et de ses dérivés sur la lumière 

polarisée. 

Dans un beau mémoire, M . D E MONTGOLFIER (6) a, en outre, 

exposé un nouveau mode de formation des acides du camphre. 

Sa méthode d'oxydation lui a permis de trouver un nouvel 

acide, l'acide phoronique," et de préparer directement l'acide 

camphique. Il a comparé ce dernier aveccelui de M . B E R T H E L O T 

et a confirmé une fois de plus les vues de réminent chimiste. 

Il conviendrait encore de mentionner les différentes for

mules de constitution du camphre et les fonctions qu'on lui 

attribue ; je réserve cette question pour la fin de mon travail 

où j'essaierai de discuter successivement les principales 

hypothèses qui ont eu cours. 

(1) Y / R E D E N , Zeitschrift fur Chemie, t. VII, p. 97 et 418, et Bulletin de la 

Société chimique, t. XV, p. 177, et t. XV1J, p. 128. 

(2) K E K D X É et F L E I S C H E R , Berichte der deulschen Ghemischen Gesellschaft, 

t. VI, p. 934. 

• (3) J U N G F L E I S C H , Bulletin de la Société chimique, t. XIX, p. 290 et 530. 

(4) B I O T , Annales de chimie et de physique ( 3 ° série), t. XXXVL 

(5) A R N S T E N , Ibid. (3 E série), t. L1V. 

(G) D E M O N T G O L F I E R , Thèse de doctoral ès sciences. Paris, 1878. 
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CHAPITRE I. 

ACTION DE L'iODURE DE CYANOGÈNE ET DE L'iODE SUR LE 

MÉLANGE DE CAMPHRE SODÉ ET DE B0RNÉ0L SODÉ. PRÉ

PARATION D'UN CAMPHRE IODÉ. 

Dans le but de produire un dérivé cyané du camphre, j'ai 

traité une solution benzinique chaude du mélange de cam

phre sodé et de bornéol sodé (1) par de l'iodure de cyanogène 

également dissous dans l'hydrocarbure. On fait agir les corps 

dans des proportions telles, que pour une molécule de sodium 

employée il y ait une double molécule d'iodure de cyanogène. 

Après avoir mélangé les deux liquides on laisse refroidir. 

La solution est ensuite additionnée d'eau distillée, agitée et 

abandonnée au repos. 

La couche d'hydrocarbure qui surnage, de jaune qu'elle 

était primitivement, ne tarde pas à se colorer par suite de mise 

en liberté, d'iode. On secoue de temps à autre le contenu 

du ballon pour faire entrer cet iode en combinaison avec 

l'excédant de soude qui se trouve dans la couche inférieure. 

Lorsque la solution benzinique ne fonce plus en couleur, on 

la décante et on la soumet à l'évaporation spontanée. Il faut 

éviter toute distillation, car elle déterminerait une décompo

sition profonde avec mise en liberté d'iode. Quant au liquide 

aqueux, il a une réaction alcaline et contient de l'iodure de 

sodium, du cyanure de sodium et de l'iodure de cyanogène. 

Le résidu provenant de l'évaporation de l'hydrocarbure se 

compose de camphre mélangé d'un produit huileux et ne 

renferme pas trace de corps azoté. On jette le tout sur un 

(1) Dans toutes mes recherches j 1ai suivi, pour la préparation de ce mélange, 

les indications de M, BauMgny. Quant aux matières employées, je me suis arrêté 

aux proportions suivantes : Benzol bouillant de 100 à 110°, 500 grammes,-

camphre, 100 gr. ; sodium, 9 gr. 
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entonnoir muni d'un tampon de coton pour séparer la ma

jeure partie du camphre. 

Malgré cela, le liquide qui passe en retient encore une cer

taine quantité et est de plus chargé d'iode. On l'agite avec 

une solution aqueuse de carbonate de soude et la liqueur 

étendue de H 2 0 est agitée avec de l'éther. Le résidu laissé par 

l'évaporation de ce dernier est ensuite disposé sur des verres 

de montre et chauffé au bain-marie à une température ne 

dépassant pas 80° à 90°, jusqu'à ce qu'il n'émette plus de va

peurs de camphre. Il arrive souvent que, pendant cette opé

ration, le corps se charge de nouveau d'iode; dans ce cas, il 

suffit de le reprendre par un peu d'alcool, d'agiter la solution 

avec du carbonate de soude et d'opérer la séparation comme 

il est indiqué plus haut. On obtient enfin un liquide visqueux, 

de couleur ambrée, qui, exposé dans un endroit frais, ne tarde 

pas à se charger de cristaux. Cette cristallisation ne s'opère 

cependant pas toujours, surtout lorsqu'on a trop chauffé 

pour chasser le camphre. Le produit est séparé du corps 

huileux qui l'imprègne, exprimé entre des doubles de papier, 

et sa solution alcoolique est abandonnée à cristallisation. Les 

cristaux obtenus sont purifiés une seconde fois, et lorsqu'on 

veut obtenir un produit complètement pur et exempt de 

liquide visqueux, il est nécessaire de lui faire subir des cris

tallisations répétées. 

Je démontrerai tout à l'heure que ce composé est un dérivé 

iodé du camphre. 

Comme je l'ai fait remarquer au début de mon exposé, le 

but de mon opération était d'obtenir un dérivé cyané du 

camphre, et il se trouve qu'une réaction inverse s'est produite 

comme l'indique l'équation 

C I UH l 5NaO -+- ICAz = NaCAz 4 - C1 0H1 5IO 

Mais notre mélange sodé renferme aussi du bornéol sodé, 

et à l'égard de ce dernier on pouvait s'attendre à une substi-
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tution du cyanogène de façon à obtenir l'éther cyanique pro

prement dit de G 1 0 H 1 8 0 . Il m'a été impossible d'isoler un 

produit de ce genre, et il est à supposer que l'iodure de cya

nogène agit vis-à-vis du bornéol comme il se comporte vis-

à-vis du camphre sodé, c'est-à-dire qu'il se forme du bornéol 

iodé;mais ce dernier étant un corps peu stable, se scinderait 

peu à peu en camphre et en acide iodhydrique. J'ai, du reste, 

fait remarquer qu'après le traitement du mélange sodé par 

l'iodure de cyanogène la liqueur était d'un jaune pâle et 

exempte d'iode, mais qu'elle ne tardait pas à se foncer en 

couleur et à se charger de ce métalloïde. 

La production d'un dérivé iodé du camphre dans ces con

ditions m'a suggéré l'idée de traiter le mélange sodé par une 

solution d'iode dans la benzine. Dans cette opération, j'ai 

encore employé pour une molécule de sodium une double 

molécule d'iode, et la liqueur fut soumise au m ê m e traite

ment que celle qui résulte de l'action de l'iodure du cyano

gène sur le mélange. Ici encore on remarque que la solution, 

de jaune clair qu'elle est après la réaction, se charge peu à peu 

d'iode par suite de la décomposition du bornéol iodé. De 

plus, on a les mêmes précautions à prendre pour éviter la 

décomposition du nouveau composé et pour l'obtenir à l'état 

de pureté. Ce produit ressemble à celui obtenu précé

demment et par ses propriétés physiques et par ses pro

priétés chimiques. Même forme cristalline, même point de 

fusion, etc 

En raison de cette analogie et aussi en raison du peu de 

rendement de la première opération, je me suis borné a faire 

l'analyse du produit obtenu par le dernier procédé. 

Les résultats de cette analyse sont les suivants : 

1) Matière, 0,241 Agi trouvé 0,2016 
2) Matière, 0,2576 Agi trouvé 0,21-35 
I Matière, 0,254 IL Matière, 0,3112 

Acide carbonique, 0,411 Acide carbonique, 0,4911 
Eau, 0,1325 Eau, 0,153 
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Ce qui donne en centièmes : 

Trouvé Calculé 
I. 11. C , 0H"IO C I 0H , 60IH 

C 43,88 43,02 43,16 42,85 
H 5,75 5,46 5,39 6,07 
I 44,82 45,21 45,68 45,35 
0 5,55 6,31 5,77 5,73 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Les chiffres donnés par l'analyse se rapprochent plus de 

la formule d'un camphre iodé que de celle d'une simple com

binaison moléculaire de C 1 0 H 1 6 O et d'acide iodhydrique, 

comme on pouvait supposer au premier abord. Ce dernier 

composé a été en effet obtenu et décrit par M M . KEKULÉ et 

FLEISCHER ( 4 ) , mais il diffère de mon produit par sa nature 

déliquescente et la facilité avec laquelle il émet des vapeurs 

d'acide iodhydrique lorsqu'il est exposé à l'air. 

Le camphre monoiodé pur et dépouillé de ce produit jau

nâtre qui l'imprègne souvent (% se présente sous la forme 

de cristaux blancs, croquant sous la dent et appartenant au 

système orthorhombique. 

Les cristaux qu'on obtient, en abandonnant la solution 

alcoolique à l'évaporation spontanée, sont très-développés et 

affectent la forme de prismes droits à base rhomboidale de 

4 1 6 ° 1 8 ' avec des modifications sur les angles e. 

Voici les principales mesures effectuées (3) : 

Observé Calculé 
mm = 116°18 » 
me1 = 142,45 » 
elel » 125,50 

(1) K E K U L É et F L E I S C H E R . Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft, 

t. Vr, p. 934 . 

(2) Cette matière visqueuse est insoluble dans la potasse et ne parait par con

séquent pas renfermer roxycymol que Kekulé obtint par l'action de l'iode sur le 

camphre. Elle contient de Fiode et se décompose sous l'influence de la chaleur. Il 

est probable qu'elle est au dérivé iodé cristallisé ce que le camphre monobromé 

liquide est au produit solide. 

(3) Les mesures cristallographiques consignées dans ce travail ont été effectuées 

avec le concours éclairé de mon ami Wohlgemuth, préparateur à la Faculté des 

sciences. Qu'il me soit permis de lui exprimer ici toute ma reconnaissance, 



120 SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE NANCY. 

La facette &x a servi à déterminer les dimensions du prisme. 
Elles sont b = 1000 h = 1301,817 
Demi-diagonales D = 819,432 à — 527,697 

La seule forme observée est me'. 

Ce composé possède le pouvoir rotatoire. Les mesures ont 

été faites dans le laboratoire de M. BICHAT, avec le polarimétre 

de LAURENT. Comme son générateur, le camphre iodé dévie 

la lumière polarisée à droite. Ce pouvoir rotatoire (1) est 

[ O ] D = 460°AV. Il est facile de voir que, par suite de l'intro

duction de l'iode dans la molécule C 1 0 H i 6 O , ce pouvoir rota

toire est supérieur à celui du camphre. 

Le camphre iodé est insoluble dans l'eau, très-soluble 

dans l'alcool, l'éther et la benzine. Il fond à la température 

de 43°-44° et ne se solidifie que vers 28° . Chauffé à 400°, il 

émet des vapeurs à odeur très-agréable, sans se décomposer. 

Vers 150°, il commence â se colorer par suite de la mise en 

liberté d'iode. À une température supérieure, la décomposi

tion est plus profonde, et vers 190° il passe de l'acide iodhy-

d ri que, de l'iode et un produit brun qui se solidifie dans le 

col de la cornue. 

Une solution aqueuse de potasse caustique est sans action 

sur lui lorsque la liqueur est étendue, même à la température 

de l'ébullition; le corps se liquéfie et se rassemble au fond 

sous la forme de gouttelettes huileuses qui se prennent en 

masse par le refroidissement. La potasse alcoolique en solu

tion étendue est également sans influence sur le camphre 

iodé, mais si on l'emploie à l'état concentré, elle détermine 

une décomposition. Pour isoler les nouveaux produits qui se 

forment, il suffit de précipiter la liqueur avec de l'eau et agiter 

avec l'éther. La solution éthérée, décolorée par le charbon 

animal, donne par évaporation un résidu jaunâtre, à odeur 

camphrée, qui n'a pas été examiné. Il est probable que dans 

(1) Données de l'observation : 

p 1.00 0 = 5 9 . 1 7 1 1=2 i=l2°b c c D = 5 ° 2 6 ' 

* d'où [cc]D = 1G0°42' 
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ces conditions il se forme le composé G 1 0 H i 6 O 2 oxycamphre 

que M . W H E E L E R (1) a obtenu par l'action de la potasse alcoo

lique sur son produit monochloré. 

Traité par l'acide azotique ordinaire, le camphre iodé se 

liquéfie et nage au sein du liquide sous la forme de goutte

lettes huileuses. Si Ton chauffé légèrement, il y a dissolution 

et le produit se reprécipite par refroidissement. A la tempé

rature de l'ébullition, cette solution se charge d'iode et il y a 

commencement de décomposition. 

L'azotate d'argent est sans action sur une solution alcoo

lique de camphre iodé, même à la température de l'ébullition. 

De l'ensemble de ces propriétés il est permis de conclure 

que le composé décrit est bien un produit de substitution 

du camphre et non un produit d'addition. Reste à détermi

ner la position qu'occupe l'iode dans la molécule. Ce composé 

est-il analogue au camphre monobromé, dans lequel, d'après 

les expériences de M M . N A Q U E T et LONGUININE (2), le brome 

est rivé au carbone et difficile à substituer, ou se rapproche-

t-il du camphre monochloré de M . Wheeler, dans lequel le 

chlore paraît occuper une position différente? L'expérience 

seule pourra trancher cette question. 

J'ai tenté de substituer l'iode dans la molécule O°H i 6 0 par 

les moyens ordinaires, sans obtenir de résultats. 

Ainsi j'ai traité à chaud une solution alcoolique de cam

phre par du bioxyde de mercure et de l'iode, et j'ai pu cons

tater que dans ces conditions il ne se forme que de l'aldéhyde, 

reconnaissable à son odeur, et du biiodure de mercure. 

L'iode à l'état naissant, obtenu en traitant, au sein d'une 

solution acétique de camphre, de l'acide iodique par de l'io-

dure de potassium en poudre, ne m'a également donné que 

des résultats négatifs. 

( 1 ) W H E E L E R , Bulletin de la Société chimique de Paris, t. X , p. 2 8 9 . 

( 2 ) N A Q U E T et LOTCGUWIN-E, Dictionnaire de cliimie de Wurlz, 1 . 1 , p. 7 2 3 -
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CHAPITRE II. 

ACTION DU CYANOGÈNE SUR L E MÉLANGE DE CAMPHRE SODÉ 

E T DE BORNÉOL S O D É . . 

Ainsi que je l'ai indiqué plus haut, j'avais tenté de préparer 

un dérivé cyané du camphre en traitant le mélange sodé par 

del'iodure de cyanogène. J'ai fait voir qu'au lieu du composé 

'C 1 0 H l s CAzO il se forme du camphre iodé. 

Me basant ensuite sur la propriété que possède le sodium 

introduit dans certaines molécules, de favoriser la substitution 

d'éléments nouveaux, j'eus l'idée de faire passer un courant 

de cyanogène dans une solution de camphre sodé, et j'ai pu 

constater qu'il y avait absorption. Mais l'action de ce gaz est 

très-complexe, car les produits obtenus varient suivant la 

durée du courant et aussi suivant la température à laquelle 

on agit. 

Envisageons d'abord le cas où l'on veut obtenir du camphre 

cyané; après bien des essais, je m'arrêtai au mode opéra

toire suivant: Dans une cornue en grès,' d'une capacité de 

5 0 0 centimètres cubes environ, on introduit du cyanure de 

mercure bien s e c II convient de dessécher ce sel pour éviter 

le dégagement de vapeur d'eau et la production d'acide car

bonique qui déterminerait la formation de camphocarbonate 

de soude. Pour plus de précautions, on interpose, entre le 

vase devant renfermer le mélange sodé et la cornue, un des-

siccaleur à chlorure de calcium. On prépare la solution de 

camphre sodé dans un ballon muni d'un bouchon percé de 

deux trous; dans l'un d'eux s'engage le tube d'un réfri

gérant ascendant, et dans l'autre un tube recourbé qui 

plonge dans le liquide et qu'on fait communiquer, par l'in

termédiaire d'un tube en caoutchouc* avec le dessiccateur. 
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Pendant la préparation du produit sodé, on a soin d'obturer 

ce tube. Au moment où s'opère la réaction tumultueuse pro

voquée par la substitution du sodium dans la molécule 

camphre, on chauffe le cyanure de mercure de façon à ba

layer tout l'air qui se trouve dans l'appareil. Dès que tout le 

sodium a disparu dans le ballon, on éteint le fourneau qui se 

trouve au-dessous et on fait passer le courant de cyanogène. 

Pour éviter l'accès de l'air pendant la durée de l'opération, 

il faut avoir soin de faire plonger l'extrémité du tube de 

l'appareil à reflux dans un vase contenant de la benzine. Le 

liquide, jaunâtre au commencement de l'opération, se fonce 

peu à peu et ne tarde pas à brunir ; au bout de 30 à 4 5 mi

nutes, il s'épaissit avec formation d'un précipité qui obstrue 

souvent le tube d'arrivée du gaz. A ce moment, il convient 

d'agiter de temps à autre. On arrête l'opération dès qu'il se 

dégage des bulles d e cyanogène à l'extrémité de l'appareil à 

reflux. Le mélange présente alors une couleur d'un brun 

rouge plus ou moins foncé. On l'introduit dans un entonnoir 

à robinet et on l'agite avec son volume d'eau distillée. Après 

repos, on soutire le liquide aqueux, qui est généralement 

coloré en brun et renferme du cyanure de sodium. Lorsque 

l'opération est bien conduite et que le cyanure de mercure 

est bien sec, cette eau de lavage ne donne qu'un faible préci

pité avec les acides. 

Nous envisagerons tout à l'heure le cas où le précipité qui 

se forme est volumineux. Le liquide benzinique, après avoir 

été lavé à l'eau distillée, est ensuite agité avec une solution 

étendue de soude caustique. Avec une lessive concentrée, il 

peut arriver que foute la liqueur se prenne en masse; dans 

ce cas, il suffit d'ajouter de l'eau chaude au mélange pour 

favoriser la dissolution. Après séparation des deux couches, 

on décante le produit inférieur et on filtre sur de l'amiante. 

Ces traitements à la soude caustique sont répétés jusqu'à ce 

que les dernières eaux ne précipitent plus par l'addition d'à-
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cide acétique. On réunit toutes les liqueurs alcalines et on 

les neutralise par l'acide chlorhydrique ou l'acide acétique. 

Le précipité blanc qui se forme est recueilli sur filtre et 

lavé avec un peu d'eau distillée. Les eaux de lavage ren

ferment encore de petites quantités du produit, qu'on peut 

enlever à l'éther. 

Ce corps constitue le camphre cyané. • Il est desséché à 

l'étuve et dissous dans l'éther bouillant. Par l'évaporation, 

cette solution fournit le nouveau produit sous forme de ma

gnifiques prismes appartenant au système clinorhombique. 

On peut encore isoler ce corps, et c'est là le procédé que 

je suivais primitivement, en chassant, par distillation, l'hy

drocarbure et éliminant le camphre par l'action d'un courant 

d'air dans la cornue chauffée vers 1 0 0 à 1 4 0 degrés. Il reste 

finalement une matière visqueuse qu'on distille. Le produit 

qui passe est dissous dans l'alcool et la solution est aban

donnée à cristallisation. On obtient de la sorte des petits 

cristaux grenus" souillés d'une matière grasse dont il est dif

fìcile de se débarrasser. Outre l'inconvénient d'opérations 

très-longues, ce procédé a le désavantage de n e fournir que 

des quantités insignifiantes de produit. 

Je disais plus haut que les premières eaux de lavage 

pouvaient donner un précipité plus o u moins volumineux 

avec les acides. Ce précipité peut être constitué par du bor-

néol et de l'acide camphocarbonique, ou par du camphre 

cyané, ou enfin par u n mélange de ces trois corps. Les deux 

premiers proviendraient du bornéocarbonate et du campho-

carbonate de sodium, formés par l'action de l'acide carbo

nique sur le mélange sodé. 

L'acide carbonique, ainsi que j e l'ai fait remarquer, est 

un produit de décomposition du cyanogène sous l'influence 

de l'eau à une température très-élevée.. La présence du 

camphre cyané est le résultat d'une action incomplète du 

cyanogène sur le camphre sodé. En effet, dans l e cas où tout 
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1) Matière, 0,472 
2) Matière, 0,4532 

AzH3 trouvé,. 0,04556 
» •» 0,04407 

le produit sodé n'est pas atteint par le cyanogène, il reste 

une certaine quantité de C 1 0H I BNaO qui, en présence de l'eau, 

se dédoublera en camphre et en soude caustique, comme 

l'indique l'équation suivante : 

C 1 0 H 1 5 Na0 + H 2O = C 1 D H"0-*-NaH0 

Cette soude dissout alors du produit cyané, qui passe 

dans les premières eaux de lavage. Les proportions de ce 

corps sont quelquefois assez considérables pour qu'on ait 

avantage à le retirer de cette solution aqueuse. Mais, pré

paré dans ces conditions, le camphre cyané est loin d'être 

pur ; il est toujours souillé d'une matière brunâtre et parfois 

aussi de bornéol et d'acide camphocarbonique. Envisageons 

le cas d'un mélange de ces trois corps. 

On commence par traiter le précipité par une solution de 

carbonate de soude qui dissout l'acide de M, Baubigny ; on 

jette sur filtre et on lave à l'eau distillée. Le précipité est 

ensuite délayé dans la soude caustique, la liqueur est légè

rement chauffée et filtrée. Le bornéol, qui est insoluble 

dans la soude, est de la sorte éliminé. La solution alcaline, 

additionnée d'acide acétique, abandonne le camphre cyané 

sous la forme d'un précipité d'un jaune sale. Pour l'obtenir 

blanc, il suffit de le dissoudre dans l'éther et de décolorer 

la solution au charbon animal. Malgré cette précaution, il 

devient quelquefois nécessaire de soumettre le corps à des 

cristallisations successives pour l'obtenir à l'état de pureté 

parfaite. 

Le camphre cyané peut être considéré comme du camphre 

dans lequel un atome d'hydrogène a été remplacé par le 

radical cyanogène. Il répond par conséquent à la formule 

C u H 1 5 AzO. L'analyse de ce corps a en effet donnéles résultats 

suivants: 
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I. II. 
Matière, 0,332 

Acide carbonique, 0,9011 
Eau, 0,2617 

Matière, 0,3886 
C0% 1,0565 
Eau, 0,2999 

Ce qui donne en centièmes : 

I. IL 
C 74,02 74,44 
H 8,75 8,57 

Az 7,95 8,00 
0 9,28 9,29 

Trouvé Calculé 
C n H , 5 ÂzO 

74,57 
8,47 
7,90 
9,05 

Ce corps est insoluble dans l'eau froide, un peu soluble 

dans l'eau bouillante, qui l'abandonne par refroidissement 

sous forme de fines aiguilles. L'alcool, l'éther, le chloroforme, 

l'acide acétique cristallisable le dissolvent assez facilement. 

Il se volatilise déjà en partie à la. température du bain-marie, 

fond à 427°-428° et entre en. ébullition vers 250° en subis

sant un commencement de décomposition. Le produit ainsi 

chauffé, dissous dans l'alcool et décoloré au charbon animal, 

reproduit en partie des cristaux de camphre cyané, mais 

qui sont souillés d'une matière jaunâtre et visqueuse. De 

plus, le filtre sur lequel on a passé la liqueur est bordé par 

une matière colorante rouge qui paraît analogue à celle qui 

se produit dans fact ion prolongée du cyanogène sur le 

camphre sodé et sur laquelle je reviendrai plus loin. 

L'éther bouillant abandonne le camphre cyané sous la 

forme de prismes appartenant au système clinorhombique. 

La forme dominante est un prisme à six pans , très-allongé 

suivant la grande diagonale des bases et produit par les faces 

Pjfret a1. Les pans m sont réduits à l'état de facettes et en 

général les angles e sont modifiés. 

Voici les principales mesures effectuées 

( 1 ) Les angles marqués d'un astérisque ont servi de base pour les calculs^ 

Observé 
mm = » 

mm' == 103°5 
(1) * mh> = 428,30 

Galculé 
77 
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Observé Calculé 
* phl= 94,45 3) 

pal = 440,40 D 

* a1 h1 = 124,15 D 

pe = 436,20 D, 

ee= 87,8 )) 

hle= 93,20 5) 

eal = 424,15 

Les dimensions du prisme sont : 

b : h:: 1000 : 472,937 
^ = 783,66.^ D = 621,186 

Angles plans des bases, 76°48'20" 
Angles plans des faces latérales, 92°56'52" 

Il y a une restriction à faire quant à la facette e. Cette 

facette étant peu développée, n'a pas permis de mesurer avec 

une approximation suffisante ses angles avec les faces voi

sines et de donner par suite sa loi de dérivation, qui est très-

probablement e\. 

La notation du cristal serait p,m,h\a\e±. 

Les solutions alcooliques de camphre cyané dévient la 

lumière polarisée à droite. Ici on remarque que le pouvoir 

rotatoire est un peu inférieur à celui du corps générateur. 

[ a ] D = 44°41 ' représente ce pouvoir .rotatoire (1). Ce dérivé se 

conserve facilement sans subir de décomposition. Il n'en est 

pas de même de sa solution alcoolique. En effet, lorsqu'on 

abandonne dans un flacon bien bouché du camphre cyané 

bien blanc, dissous dans de l'alcool à 90°, on remarque que la 

liqueur, incolore primitivement, ne tarde pas à jaunir. De 

plus, elle dégage une odeur spéciale toute différente de celle 

que possède la solution fraîche. Soumise à l'évaporation 

spontanée, elle abandonne des cristaux qui sont souillés 

d'une matière jaune et visqueuse. 

Cette matière ne possède plus les caractères du camphre 

cyané. Ce produit est-il un composé isomérique du corps 

(1) Données de l'observation : 

p = 1,00 v = 59,59 t = 12°5 l = 2 a D = 1°30' 

d'où [ a ] D — 44°-il 
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cristallisé? C'est ce que je me propose de vérifier dès que 

j'en posséderai une certaine quantité. 

En raison de la facilité avec laquelle les solutions alcoo

liques se décomposent au bout de quelques jours, il est préfé

rable d'employer l'éther comme dissolvant du camphre cyané. 

Les solutions acétiques paraissent également se conserver 

sans altération. 

Les acides étendus sont sans action sur ce corps. Il en 

est de même des carbonates alcalins et de l'ammoniaque. La 

potasse, la soude le dissolvent, et lorsque les liqueurs sont 

concentrées et faites à chaud, elles se prennent en masse 

par le refroidissement. En examinant cette masse à la loupe, 

on remarque qu'elle est constituée par de fines aiguilles 

enchevêtrées les unes dans les autres. Au premier abord on 

serait tenté de regarder ce produit comme une combinaison 

de camphre cyané avec l'alcali, mais il suffit d'agiter avec de 

l'éther pour enlever la majeure partie du camphre cyané. 

Pour corroborer ce résultat et bien m'assurer qu'il n'y avait 

pas combinaison, j'ai abandonné à cristallisation une solution 

alcaline de C"H 1 8 AzO dans l'alcool, et j'ai obtenu des cris

taux qui, lavés à l'eau, ne renfermaient plus traces d'alcali. 

Si l'on fait bouillir pendant longtemps le camphre cyané 

avec une lessive de potasse caustique, il se dégage de l'am

moniaque et il se forme le sel de potasse d'un nouvel acide 

dont l'élude fera l'objet d'un paragraphe spécial. La réaction 

qui s'opère peut se représenter par l'équation suivante : 

G"H"ÂzO.-b 2KÏÏ0 - t - H'O = G " H 1 8 K ' 0 4 + Azïï 3 

Action des agents oxydants. — L'acide azotique est sans 

action à froid sur le camphre cyané ; il le dissout à chaud, 

mais l'abandonne de nouveau par le refroidissement. Si l'on 

fait bouillir la solution, il y a une réaction assez vive avec 

dégagement de vapeurs nitreuses. Le produit résultant de 

cette oxydation, neutralisé par du carbonate de soude, com-
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munique à la solution une couleur jaune qui disparaît par 

l'addition d'un excès d'acide. 

Le camphre cyané en solution alcaline décolore le per

manganate de potasse avec dégagement d'ammoniaque. La 

liqueur filtrée et évaporée ne m'a donné, par l'addition 

d'acide chlorhydrique, que des traces d'un produit acide. Il 

est possible que l'oxydation ait été poussée trop loin, car 

tout l'alcali était transformé en carbonate. 

J'ai aussi essayé l'action du bichromate de potasse en 

poudre sur une solution acétique de camphre cyané, et j'ai 

constaté que le nouveau composé n'était pas atteint. 

Action des agents réducteurs. — Le sodium est sans 

action sur une solution de camphre cyané dans la benzine. 

Il en est de môme du zinc ou de l'étain sur une solution 

acétique de C^fPAzO. 

Action du brome. — Camphre cyanobromé. 

Ce composé s'obtient en traitant une solution sulfocarbo-

nique de C u H l 5 AzO par du brome dans les proportions qu'in

dique l'équation 

C"H'sAzO -t- Br3 = Brïï G"H"BrAzO 

On chauffe le mélange au bain-marie et on l'expose au 

soleil. L'acide bromhydrique ne tarde pas à se dégager, et 

lorsque la solution n'émet plus de vapeurs acides, on soumet 

le liquide à l'évaporalion spontanée. On peut hâter cette 

préparation en chauffant le mélange au bain-marie jusqu'à 

ce qu'il n'y ait plus de dégagement d'acide bromhydrique, et 

évaporant à siccilé. Dans les deux cas, on pulvérise le résidu 

laissé par le sulfure de carbone et on l'expose à l'air pendant 

quelque temps. On reprend la matière par de l'alcool, on 

additionne la liqueur d'une solution de carbonate de soude, 

et, après agitation, on précipite le produit avec de l'eau. Pour 

le retirer, il suffit d'ajouter à la solution de l'éther qui dis

sout le camphre cyanobromé. Cette solution l'abandonne 

sous fonine de prismes qui. sont souillés d'une matière jaune, 

Soc. DES S C I E N C E S . , £> 
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visqueuse, à odeur .très-pénétrante, et dont on les débarrasse 

par des cristallisations successives. Ce corps est insoluble 

dans l'eau, plus soluble dans l'alcool, l'étirer, le sulfure de 

carbone, que le camphre eyané. 

Soumis à l'analyse, ce composé a donné les résultats suivants : 

\ Matière 0,358 
) Bromure d'argent. . . 0,2554 

Matière 0,4252 
1 Ammoniaque trouvée . 0,03029 
| Matière . 0,3179 
] Acide carbonique . . . 0,6029 
' Eau 0,1737 

Soit en centièmes : 

Trouvé Calculé C u H u B r A z O 
C 51,72 51,56 
H 6,02 5,89 
Az 5,87 5,46 
Br 30,37 31,25 
0 6,02 5,84 

Ensuivant, dans mes premières analyses, le procédé ordi

naire, c'est-à-dire celui qui consiste à mélanger directement 

le corps avec le chromate de plomb, j'ai pu constater toute 

la justesse de l'observation de M. G O R U P - B E S A N E Z ( 1 ) , au 

sujet de la propriété que possède le bromure de plomb formé 

au début, d'envelopper du carbone et par conséquent d'em

pêcher son oxydation ultérieure. Ainsi, dans deux analyses 

où j'ai négligé de mélanger ma matière avec de l'oxyde de 

plomb dans une nacelle, j e n'ai pu atteindre pour le carbone 

que les c h i f f r e s ' 4 9 , 9 5 et 5 0 , 2 3 p. 1 0 0 , au lieu de 5 1 , 5 6 p. 1 0 0 

qu'exige la théorie. Ce n'est qu'en suivant ce procédé modifié 

que je suis arrivé aux nombres cités plus haut. 

Le camphre cyanobromé fond à 7 5 ° et se solidifie à 7 1 ° . 

Il commence déjà à s e volatiliser un peu à la température du 

bain-marie. Les lessives alcalines sont sans action sur lui à 

froid ; si l'on chauffe, le produit se liquéfie et se rassemble 

au fond sous forme de gouttelettes huileuses. Ce mélange, 

(1) GORUP-BESANEZ, ZeUsckrifi fur analyiische Chetnie, t. I, p . .433. 
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bouilli pendant longtemps, laisse dégager de l'ammoniaque, 

mais la solution alcaline filtrée ne donne aucun précipité 

avec les acides. Ce composé ne se comporte donc pas comme 

son générateur vis-à-vis des alcalis. 

L'acide azotique le dissout à chaud et le laisse reposer par 

le refroidissement. La solution, chauffée à l'ébullition, ne 

donne aucun dégagement de vapeurs nitreuses, ce qui in

dique que l'acide est sans action sur ce corps. 

Deux mots maintenant sur le caractère particulier de ce 

dérivé cyané du camphre. Ses propriétés permettent-elles 

dans leur ensemble de le ranger parmi les nombreux corps 

sériés de la chimie, ou bien le camphre garde-t-il encore 

dans ce dérivé ses allures propres? Cette dernière hypothèse 

me paraît la plus conforme aux faits. En effet, d'après le 

mode de formation de ce corps, on pouvait s'attendre à obte

nir un composé dans le genre des éthers de M. CLOEZ, car 

on peut, à la rigueur, considérer la molécule (CAz)2 comme 

du cyanure de cyanogène ayant un mode d'action analogue à 

celui du chlorure de cyanogène. Mais ces éthers se dédoublent 

sous l'influence de la potasse en cyanurate de potasse et en 

alcool, tandis que C u H 1 5 AzO donne de l'ammoniaque et un 

acide. Cette façon de se comporter vis-à-vis des alcalis ne 

permet pas non plus de le ranger parmi les éthers pseudo-

cyaniques de M. W D R T Z , ces corps donnant, avec la potasse, 

une ammoniaque composée et un carbonate. La seule hypo

thèse qu'on soit autorisé à faire au sujet de cette singulière 

molécule est celle qui consisterait à la regarder comme un 

corps à fonction approchant de celle des nitriles, quoique 

cependant il ne réponde pas à tous les caractères de cette 

classe de composés. Les nitriles, en effet, donnent avec l'hy

drogène naissant des aminés, propriété que ne possède pas 

jusqu'à présent le camphre cyané (1) ; de plus, la potasse les 

(1) J'ai une réserve à faire à ce sujet. L'insuccès que j'ai obtenu ne me permet 
pas encore de trancher définitivement cette question. Je me propose de revenir 
sur mes expériences et de varier davantage mon milieu et mes moyens d'hydro* 
génation. 
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convertit en acides monoatomiques , tandis que C uH 1 8AzO 

fournit dans ces conditions un acide bibasique. Si, aul ieude 

ce corps, l'expérience m'avait fourni u n acide monoatomique 

suivant l'équation 

C u H l s AzO - f KHO -f- H* 0 = G"H" KO3 -f- AzH 3, 

acide qui eût été identique ou isomère de l'acide de M.Bau-

bigny, mon hypothèse aurait eu plus de poids. Cependant, 

malgré cette différence d'action des alcalis, j e crois qu'on 

peut néanmoins interpréter ces résultats dans le sens de 

l'hypothèse émise. En effet, on peut regarder le camphre 

cyané comme un corps jouissant des propriétés des nitriles, 

tout en conservant sa fonction de camphre, fonction qui lui 

permet de donner, sous l'influence d e l à potasse, de l'acide 

campholique (1). Ainsi, il est permis d'admettre qu'un des 

carboxyles COOH de la nouvelle molécule acide se forme aux 

dépens et grâce au radical cyanogène, tandis que l'autre doit 

sa formation aux propriétés du camphre lui -même. 

Cette faculté de donner un acide bibasique dans ces con

ditions n'appartient jusqu'à présent qu'au camphre. 

ÉTUDE ET PRÉPARATION D'UN DÉRIVÉ CYANÉ D U BORNÉOL. 

Le camphre cyané n'est pas le seul produit qui puisse se 

former dans la réaction du cyanogène sur le mélange sodé. 

En effet, M. BÀUBIGNY a démontré que ce mélange était 

composé de bornéol et de camphre sodés. On peut donc 

admettre que le cyanogène agit également sur les deux corps 

dans le sens indiqué par -les équations 

G I OH"NaO + 2CAz = CAzNa -f- C'°H15CAzO 
G M H"NaO H- 2GAz = CAzNa -+- C 1 0 H n CAzO 

Ce dernier corps appartiendrait, soit à la classe des éthers 

pseudocyaniques de M. W U R T Z , soit à celle des éthers cya-

niques proprement dits de M. Cloez. J'ai en effet cherché à 

( 1 ) K A C H L E K , Annalen der Chemie und Pharm., t. C L X I I , p. 2 7 1 . 
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m'assurer de l'existence dans la liqueur d'un autre composé 

azoté, indépendamment du camphre cyané. Dans ce but, j'ai 

bien lavé le liquide à la soude caustique, séparé la solution 

alcaline et chassé par distillation l'hydrocarbure. Le résidu 

jaunâtre contient l'excès de camphre non attaqué par le 

sodium, un peu de bornéol, un corps azoté et une matière • 

résineuse. Essaie-t-on d'éliminer le camphre en chauffant 

ce résidu dans une cornue, on obtient une matière vis

queuse qui se décompose en ammoniaque et d'autres pro

duits goudronneux par une distillation ultérieure. Le meilleur 

procédé pour obtenir ce nouveau corps cherché consiste à 

faire bouillir avec de Feau le résidu laissé par l'hydrocarbure 

jusqu'à ce que les vapeurs n'émettent plus d'odeur de cam

phre. Cette liqueur aqueuse, filtrée à chaud, abandonne par 

refroidissement de petites quantités d'un corps, sous la 

forme de fines aiguilles très-solubles dans l'alcool et dans 

l'éther. Pour bien m'assurer que ce nouveau composé était 

un produit résultant de l'action du cyanogène sur le bornéol 

sodé, j'ai fait agir le gaz CAz sur une solution de ce dernier 

corps dans le toluène, et j'ai pu constater qu'il y avait une 

faible absorption et que la liqueur brunissait. Cette liqueur 

fut soumise au même traitement que celle qui contient 

le résidu de la préparation du camphre cyané, et donne 

également de faibles quantités de ces fines aiguilles si

gnalées plus haut. Ce rendement, très-faible relativement, 

tient au procédé d'extraction de ce corps, les vapeurs d'eau 

en entraînant la majeure partie. Jusqu'à présent, je n'ai pu 

trouver un procédé plus économique pour isoler ce produit. 

Soumis à l'analyse, ce composé m'a donné les résultats 

suivants: 

j M a t i è r e . . . . . . . . 0,3906 
I Ammoniaque trouvée . 0,03471 

Matière . . . . . . . . 0,2324 
\ Acide carbonique . . . 0,5683 
( E a u 0,2102 



1 3 4 SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE NANCY. 

Ce qui donne en centièmes : 

Trouvé Calculé C 1 1 H 1 0 AzO ï 

C 66,68 67,00 
H 10,00 9,64 
Az 7,32 7,10 
0 16,00 .16,26. 

La formule C a H I 9 A z 0 3 répond á celle d'un éther cyanique 

du bornéol, plus une molécule d'eau. Ce corps est insoluble 

dans l'eau froide, un peu soluble dans l'eau bouillante, qui 

l'abandonne sous forme de fines aiguiiles solubles dans 

l'alcool, l'éther, la benzine. 

La solution alcoolique, mise à évaporer sous une cloche à 

acide sulfurique, fournit de magnifiques cristaux, souvent 

très-volumineux et appartenant au système clinorhombique. 

La. forme dominante n'est autre que la forme primiLive. 

C'est un prisme rhomboïdal de 82°18 portant des modifica

tions sur les angles o, e, et sur l'arête g. Les mesures effec

tuées sont les suivantes : 

Observé. Calculé. 
* mm = 82°18 » 

mg1 » 438,51 
PS1 = 90°00 

* po 147°4 
pm = 93,7 
mo = 114,32 

* pe 442,25 
e g"1 » 427,35 
ee » 75,40 

me 449,44 
em' — 414,34 

Les dimensions du prisme ont été déterminées avec la facette 0. 
Elles sont: b : h :: 4000 : 547,968. 

Demi-diagonale horizontale = 656,754 
Demi-diagonale oblique = 754,405 
Angles plans des bases = 82°6'20" 

Angles plans des faces latérales = 93°34'20" 
Inclinaison du prisme == 4°44'22" 
Les formes observées sont pm — pmo1^1 — p ^ V - f 1 . 

(1) Les angles marqués d'un astérisque ont servi de base pour les calculs. 
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Deux sortes d'hémiédrie ont été remarquées dans ces cris

taux. Ainsi Ja facette e n'a jamais été observée sur les deux 

angles de gauche. De plus, il y a des cas où il se présente 

une hémiédrie quant à la modification g1. En général, cette 

facette se trouve à gauche seulement, et dans quelques cas 

très-rares (1) on l'aperçoit à droite et alors elle paraît faire 

défaut à gauche ; de sorte qu'on peut encore ajouter aux for

mes observées ci-dessus les hémièdres pm ^l ol -f-1. 

De l'examen de ces cristaux, il résulterait donc qu'il existe, 

en ce qui concerne la facette g1, des hémièdres à droite et 

des hémièdres à gauche. Le peu de bornéol cyané gauche 

isolé jusqu'à présent ne me permet pas d'être très-afïîrmatif 

sur ce sujet. Cependant la production de cristaux droits et 

gauches (cristaux dont les solutions posséderont sans doute 

l'une le pouvoir rotatoire à gauche et l'autre adroite) n'aurait 

rien d'étonnant depuis que l'on sait, d'après le travail de M . DE 

MoNT&OLFiER, que dans le produit de l'action du sodium sur 

le camphre, se trouvent un bornéol gauche et un bornéol 

droit. Pour confirmer le fait, il faudra nécessairement partir 

de chacun de ces bornéols pour préparer le composé 

C^IPAzO 5 , et étudier les formes cristallines des produits 

obtenus, ainsi que leur pouvoir rotatoire. 

Le bornéol cyané, tel que je l'ai obtenu dans mes diffé

rentes préparations, dévie la lumière polarisée à droite, 

[ a ] D = 24°42' représente ce pouvoir rotatoire (2). 

Il est évident que si le produit étudié est un mélange de 

dérivés droit et gauche, la déviation mentionnée n'est pas 

l'expression exacte des faits. Cependant elle fait voir que le 

composé droit domine, comme on pouvait s'y attendre, M . DE 

MONTGOLFIER (3) ayant -démontré que le pouvoir rotatoire 

(1) Je n'ai en effet pu trouver que trois cristaux présentant exclusivement cette 

facette a droite. 

(2) Données de l'observation : 

17 = 1,00 v = 59,45 t = 2 £ = 1 2 , 5 a D = 50' 

d'où [K]D = 24° 42 

( 3 ) D E M O N T G O L F I E R , Thèse de doctorat ès sciences. Paris, p. 1 8 . 
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moyen du bornée-] préparé par l'action du sodium sur le 

camphre variait de - f - 6° à H - 10°. 

Le bornéol cyané fond à H 5° et se sublime déjà en partie 

à la température du bain-marie. Les alcalis en solution 

aqueuse et alcoolique sont sans action sur lui. ïl n'en est 

pas de même de la potasse en fusion. Si l'on chauffe jusqu'à 

fusion un mélange de G^H^AzO 2 et de potasse caustique en 

poudre, il se dégage un produit volatil qui se condense sur 

les parois froides de la cornue. Ce produit n'est autre chose 

que du bornéol dont il possède l'odeur, la forme cristalline et 

le point de fusion 498°. — Le résidu fixe, dissous dans l'eau, 

ne précipite point par les acides, mais si l'on fait bouillir la 

solution alcaline concentrée, il se dégage de l'ammoniaque 

et il reste du carbonate de potasse, ce qui indiquerait la 

présence de l'acide cyanurique ou de l'acide cyanique. 

L'acide azotique est sans action à froid sur C u H 1 0 A z 0 2 , mais 

le dissout à chaud. Si l'on porte la solution à Fébullition, il y 

a une attaque très-vive avec dégagement de vapeurs nitreuses. 

La solution acide, additionnée de carbonate de soude, passe 

au jaune, mais il suffît d'ajouter de nouveau un léger excès 

d'acide pour la décolorer en partie. Il est facile de voir que 

ce nouveau composé se comporte vis-à-vis de l'acide azotique 

comme le camphre cyané. 

Les quelques réactions mentionnées ci-dessus, et la for

mation de ce corps par l'action directe du cyanogène sur le 

bornéol sodé, permettent de le considérer comme un éther 

cyanique du bornéol, ayant quelque analogie avec les éthers 

cyaniques proprement dits de M . CLOEZ. 

Le peu de matière que j'avais à ma disposition ne m'a pas 

permis de multiplier les réactions et d'étudier d'une façon 

plus approfondie les métamorphoses qu'il subit sous l'in

fluence d'autres réactifs. 

Je me propose de revenir sur ce travail dès que j'aurai 

trouvé un moyen plus économique d'isoler ce composé. 
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SUR UNE MATIÈRE COLORANTE ROUGE DÉRIVÉE DU CAMPHRE. 

En parlant de Faction du cyanogène sur le camphre sodé, 

j'ai fait remarquer que les produits qu'on obtenait variaient 

avec la durée du courant et aussi suivant la température à 

laquelle on agissait. 

En effet, si au lieu d'arrêter l'action du gaz cyanogène au 

moment où la liqueur s'épaissit, on continue à faire passer 

le courant en maintenant le "liquide à une température de 90° 

à 400°, on remarque que la solution fonce de plus en plus en 

couleur, et il arrive un moment où elle est d'un rouge-brun 

très-accentué. Pour isoler cette matière colorante, on lave à 

plusieurs reprises la liqueur à l'eau distillée dans un entonnoir 

à robinet, et on obtient de la sorte une solution d'un beau 

violet pourpre. — La soude caustique n'enlève pas de cam

phre cyané à cette solution. L'hydrocarbure est ensuite éva

poré au bain-marie, car il faut éviter la distillation qui occa

sionnerait la décomposition d'une partie du produit coloré. 

Le résidu laissé parTévaporation renferme la matière colo

rante mélangée de l'excès de camphre. On se débarrasse de 

ce dernier corps, soit en continuant à chauffer au bain-marie, 

soit en faisant bouillir le résidu avec do l'acide acétique or

dinaire qui dissout le camphre et laisse le nouveau produit 

intact. On reprend par l'alcoolet on abandonne à cristallisation. 

Les cristaux obtenus sont confus, ressemblent à des feuilles 

de fougères et sont d'un rouge pourpre. Chauffés sur une 

lame de platine, ils fondent en donnant un liquide jaune foncé 

à odeur caractéristique. Ils sont solubles dans l'éther, le chlo

roforme, l'acide acétique cristallisable. Ce dernier dissolvant 

donne, par évaporation, des cristaux un peu plus nets que l'al

cool. Exposé à l'air, ce composé se décolore à la longue et il 

reste une matière d'un jaune sale. Les alcalis sont sans action 

sur lui. Il en est de même des acides chlorhydrique et acé-
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tique. — L'acide azotique l'attaque et le décolore. La solution 

alcoolique teint la soie et la laine en rouge groseille, mais la 

couleur se dégrade rapidement. L'analyse de ce corps n'a 

pas encore, été faite, en raison des doutes que j'ai sur sa 

pureté. 

ÉTUDE E T PRÉPARATION D E L'ACIDE HYDROXYCAMPHO-

CARBONIQUE. 

Cet acide s'obtient en traitant à chaud du camphre cyané 

avec une lessive de soude ou de potasse. Cependant je pré

fère employer, dans ce cas, la potasse, son action m'ayanl 

semblé plus prompte que celle de la soude. 

Pour 10 grammes de camphre cyané je prends 20 grammes 

de potasse en morceaux, dissoute dans 80 grammes d'eau, et 

je fais bouillir la solution dans un ballon auquel est adapté 

un réfrigérant ascendant, jusqu'à ce qu'on ne perçoive plus 

l'odeur de l'ammoniaque. Au moment où le dégagement 

deAzH 3 s'opère, on remarque que le l iquide mousse forte

ment. L'opération dure de 5 à 6 heures. Après refroidisse

ment de la liqueur, Gn étend d'eau et on sursature par de 

l'acide sulfurique dilué. Le précipité blanc qui se forme est 

recueilli sur filtre, lavé, desséché et dissous dans J'éther. Par 

l'évaporation de la solution élhérée. on obtient de petits 

mamelons blancs sans apparence cristalline. 

Desséché à 100° et soumis à l'analyse, ce corps a donné les 

chiffres ci-dessous : 

1. 
Matière . . . . . . . . 0,241 
Acide carbonique . . . 0,5418 
Eau . . . . 0,188 
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qui, réduits en centièmes, donnent : 

Trouvé Calculé C nH»0< 
J. II. 

C 61,30 61,66 61,68 
H 8,66 8,77 8,41 
0 30,04 29,57 29,91 

Ainsi que je l'ai montré plus haut, cette transformation 

peut se traduire par l'équation 

C' IPAzO + 2 KHO 4 - 1P0 = AzH3 + C 1 1 H I 8 K î 0 4 

Ce nouvel acide est un homologue de l'acide camphorique. 

En effet, il ne diffère de ce dernier que par CEP. 

Q I O J J I O Q ^ acide camphorique 
ÇNJPQT acide hydroxyeamphorique 

De plus, si l'on considère la phorone comme l'acétone de 

l'acide camphorique, on peut regarder probablement le cam

phre comme l'acétone de l'acide hydroxycamphocarbonique. 

Ci0W°0* = H'-O 4- CO2 4- C»HuO 
C u H I 8 0< = № 0 4 - CO2 + C I 0 H i e O 

La fonction en partie acétonique du camphre et les rela

tions de compo$ition qui existent entre lui et un certain nom

bre d'autres corps, ont fait entrevoir à M. KACHLER (1) et 

à M. BERTHELOT (2) un acide delà formule G " H 1 8 0 4 . J'ai tout 

lieu de croire que l'acide que j'ai décrit répond à celui entrevu 

par ces savants, car son sel de plomb se scinde sous l'in

fluence de la chaleur en un corps à odeur camphrée et carbo

nate de plomb. 

Cet acide présente vis-à-vis de l'acide camphocarbonique 

les mêmes rapports que l'acide camphorique présente vis-à-

vis de l'anhydride camphorique. 

C ' H ^ O 4 acide hydroxycamphocarbomque, 
C H H 1 B 0 3 acide camphocarbonique, 
C I 0 H 1 6 0 4 acide camphorique, 
C 1 0 H l 4 0 3 anhydride camphorique. 

( 1 ) K A C H L E R , Annaten der Chemie und Pharmacie, t. C L X I X , p. 2 0 5 . 

( 2 ) B E R T H E L O T , Bulletin de la Société chimique, t. X X I I I , p. H 9 . 
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Mntière 0,151 
Acide carbonique 0,3338 
Eau . . . . . . . . . . . . 0,1185 

Ces relations de formule m'ont fait proposer à cet acide le 

nom d'acide hydroxycamphocarbonique. 

Mais s'il y a quelque rapprochement entre ces corps quant 

à leur composition, il en est tout autrement au point de vue 

des propriétés. Tandis que C 1 0 H 1 4 0 3 est bien un anhydride 

qui, sous l'influence d'une ébullition prolongée avec les solu

tions alcalines, régénère l'acide camphorique, il n'en est plus 

de même de l'acide eamphocarbonique qui, loin d'absorber 

une molécule d'eau pour donner naissance à C u H 1 8 0 4 , se 

scinde dans ces conditions en acide carbonique et en C 1 0 H 1 6 0 . 

Propriétés. — Ce corps est blanc, très-léger, presque inso

luble dans l'eau froide; cependant il l'est assez pour que la 

liqueur rougisse le tournesol ; u n peu soluble dans l'eau 

bouillante. 

L'éther, l'alcool, le dissolvent très-facilement ; le premier 

l'abandonne sous forme de croûtes ou mamelons sans appa

rence cristalline; par évaporalion de la solution alcoolique, 

on l'obtient en fines aiguilles microscopiques. 11 est insoluble 

dans la benzine et le choroforme. Chauffé dans une cornue, 

il fond vers 160° et se sublime déjà en partie vers 130°, en 

donnant de belles aiguilles qui vont d'une paroi à l'autre de 

la cornue. On le sublime plus facilement dans un creuset 

qu'on recouvre d'un autre de m ê m e dimension. J'ai remarqué 

que dans cette opération une partie de l'acide subissait une 

décomposition plus profonde, car le fond du vase renfermait 

toujours un résidu charbonneux. Les conditions déformation 

de ces aiguilles sont les mêmes que celtes qui permettent 

d'obtenir l'anhydride camphorique. 

On était donc en droit de supposer qu'elles répondaient à 

l'anhydride du nouvel acide. L'analyse n'a pas confirmé cette 

supposition, car elle m'a donné les chiffres suivants : 



LE CAMPHRE E T SES DÉRIVÉS. 1 4 1 

Soit en centièmes : 

Trouvé Calculé C a H I 6 0 3 C u H I 8 0* 
C 60,28 
H 8,71 
0 31,01 

67,34 61,68 
8,16 8,41 

24,50 29,91 

Les nombres obtenus se rapprochent plus de ceux corres

pondant à l'acide hydraté que de ceux de l'anhydride. 

Le produit analysé était légèrement jaunâtre et renfermait 

des traces d'un corps visqueux, c'est ce qui explique cet 

écart pour le carbone. 

D'ailleurs, ces aiguilles dissoutes dans l'éther donnent les 

mêmes mamelons que ceux qu'on obtient avec l'acide non 

sublimé. 

A froid, l'acide azotique est sans action sur l'acide hy-

droxycamphocarbonique. A chaud, il le dissout sans l'attaquer 

visiblement, et l'abandonne par refroidissement sous forme 

de petites aiguilles. Il possède le pouvoir rotatoire à droite (1) 

[ a ] 0 = 59°18' . Il décompose les carbonates alcalins et alca-

lino-terreux en donnant les sels correspondants. 

Les hydroxycamphocarbonates neutres répondent à la for

mule ^ 2 JO 2 , M représentant un métal monoatomique. 

Le sel de soude C u H l c N a 2 0 4 s'obtient en traitant l'acide en 

poudre par une solution de carbonate de soude. On fait 

bouillir le mélange pour chasser l'acide carbonique, on éva

pore à siccité et le résidu est repris par l'alcool bouillant. 

On peut aussi le préparer en partant directement du camphre 

cyané qu'on décompose par la soude caustique jusqu'à ces

sation d'odeur ammoniacale, neutralisant l'excès d'alcali par 

de l'acide sulfurique étendu, évaporant à siccité et reprenant 

par l'alcool. La solution alcoolique disposée sous une cloche 

à acide S0 4 H 2 , l'abandonne sur les bords du vase sous forme 

de tables, tandis qu'au fond ce sel est sirupeux et cristallise 

(1) Données de l'observation : 

p = 1.00 v = 59,31 l — 2 t = 12°5 a D = 2°. 
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difficilement. Desséché à 100°, il devient blanc et pulvé

rulent. 

L'analyse de ce corps ainsi desséché m'a donné les chiffres 

suivants : 

Matière 0,1647 
Carbonate de soude. . 0,0657 

ce qui donne en centièmes.: 

Trouvé Calculé C l l H l 6 Na 2 0 
Na 17,33 17,82 

L'hydroxycamphocarbonate de soude est très-soluble dans 

l'eau, un peu soluble dans l'alcool absolu. Il précipite, en 

général, les sels des métaux lourds. 

Le sel de potasse C^H^ffO 4 s'obtient comme le précédent. 

La solution alcoolique, mise à évaporer sous une cloche à 

acide sulfurique, l'abandonne sous la forme d'une masse 

jaunâtre et cireuse. Chauffé à 100° , ce produit devient 

blanc et pulvérulent. Exposé à l'air, il attire l'humidité et se 

liquéfie. Sa formule répond à C u H 1 6 K 2 0 4 . En effet, l'analyse 

du sel, desséché à 110°, fournit les résultats suivants : 

Matière 0,325 
Carbonate de potasse .. 0,1545 

soit en centièmes : * 

Trouvé Calculé C u E № 0 < 
K 26,06 26,89 

Gomme le précédent, ce sel est un peu soluble dans l'al

cool absolu. 

Le sel de baryum C 1 1 H 1 G BaO i H- 6IPO se forme lorsqu'on 

fait bouillir du carbonate de baryte avec l'acide tenu en sus

pension dans l'eau jusqu'à ce que la solution soit neutre au 

tournesol. La liqueur est filtrée et réduite; on arrête l'évapo-

ration au moment où il se forme une pellicule à la surface 

du liquide et on abandonne à cristallisation sous une cloche 

à acide sulfurique. Cette cristallisation est très-longue à se 

produire, par suite de !a grande solubilité de ce sel à froid. 
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Matière 0,250 
Carbonate de calcium. . 0,0665 

ce qui donne en centièmes : 

Trouvé Calculé C"H"CaQ 4+6H ïO 
Ca 10,64 11,11 

0«',25-de sel cristallisé et sec, chauffés à 440 degrés, ont 

Les cristaux se -présentent sous forme de petites aiguilles 

agglomérées les unes aux autres. Desséché sous le vide 

de la machine pneumatique, ce sel répond à la formule 

G H H 1 6 B a 0 4 + 6ÍPO. Résultats de l'analyse : 

Matière 0,5647 
Sulfate de baryum. . . 0,2884 

soit en centièmes : 

Trouvé Calculé C"H l sBa0 4 + 6H 30 
Ba 30,03 29,97 

J'ai cherché à doser l'eau directement en chauffant un poids 

donné du sel desséché dans le vide, à la température de 

140 degrés. 

Matière 0,25 
Perte de poids. . . . . 0,0578 

ce qui, réduit en centièmes, fournit : 

Trouvé Théorie 
Eau 23,12 • 23,63 

Ce sel est très-soluble clans l'eau froide; une solution con

centrée à froid précipite par l'ébullition. Il est insoluble dans 

l'alcool. 

Le sel de calcium C^IFCaO 4 -h 6ËP0 s'obtient de la 

même manière. Si l'on évapore la solution de ce sel sous le 

vide de la machine pneumatique, elle se prend tout d'un 

coup en une masse de petits prismes enchevêtrés les uns 

dans les autres. Comme le sel précédent, l'hydroxycampho-

carbonate de calcium est plus soluble à froid qu'à chaud. 

Une solution concentrée et sirupeuse précipite sous fin-, 

iluence de la chaleur. L'analyse de ce sel desséché dans le 

vide a donné les chiffres ci-dessous : 
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perdu, au bout de 40 heures, 0 ,075 d'eau, ce qui fait en 

centièmes : 

Trouvé Théorie G n H t 6 Ca0 4 4-6H 5 0 
Eau de cristallisation 30,00 30,00 

Le sel de plomb C H H i 6 P b 0 4 est le composé qui m'a servi 

à déterminer la basicité de l'acide hydroxycamphocarbonique. 

Il s'obtient sous la forme d'un précipité blanc lorsqu'on traite 

une solution d'acétate de plomb par le sel de soude. Au début 

de la réaction, le précipité se redissout dans l'excès d'acétate 

pour se reproduire à la suite de l'addition d'une nouvelle 

quantité de sel de soude. Il est blanc, pulvérulent, sans 

apparence cristalline, insoluble dans l'eau et dans l'alcool. 

Chauffé à une douce chaleur, il dégage un corps ayant 

toutes les apparences du camphre, et il reste dans le creuset 

du carbonate de plomb qui se décompose ultérieurement en 

oxyde de plomb et acide carbonique : 

C»H"PbO ! = C0'J + PbO + C 1 0H"0 

Chauffé brusquement dans un tube, il produit une matière 

qui se condense sur les parois du tube sous la forme d'un 

enduit jaunâtre et visqueux, et il reste dans la cornue une 

substance noire irès-divisée. 0 f f r , 3074 de sel, desséchés â 

4 1 0 degrés et ne variant plus de poids, ont donné par cal-

cination 0 ,1625 d'oxyde de plomb. 

Trouvé Calculé C ^ ' H 1 ™ ' 
Pb 49,07 49,40 

Sel de zinc G u H 1 8 ZnO*. — Ce sel présente une particularité 

remarquable en ce sens qu'il est soluble dans l'eau froide et 

presque insoluble dans l'eau bouillante. Pour le préparer, on 

ajoute à une solution de sulfate de zinc pur de l'hydroxy-

camphocarbonate de soude dans les proportions voulues. 

Le mélange reste limpide si l'on opère à froid, mais il suffit 

de chauffer pour déterminer la formation d'un précipité. 

Pour recueillir ce sel, il convient de filtrer la liqueur bouil

lante et de laver le précipité avec de l'eau chaude. On peut, 
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du reste, encore purifier ce corps en le redissolvant dans l'eau 

froide et le reprécipitant par l'ébullition. L'hydroxycampho-

carbonate de zinc est une poudre blanche qui, examinée au 

microscope, se trouve composée de fines aiguilles. Il est in

soluble dans l'alcool. Desséché à 110 degrés, il se réduit en 

une poudre très-légère analogue au carbonate de magnésie. 

Chauffé à une douce chaleur, ce corps donne les mêmes pro

duits de décomposition que le sel de plomb. 

Son analyse a donné les résultats suivants : 

.Sel de cuivre G^ËPCuO 4. — Il s'obtient par double décom

position entre le sulfate de cuivre et le sel de soude. On re

cueille le précipité sur filtre et on le lave à l'eau froide 

jusqu'à ce que les eaux de lavage ne renferment plus de 

cuivre. Desséché à l'air ou sous une cloche à acide sulfu-

riqûe, ce sel se présente sous la forme d'une poudre verte, 

sans apparence cristalline, insoluble dans l'eau et dans l'al

cool. Chauffé à 1 1 5 degrés, il devient bleu en perdant de l'eau 

d'hydratation, mais il suffit de l'abandonner à l'air pendant 

quelques instants pour qu'il reprenne sa couleur primitive. 

0 g r ,2374 de ce sel, desséchés à 115 degrés et ne variant plus 

de poids, m'ont fourni 0s r ,068 d'oxyde de cuivre, ce qui donne 

en centièmes : 

L'hydroxycamphocarbonate de soude en solution aqueuse 

donne, avec d'autres sels métalliques, les réactions suivantes : 

L'azotate d'argent est précipité sous la forme d'une poudre 

blanche brunissant légèrement par l'ébullition. 

Matière. . . . 
Oxyde de zinc 

ce qui fait en centièmes : 

0,250 
0,073 

Trouvé 
Zn 23,43 

Calculé C uH 1 GZn0 4 

23,46 

Trouvé 
Cu 22,89 

Théorie C n H i e Cu0 4 

23,05 

Soc. DES SCIENCES. 1 0 
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Le bichlorure de mercure ne donne qu'un faible louche. 

Avec les sels ferriques, on obtient un précipité jaunâlre. 

Les solutions des sels de cobalt ne donnent rien à froid, 

mais il suffit de chauffer le mélange pour déterminer la for

mation d'un beau précipité violet bleuâtre qui se redissout 

par refroidissement de la liqueur. 

Les sels de nickel se comportent de la même manière; on 

obtient un précipité verdâtre à chaud et rien à froid. 

ACTION DU SULFURE D E CARRONE SUR UNE SOLUTION D'UN 

MÉLANGE DE CAMPHRE SODÉ E T DE BORNÉOL SODÉ. 

Le but de cette étude était de produire des composés 

analogues à ceux que M. BAUBIGNY (1) a obtenus en traitant 

le mélange sodé par un courant d'*anbydride carbonique. Ce 

savant a remarqué qu'il se formait, dans ces conditions, du 

camphocarbonate de soude et du bornéocarbonate de soude, 

ce dernier se scindant, au sein de la solution aqueuse, en bor-

néol et bicarbonate de soude. 

1) C ' ^ N a O + CO^C^H^ONaCO 2 

2) C ^ N a O + C O ^ C ' ^ O N a C O 3 

3) C I OH"ONaC02 + g jo = C l o H I 8 0 + C0 3NaH 

Le sulfure de carbone, agissant dans bien des cas comme 

l'acide carbonique, il était permis de supposer qu'avec le 

camphre sodé il donnerait des produits ayant une certaine 

ressemblance, quant à la constitution, avec ceux de M. B A U 

BIGNY. On devait donc obtenir les corps indiqués par les 

équations ci-dessous : 

(1) B A U B I G N Y , Annales de chimie et de physique, 4 e série, t. XIX, p. 221. 

CHAPITRE III. 

4) 

5) 

G10 H15NaO -|- CSâ = C 1 0 H t s ONa CS3 

C l ofl"NaO 4 - CS* = G10 H 1 7 ONaCS2 

debeaupu
Crayon 
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Ce dernier, pour garder l'analogie de réaction, devant se 

dédoubler au sein de l'eau en sulfure de carbone, bornéol et 

soude : 

6) G 1 0 H i r 0NaCS 2 - t - f J0 = C w H"0H-GS 4 +NaH0 

La réaction est loin d'être aussi simple que l'indiquent ces 

équations. Les corps gui prennent naissance ont une compo

sition plus complexe et font ressortir une fois de plus les 

allures toutes spéciales de la molécule camphre. 

Je vais indiquer maintenant la marche que j'ai suivie dans 

mes opérations. 

Le mélange sodé s'obtenait en dissolvant 9 grammes de 

sodium dans une solution de 100grammes de camphre dans 

500grammes de xylène. Lorsque tout le métal a disparu, on 

verse rapidement le contenu du ballon dans une capsule et on 

additionne la solution encore chaude d'un excès de sulfure 

de carbone pur et sec. La réaction est très-vive et une grande 

partie du sulfure se volatilise. La liqueur, d'un jaune foncé, 

est introduite dans un entonnoir à robinet et agitée avec son 

volume d'eau distillée ; après repos, on sépare les deux 

couches par décantation. On renouvelle cette opération tant 

que le liquide aqueux se colore en jaune, et on réunit les 

eaux de lavage. 

L'hydrocarbure, mélangé de l'excès de sulfure de carbone" 

distillé dans une cornue, laisse comme résidu du camphre 

retenant une matière jaune, résineuse, que je n'ai pas exa

minée. 

Le liquide aqueux provenant des lavages précédents, et 

fortement coloré en jaune, a été soumis à des traitements 

variés. Il possède une réaction légèrement alcaline, dégage 

une odeur de camphre mêlé de sulfure de carbone et donne, 

avec les acides, un précipité jaune clair qui ne tarde pas à 

se rassembler au fond du vase sous la forme de gouttelettes 

huileuses d'un rouge foncé. Cette huile se redissout faci-
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lement dans la soude caustique, à condition de la traiter par 

l'alcali aussitôt après sa formation, car au bout de quelques 

instants elle se décompose, se prend en masse et devient en 

partie insoluble. Vu son peu de stabilité, ce produit n'a pas 

été analysé. 

Si, au lieu de traiter cette liqueur aqueuse par les acides, 

on l'additionne d'acétate de plomb, on obtient un précipité 

d'un jaune foncé qu'on recueille sur filtre et qu'on lave à 

l'eau. Ce produit, abandonné au sein de ce dernier liquide, 

se décompose peu à peu et brunit. Desséché rapidement 

sous le vide de la machine pneumatique, il devient d'un 

jaune sale et dégage constamment une odeur sulfureuse. Ce 

composé fut soumis à l'analyse, mais il ne donna pas des 

nombres suffisamment concordants pour pouvoir en déduire 

sa composition. Il se dissout presque en totalité dans le 

toluène bouillant en donnant une liqueur d'un rouge foncé. 

Par le refroidissement et l'évaporation, ce liquide abandonne 

des croûtes cristallines, brunâtres, qui, purifiées par des 

cristallisations successives, se présentent finalement sous la 

forme de mamelons d'un blanc grisâtre, un peu solubles 

dans l'alcool bouillant, solubles dans les hydrocarbures. 

Chauffé sur une lame de platine, ce produit se décompose 

en dégageant une odeur de bornéol, et il reste comme résidu 

une matière noire qui renferme des quantités notables de 

plomb. Ce corps n'a pas encore été analysé. 

Le précipité plombique signalé plus haut fut aussi soumis 

à l'influence de l'hydrogène sulfuré pendant quelques jours, 

dans le but d'en isoler l'acide. Quand le produit fut complè

tement noir, on filtra la liqueur, et le précipité fut recueilli. 

Le liquide évaporé à siccité ne laissa point de résidu. Quant 

au précipité, il fut séché et traité par le benzol bouillant. On 

obtint de la sorte une solution d'un jaune foncé qui aban

donna, au bout de quelque temps, des croûtes analogues à 

celles décrites plus haut. De plus, les eaux mères renfermaient 
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une: matière jaunâtre, résineuse, dont je parlerai tout à 

l'heure. 

Si, au lieu de traiter la liqueur aqueuse primitive par les 

réactifs que je viens de citer, on l'abandonne à elle-même, 

ou qu'on l'évaporé au bain-marie ou sous le vide de la ma

chine pneumatique, on constate qu'il se forme peu à peu 

un précipité jaune, et en même temps le liquide dégage une 

odeur sulfureuse. Ce précipité est recueilli sur filtre et lavé 

à l'alcool. Ce dissolvant lui enlève une matière jaune et vis

queuse qui, par l'évaporatîon de la solution, passe quelque

fois au vert. J'ai déjà mentionné plus haut une matière ana

logue qui avait été obtenue dans d'autres conditions. Ce 

produit se décompose sous l'influence de la chaleur, et, vu 

sa manière d'être, il n'a pas été l'objet de recherches plus 

approfondies. Quant au corps insoluble dans l'alcool, on le 

dessèche et on le dissout dans de la benzine bouillante. Cette 

• solution l'abandonne sous la forme de belles aiguilles soyeuses 

et d'un jaune doré. L'analyse de ce corps conduit à la for

mule C 2 , f l 2 8 S 3 0 2 . En effet: 

I 
[ Matière 0,2464' 

0,4263 
0,2103 
0,340 
0,3289 
0,7434 
0,1995 
0,2051 
0,460 
0,133 

II 

I Sulfate de baryte . . 
| Matière . . . . . . . 
| Sulfate de baryum. . 

Acide carbonique . . 
E a u . . . . . . . . . 
Matière . . . . . . . 
Acide carbonique . . 
Eau. . . •;. . . . . . 

ce qui donne en centièmes : 

Trouvé Calculé 
G î i Jp 8 S3Qî 

61,76 
6,86 

23,52 
7,84 

1 II 
C 61,62 61,16 
H 6,73 7,20 
S 23,75 22,20 
0 7,90 9,44 

Ce composé est un peu soluble dans l'alcool absolu et 
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bouillant, et très-soluble dans le sulfure de carbone, qui l'a

bandonne en prismes plus ou moins volumineux. Chauffé 

sur une lame de platine, il fond en un liquide jaunâtre, en 

se décomposant en partie. Il brûle avec une flamme fuligi

neuse. Les alcalis, même en solution alcoolique, sont sans 

action sur lui. L'acide azotique l'attaque à chaud en le colo

rant en vert, puis le dissout en dégageant des vapeurs 

nitreuses. 

Le liquide aqueux duquel on a retiré le produit précédent 

a été additionné d'acétate de plomb. Le précipité recueilli, 

lavé et soumis à l'action d'un courant d'acide sulfhydrique, 

a donné un mélange de sulfure de plomb et d'un sel de 

plomb soluble dans la benzine. Gomme précédemment, cette 

solution est brune et abandonne, par l'évaporation, le sel 

sous la forme de croûtes qu'on purifie par des cristallisations 

successives. Ce produit me paraît identique avec celui qu'on 

obtient en traitant la liqueur aqueuse primitive par l'acétate 

de plomb, recueillant le précipité, le desséchant et le dissol

vant dans la benzine; ou bien encore avec le corps qu'enlève 

la benzine au produit résultant de l'action de l'acide sulfhy

drique sur le précipité plombique mentionné c i -dessus . 

Lorsque ce sel se dépose d'une solution concentrée, il est 

extrêmement léger et ressemble à l'amiante. Jusqu'à présent, 

il m'est impossible de représenter par une équation le mode 

d'action du sulfure de carbone. Pour avoir une idée nette du 

phénomène, il faudra poursuivre l'étude des corps que j'ai 

signalés. Je suis porté à croire que le sel qu'on obtient d'une 

façon si constante n'est autre chose que le composé plom

bique de l'acide bornéosulfocarbonique, qui présenterait une 

certaine analogie de formation et de composition avec l'acide 

xanthique. Pour ne pas compliquer les formules, je compa

rerai les sels de soude : 

C 2H 5NaO4~CS 2 = C 2H 50NaCS 5 xanthale 
CIOH<7NaO + CS2 = C 1 0H 1 7ONaCS â bornéoxanthate. 
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CHAPITRE IV. 

ACTION DU CHLOROFORME SUR LE MÉLANGE D E CAMPHRE SODÉ 

E T DE BORNÉOL SODÉ. 

Pour éviter la présence d'un trop grand excès de camphre 

dans le produit final de la réaction, j'ai agi sur des cristaux 

de camphre sodé préalablement desséchés entre des doubles 

de papier à filtre et pulvérisés. Il faut avoir soin de ne préparer 

la poudre qu'au moment de l'opération. On fait la réaction 

dans un petit ballon muni d'un entonnoir et communiquant 

d'abord avec un flacon renfermant de l'eau, puis avec un 

autre flacon contenant une solution de protochlorure de 

cuivre ammoniacal, et enfin avec un troisième vase rempli 

d'eau. Le premier flacon a pour but de retenir les vapeurs 

de chloroforme qui sont entraînées, el le troisième doit 

empêcher l'action de l'oxygène sur la solution cuivreuse. La 

poudre est introduite dans le ballon, puis on y ajoute le 

chloroforme. Aussitôt que ce liquide arrive en contact avec 

la matière, le mélange s'échauffe au point qu'une partie du 

chloroforme distille et se condense dans le flacon laveur. 

Il est en effet à remarquer que les dérivés alcooliques 

acides du sulfure de carbone, analogues à l'acide xanthique, 

ont plus de stabilité que les éthers carboniques acides, et il 

est probable que le composé sulfocarbonique correspondant 

au bornéol ne déroge pas à celte loi. 

Quant au produit cristallisé dont j'ai fait l'étude, il est à 

supposer, vu sa composition, qu'il dérive du camphre. On 

peut le représenter par la formule : 

/ S C l ° H " 0 
u c \ S C i a H " 0 
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Quant au gaz, il est totalement absorbé par le liquide cui

vreux, et dans le tube d'arrivée dé ce gaz on remarque la 

formation de paillettes rouges qui ne sont autre chose que 

de l'acétylure cuivreux. On peut aussi faire cette réaction 

dans un tube rempli de mercure et contenant un peu de 

chloroforme. On introduit le mélange sodé, renfermé dans 

du papier à filtre, dans le tube renversé sur la cuve à mer

cure. Dès que la poudre atteint le chloroforme, la réaction 

s'opère et le mercure s'abaisse. Après avoir agité le gaz avec 

de l'eau, on peut constater qu'il est complètement absorbé 

par la solution cuivreuse, qu'il brûle avec une flamme 

fuligineuse, ce qui exclut la présence de l'oxyde de carbone. 

J'ai même essayé de mesurer le volume d'acétylène fourni 

par un poids donné du mélange sodé. Mais, soit que la ma

tière ne fût pas suffisamment pulvérisée, soit qu'elle variât 

dans sa composition avec chaque opération, je n'ai pu obte

nir des résultats concordants. Je me suis servi pour ces dé

terminations de l'appareil de M. Y V O N (modifié par M. DUPRÉ) 

pour le dosage de l'urée. Ainsi, dans trois essais différents, 

j'ai obtenu, par gramme de matière, à une température 

constante de 21°, 1 3 c o , 40 O C ,5 , 1 4 0 c , 6 d'acétylène complète

ment absorbable parleprolochlorure de cuivre ammoniacal. 

Le résidu provenant de la réaction fut filtré et la partie inso

luble lavée plusieurs fols au chloroforme. Le liquide qui 

passe, évaporé au bain-marie, laisse un produit camphré qui 

renferme de petites quantités de chlore. La présence de ce 

corps tient-elle à un dérivé chloré du camphre ou à des 

traces de chloroforme? La difficulté qu'il y a à se débarras

ser du camphre m'a empêché de vérifier ce fait. 

Quant à la matière insoluble dans le chloroforme, on la 

dissout dans l'eau. Cette solution précipite abondamment 

par l'azotate d'argent et renferme encore des traces d'alcali 

libre. Ce dernier provient d'une action incomplète du chlo

roforme sur le mélange sodé. 
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Elle ne donne aucun précipité avec les acides. 

Essayons maintenant d'interpréter ces résultats : 

En admettant, comme l'indique M. BAUBIGNY, que les cris

taux employés sont constitués par un mélange de camphre 

sodé et de bornéol sodé, on peut traduire la réaction par 

l'égalité suivante : 

3 C l 0H , sNaO + 3 C 1 0H 1 7NaO + 2 CHCP = 6 M l + CSH5 + 6 C 1 0 H 1 8 0 

Dans ce cas, le chlore de CHCl3 agirait à la manière dont 

agit le chlore libre sur les alcools, en transformant le bor

néol en l'aldéhyde correspondant. En effet, on peut scinder 

cette réaction et admettre que le bornéol sodé subit en 

premier lieu l'influence du chloroforme en donnant du 

chlorure de sodium, de l'acide chlorhydrique et du camphre: 

3 C 1 0H uNaO + CHCP = 3 NaGl + G2H2 •+- 3HG1 + 3 C l°H t 60 

mais l'acide chlorhydrique en présence du camphre sodé 

donnerait : 

3C , 0 I I I 5 NaO + 3HCI = 3NaCl -f- 3.C , 0H"0 

c'est-à-dire trois nouvelles molécules de camphre. 

Le camphre sodé en poudre fut aussi traité par du per-

chlorure de carbone. I l se produit une réaction analogue à 

celle étudiée précédemment. L'attaque se fait avec production 

de chaleur et dégagement d'un gaz dont je n'ai pas étudié 

les caractères. 

SUR UN PRODUIT MOLÉCULAIRE DE CAMPHRE ET D'ACIDE 

CYANHYDRIQUE. 

Le camphre se dissout dans l'acide cyanhydrique anhydre 

en donnant un liquide très-mobile que l'eau ne décompose 

pas, et qui, exposé à l'air, se dissocie en ses éléments. 
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(1) BINEAU, Annales de chimie et de physique, t. XXIV, p. 326. 

Si l'on ajoute du camphre à une solution aqueuse d'acide 

cyanhydrique et qu'on agite le mélange, le même produit se 

forme et vient nager à la surface du liquide aqueux. J'ai 

cherché à m'assurer s'il existe, dans ce composé, un certain 

rapport entre les éléments qui le constituent, et j'ai pu cons

tater qu'il n'était pas défini, que sa composition variait sui

vant les quantités mises en présence et aussi selon les 

conditions de température et de pression. 

Il rentre donc dans la classe des composés moléculaires 

du camphre avec les gaz acides, composés signalés et décrits 

par M. B I N E Â U ( 1 ) . La facilité avec laquelle l'acide cyanhy

drique s'unit au camphre permettra peut-être d'arriver à pré

parer un acide analogue aux acides acétoniques. L'équation 

suivante rendrait compte de cette formation : 

C10H,60 -F CÀZH + HC1 + 2H20 = CH18*}3 + AZH4CL 

Dans ce but, j'ai ajouté à une solution de camphre dans 

l'acide cyanhydrique un excès d'acide chlorhydrique et aban

donné à lui -même le vase bien bouché. Cette expérience a 

été mise en train vers le milieu de décembre 1 8 7 8 , et j'ai 

déjà pu me rendre compte d'un commencement de réaction, 

car la couche éthérée qui surnage l'acide chlorhydrique a 

diminué; de plus, le fond du vase est tapissé de petits cris

taux cubiques qui ressemblent à ceux du chlorhydrate d'am

moniaque. 

Je reviendrai sur ce travail dès que le temps me le per

mettra, car la formation de cet acide viendrait encore à l'ap

pui de la théorie qui attribue à la molécule camphre une 

fonction acétonique. 
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APERÇU SUCCINCT DES HYPOTHÈSES QUI ONT COURS SUR 

LA CONSTITUTION ET LA PONCTION DU CAMPHRE. 

J'ai déjà fait remarquer, au début de mon travail, que 

M. DUMAS fut le premier à établir les relations qui existent 

entre l'essence de térébenthine et le camphre. Dans son 

beau mémoire sur les huiles essentielles ( 4 ) , ce savant appela 

camphogène l'hydrocarbure qu'OppERMANN avait obtenu en 

traitant le camphre artificiel par de la chaux vive, et émit 

l'hypothèse que le camphre pouvait être considéré comme 

l'oxyde de cet hydrocarbure. 

Plus tard, M. B E R T H E L O T (2) confirma les vues de rémi
nent chimiste en produisant du'camphre par l'oxydation du 

camphène (camphogène de M. DUMAS) au moyen de l'acide 

chromique. 

Ces travaux n'ont eu d'autres résultats que d'établir des 

relations de composition et n'ont jeté aucun jour sur la 

fonction du camphre. M. BERTHELOT émit le premier une 

opinion sur la fonction de cette molécule. Il appuya sa ma

nière de voir sur des expériences d'après lesquelles le cam

phre se scinde, par l'action de la.potasse alcoolique, en bor-

néol et en acide camphique. 

Les objections qu'on fit à cette époque ( 3 ) sur cette inter

prétation sont aujourd'hui sans grande portée. En effet, 

M. BAUBIGNY (4) a démontré, par un autre procédé que 

celui employé par M. B E R T H E L O T , que l'hydrogène naissant 

transformait le camphre en bornéol, et M. DE MONTGOLFIER (5) 

(1) DUMAS, Annales de chimie et de physique, 2 e série, t. L, p. 232. 

(2) B E R T H E L O T , Chimie fondée sur la syiithèse, 1.1, p. 147, 155. 

(3) FITTIG et T O L L E N S , Bulletin de la Société chimique, Paris, t. I I , p. 457. 

(4) B A U B I G N Y , Annales de chimie et de physique, t. XIX, p. 221 . 

(5) DE MONTGOLFIER, Bulletin de la Société chimique. 
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a fait voir récemment qu'il suffisait d'introduire du sodium 

dans la molécule G 1 0 H 1 6 O pour pouvoir l'oxyder directement 

et la transformer en acide camphique. 

Le camphre répondrait donc aux caractères principaux 

des aldéhydes. — Il est vrai que, jusqu'à présent, on n'a pu 

le combiner aux bisulfites alcalins. 

M. B E R T H E L O T ( 4 ) revint plus tard sur son hypothèse et 

institua, pour le camphre et deux autres corps, la classe des 

carbonyles, qu'il fait entrer dans la subdivision générale des 

aldéhydes. 

D'après l'auteur, ce le camphre se distingue des aldéhydes 

proprement dits par ce fait que son oxydation directe ne four

nit pas un acide monobasique comparable à l'acide acétique, 

et il ne se distingue pas moins des acétones, parce que son 

oxydation fournil un acide unique et bibasique, sans le dé

doubler en deux acides distincts, comparables aux deux 

acides dérivés des acétones. L'aptitude du camphre à fixer les 

éléments de l'eau pour se changer en un acide monobasique 

n'est pas moins éloignée des propriétés des acétones. Ce 

n'est donc, en réalité, ni un aldéhyde ni un acétone. . . . . » 

On a vu plus haut que la première distinction n'apluslieu 

d'être admise. 

Dans le tableau d'ensemble où M. B E R T H E L O T (2) compare 

les réactions des carbonyles, figure comme dérivé du cam

phre un acide inconnu jusqu'à ce jour et répondant à la for

mule C 1 1 H 1 8 0* , acide qui correspond, d'une part, â l'acide 

succinique dont le sel de chaux fournit par calcination un 

composé isomère ou identique avec l'oxyde d'allylène, et, 

d'autre part, à l'acide diphénique, dont dérive le diphénylène 

carbonyle. 

J'ai tout lieu de croire que l'acide que j'ai décrit dans le 

cours de mon travail répond au corps hypothétique de 

( 1 ) BERTHELOT, Bulletin de la Société chimique, t. X X I I I , p. 1 4 6 . 

( 2 ) BERTHELOT, Bulletin delà Société chimique, t. X X I I I , p. 1 4 9 . 
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M . BERTHELOT, d'autant plus que son sel de plomb donne 

par calcination ménagée un corps ayant toutes les apparences 

du camphre. 

M . W E Y L (1), dans ses recherches sur la constitution du 

camphre,admit l'hypothèse que cette molécule renferme, en

chaîné dans le groupe G9 H 1 3 , le radical CO, et conclut à la 

fonction acétonique de C 1 0 H l s O . — Ce radical COne pouvant 

être transformé en COOH sous l'influence des agents oxy

dants, l'acide camphorique serait, d'après lui, un acide acé

tonique hydroxylé. 

M . Victor M E Y E R (2), dans un travail sur le même sujet, 

démontra d'abord que l'acide camphorique renferme bien 

deux groupes COOH ; de plus, en chauffant le camphorate 

d'élhyïe avec du chlorure d'acétyle pendant quelques jours,il 

fit voir qu'il n'y avait aucune substitution et, par suite, absence 

d'un groupe hydroxylé dans la molécule acide camphorique. 

En se basant sur la propriété que possède le camphre de four

nir par déshydratation du cymol ou mèthylisopropylbenzine, 

l'auteur admet que C 1 0 H 1 6 0 renferme un « squelette » de 

6 atomes de carbone avec chaînes latérales contenant les 

4 atomes de carbone restant. Dans l'oxydation du camphre, 

ces chaînes latérales ne seraient pas atteintes comme le fait 

arrive avec les autres- composés aromatiques, dans lesquels 

les 6 atomes du noyau constituent une chaîne fermée; mais 

cette oxydation se porterait probablement sur deux atomes de 

carbone du noyau. M . Victor MEYER fait encore remarquer 

que, pour jouir de la propriété de donner un homologue du 

benzol sous l'influence des déshydratants, il faut que les 

atomes de carbone constituant les deux groupes COOH de 

l'acide camphorique ne soient pas liés au même atome de 

carbone dans le camphre. 

En vertu de ces considérations, et en admettant pour 

( 1 ) WEYL, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, 1.1, p. 9 5 . 

(2) V. MEYER, ld.} t. III, p. 116. 
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1) C 8 H U 2) f C 8 H l f 3) 0 { C 8H" 
III \ Il \ Il 
CH \ C H \CH 

Le groupe C 8 H 1 4 renferme les chaînes latérales. 

M . MEYER rejette de suite la première de ces formules, en 

se basantsurlesobjections faites parMM. F I T T I G et TOLLENS (1). 

J'ai déjà fait remarquer que deux d'entre, elles n'ont plus 

aucune valeur. Le second schéma représente une molécule à 

fonction alcoolique; or, d'après M . M E Y E R , les procédés qui 

permirent à M . B E R T H E L O T de séparer le camphre du bornéol, 

excluent la présence du groupe hydroxyle dans C 1 0 H 1 8 0 . 

L'auteur a du reste voulu s'assurer lui-même de l'absence du 

groupe OH, en chauffant pendant longtemps du chlorure 

d'acétyle avec du camphre, et il a pu constater qu'il n'y avait 

aucune substitution. Les tentatives faites pour obtenir un 

dérivé éthylé ont été tout aussi infructueuses. 

M . MEYER s'arrête enfin à la troisième formule etadmetpour 

legroupe C 8 H 1 4 unecomposit ion analogue à celle du cymène du 

camphre, qui, d'après les recherches de M M . F I T T I G , KOBRIG 

et JILKE, serait un diéthylbenzol ou méthylisopropylbenzol. 

L'auteur penche pour cette dernière hypothèse et donne 

définitivement au camphre et à ses principaux dérivés les 

formules de constitution suivantes : 

''CH 

COOlî CHOH 

¿"11" 

к 
C'HM 

H 3 CH3 

Acide carapliolique. Bornéol. 

¡1) FnrrG et TOLLENS, Bulletin delà Société chimique, U II, p. 457 . 

i rOOH 
QQQLJ) l'auteur arrive 

à donner trois formules de constitution du camphre : 

СОН / С ( 0 Н ) /СН 
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Dans cette formule, on voit que les .6 atomes de carbone 

constituant le noyau benzinique ne sont pas représentés sous 

la forme d'une chaîne fermée; cela lient, d'après l'auteur, à ce 

que dans la molécule G 1 0 H 1 0 0 les chaînes latérales ne sont 

pas atteintes par les agents oxydants, mais bien le carbone 

du noyau. 

Il est à remarquer que, d'après cette formule, le camphre 

n'est plus un corps à fonction d'acétone. 

M . HLASIWETZ (1), tout en admettant la manière de voir 

de M . Victor M E Y E R quant à la non-existence des groupes 

C O H , C O dans le camphre, combat néanmoins les vues émises 

par ce dernier en ce qui concerne la constitution de G 1 0 H 1 6 O. Il 

fait aussi des restrictions quant à l'absence d'un atome 

d'hydrogène dans le voisinage de l'oxygène. Ces restrictions 

lui sont suggérées par la production des camphres éthylé, mé-

thylé, acétylé de M . BAUBIGNY (2). 

Là où il n'est pas d'accord avec M . MEYER, c'est sur la 

constitution probable de G 8 H U . Il fait d'abord observer qu'il 

est impossible de se baser sur le fait de la production du 

cymol par l'action des agents déshydratants sur le camphre, 

puisque M M . F I T T I G , KÔBRICH et JILKE ont démontré que le 

rendement était très-faible. 

L'auteur préfère s'appuyer sur la synthèse de M . B A U E R ( 3 ) . 

qui, en partant du diamyle, a produit d'abord le rutylène, 

puis un hydrocarbure G 1 0 H 1 6 qu'il regarde comme identique 

avec le térébène. 

La constitution du diamylène étant connue, M . HLASIWETZ 

en tire celle du rutylène, puis il fait remarquer que, suivant 

la position du brome dans ce dernier, on pouvait obtenir plu

sieurs térébènes isomères. Il s'attache à la suivante et en 

tire celle du camphre et de ses dérivés : 

(1 ) HLASIWETZ, Berichte der dent. Chem. Ges., t. I I I , p. 5 3 9 . 

( 2 ) BAUBIGNY, Annales de chimie et de physique, t. X I X , p. 2 2 1 . 

( 3 ) BAUER et VERSON, Berichte der deul. Chem. Ges., t. X I I I , p. 2 3 9 . 
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H 3C — CH S H J C— CH* H âCH HCH* H 3C — C H J 

G G C c 

T T / \ ' / \ / \ / \ 

H 3 G 'G H 3 H SC CHS H SC CHJ H 2C CH'

HOC ÌBP H4 (IH* Hsd CHS H4 cW 
\ / \ / \ / \ / 

C C C c 
••/ \ / V / \ / \ 

№C —Cff HCHOHCH HCHOHCH HOOCHHCOOH 
Térébène. Camphre. Bornéol. Acide camphorique 

Ce schéma lui paraît préférable aux autres, parce que la 

constitution de l'acide camphorique, calquée sur celle de son 

générateur, permet d'expliquer' facilement la production 

d'acide isopimélique ( 4 ) par l'action de la potasse en fusion 

sur C l 0 H l 6 O*. En effet, il suffit de supposer que, sous cette 

influence, la molécule se scinde suivant le trait horizontal 

figuré dans la formule de l'acide camphorique. 

M . KACHLER (3), à la suite d'une série de mémoires pu

bliés sur le groupe camphre, arrive à proposer pour ce corps 

la formule : 

CH* C i H r 

CO 

7 x / 
H'C C<^ 

BP<! ci^ 
cir-

et lui attribue encore une fonction acétonique. A l'appui de 

sa manière de voir, l'auteur fait ressortir que, dans bien des 

cas, le camphre se comporte comme l'acétone. Il ajoute qu'il 

ne faut pas refuser à G 1 0 H l 6 O cette fonction, parce qu'il ne 

jouit pas de la propriété de se combiner aux bisulfites, de 

(1) HLASIWETZ et GRABOWSKI, Ànnalen der Chem. und Pharm., t. G X L V , 

p. 2 0 5 . 

( 2 ) KACHLER, Ânn. der Chem, und Pharm., t. C L X I I I , p. 9 2 , et t. C L X I X , 

p. 185. 
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(1) WREDEN, Berichte der cleut. Cliem. Ges., t. Y, p. 1106. 
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donner avec l'ammoniaque une acétonine et de se transformer 

m acide camphacétonique sous l'influence de l'acide cyanhy-

drique et de l'acide ehlorhydrique, beaucoup d'autres corps, 

dont la fonction acétonique est bien établie, présentant des 

particularités de cet ordre. M. KACHLER cite à ce propos les 

méthyl, éthyl, propylphénylacétone et le benzyléthylacétone, 

qui, eux aussi, ne forment pas de combinaisons cristallisables 

avec les bisulfites. Il fait, du reste, remarquer que la théorie 

laisse entrevoir, pour les acétones dérivés des acides biba-

siques de la série oxalique, une structure différente de celle 

des acétones qui se rattachent aux acides monobasiques, ces 

derniers composés exigeant pour leur formation deux molé

cules d'acide monoatomique, tandis qu'une seule molécule 

d'acide suffit à la genèse des premiers. 

L'auteur entre ensuite dans des considérations sur la 

structure probable des groupes C 8 H 1 4 de la molécule acide 

camphorique et G i 0 H 1 4 (méthylpropylbenzol de MM. FITTIG, 

DITTMAR et KEKTJLÉ), et discute les formules des princif aix 

dérivés du camphre. De l'ensemble de ces considérations, 

il finit par conclure que le camphre est l'acétone d'un acide 

propylhexylenbicarbonique 'C"H 1 8 0 4 . Le sel de chaux de cet 

acide doit donner, sous l'influence de la chaleur, du camphre 

et du carbonate de calcium. Cet acide serait identique à celui 

que M. B E R T H E L O T désigna plus tard comme inconnu dans 

le tableau de comparaison déjà cité plus haut. J'ai fait ob

server à Ce propos que l'acide que j'ai découvert répond 

exactement à cette formule et que son sel de plomb se dé

double en camphre et carbonate de plomb. 

M. W R E D E N (i) regarde l'acide camphorique comme un 

acide tétrahydroisoxylolbicarboxylique. Il base son opinion 

sur la propriété que possède le carbure C 8 H 1 4 obtenu par cal-

cination du camphorate de cuivre (Moitessier) de se trans

former, sous l'influence de l'acide azotique, en trinitroisoxylol 
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identique avec le dérivé nitré de l'isoxylol. Il n'émet, du 

reste, aucune hypothèse quant à la constitution probable du 

camphre. 

M. K E K U L É ( i ) , peu de temps après la publication du der

nier travail de M . KACHLER, présenta une autre formule de 

constitution du camphre. Comme Fauteur cité plus haut, il 

considère le camphre comme un acétone et le représente par 

la formule : 

C3H7 

! 
CH 

/ \ 
H»G CH2 

H¿ co 
% / 

c 

M . K E K U L É appuie sa manière de voir sur les propriétés 

générales du camphre, sur la facilité avec laquelle on peut 

transformer cette molécule en cymol ou méthylpropylbenzol 

(ou isopropyl), et enfin sur sa transformation en oxycymol 

ou cymophénol G t 0 H 1 4 O sous l'influence de l'iode. 

M . T I L D E N (2), en se basant sur ses travaux sur les ter-

pènes, considère aussi le camphre c o m m e un dérivé du benzol 

ou du cymol. 

M . ÀRMSTRONG (3) admet deux classes de terpènes. À la 

première correspondraient les terpènes susceptibles de se 

combiner avec deux molécules d'acide chlorhydrique et de 

donner, sous l'influence des agents oxydants, des acides gras 

comme produits principaux ; il y range les essences d'orange, 

de citron, l'essence de térébenthine française et américaine. 

(1) KEKULÉ, JBer. der deut. Chem. Ges.,t VI, p. 934 . 

(2) TILDEN, Ber. der deut. Chem. Ges., t. XI, p. 152. {Correspondance de 

Londres.) 

(3) ÀRMSTRONG, Ber. der deut. Chem. Ges,. t. XI, p. 169S. {Correspondance 

de Londres.) 



LE CAMPHRE ET SES DÉRIVÉS. 163 

A la s e c o n d e a p p a r t i e n d r a i e n t l e s t e r p è n e s q u i n e s o n t s u s 

c e p t i b l e s d e s e c o m b i n e r q u ' à u n e s e u l e m o l é c u l e d ' a c i d e 

c h l o r b y d r i q u e e t q u i , p a r o x y d a t i o n , d o n n e n t l e s c a m p h r e s ; 

c e t t e c a t é g o r i e c o m p r e n d l e s c a m p h è n e s e t , p e u t - ê t r e a u s s i , 

l e s l é r é b è n e s . L ' a u t e u r d o n n e l a f o r m u l e d e c e s d e u x c l a s s e s 

d e c o m p o s é s e t , finalement, c e l l e d u c a m p h r e : 

H5 

C 
/ \ 

H S C C H - C H 
\ 
0 
/ 

H i C = HC G(CH 3 ) -GH 
\ / 

c 
H2 

M . ARMSTRONG- a j o u t e q u e c e t t e f o r m u l e m o n t r e : I o q u e 

l e c a m p h r e s e t r a n s f o r m e f a c i l e m e n t e n a c i d e c a m p h o r i q u e 

p a r l ' a d d i t i o n d e t r o i s a t o m e s d ' o x y g è n e ; 2 ° q u e c e t a c i d e 

a p p a r t i e n t à l a c l a s s e d e s a c i d e s b i a t o m i q u e s q u i , p a r é l i m i 

n a t i o n d ' u n e m o l é c u l e d ' e a u , s e t r a n s f o r m e n t e n a n h y d r i d e s , 

e t q u e d e u x c a r b o x y l e s s o n t u n i s à d e u x a t o m e s d e c a r b o n e 

v o i s i n s ; 3 ° e n f i n , q u e l ' a c i d e c a m p h o r i q u e e s t u n h y d r o d é r i v é 

d u m é t a x y l o l . 

M . FLAWITZKI (1), e n s e b a s a n t s u r c e r t a i n e s c o n s i d é r a 

t i o n s d o n t j e n ' a i p u m e p r o c u r e r l a t e n e u r , a r r i v e à p r o p o s e r 

p o u r l e c a m p h r e l a f o r m u l e s u i v a n t e : 

CH3 

I 
(GH8)2 CH — CH — GH = GH* —- GH= CH — CHO 

C e t t e f o r m u l e a t t r i b u e r a i t a u c a m p h r e u n e f o n c t i o n a l d é -

h y d r i q u e . 

D ' a p r è s c e c o u r t e x p o s é q u e j e v i e n s d e f a i r e , i l e s t f a c i l e 

d e v o i r q u e l e c h a m p d e s h y p o t h è s e s e s t t r è s - v a s t e e t q u e l e s 

e s s a i s e n t r e p r i s p o u r a s s i g n e r a u c a m p h r e u n e p l a c e d a n s 

( 1 ) FLÀWITZKY, Berichle clercleut. Chem. G e s . ; t, X I , p. 1 8 4 7 . 
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une des séries déjà connues sont restés infructueux. Dans 

toutes ces théories, il y a deux côtés distincts à envisager : 

celui qui a trait à la constitution du camphre et celui qui a 

rapport à la fonction de la molécule C'°H I 6 0. 

En ce qui concerne la constitution, chacun des auteurs 

s'est appuyé sur une ou plusieurs propriétés du camphre, en 

faisant abstraction des autres. Je ne crois pas qu'il soit pos

sible de se baser sur la structure moléculaire d'un dérivé dont 

la formation nécessite l'intervention de réactifs énergiques, 

commeranhydridephosphorique, le chlorure de zinc, l'iodesur 

le camphre, pour assigner à G 1 0 Iï i C O sa véritable constitution. 

Cette impossibilité me paraît d'autant plus grande que la na

ture de ces dérivés varie avec les quantités de matières mises 

en présence et aussi avec la température à laquelle on agit. 

Il est tout aussi hasardeux de fonder sa théorie sur la syn

thèse d'un hydrocarbure C 1 0 H i 6 d o n t l'étude est encore incom

plète et dont on soupçonne seulement l'identité avec le téré-

bène. Cette identité fut-elle même reconnue, qu'on ne pourrait 

•pas en inférer la constitution du camphre, puisque, jusqu'à 

présent, il a été impossible d'obtenir ce corps par oxydation 

directe du térébène. 

Les mêmes observations pourraient s'appliquer aux autres 

formules, qui toutes ne reposent que sur des points de vue 

spéciaux et non sur l'ensemble des faits. 

II est cependant à remarquer que, de tous les auteurs cités 

plus haut, M. KA.CHLER.est celui qui a pris en considération, 

pour élaborer son schéma, le plus de dérivés du camphre. 

En résumé, on peut dire que, jusqu'à présent, aucune des 

formules signalées ne satisfait à toutes les interprétations que 

nécessitent le grand nombre de dérivés auxquels le camphre 

donne naissance. Pour ma part, je suis porté à croire que 

cette constitution ne sera réellement connue que lorsqu'on 

aura élucidé celle du camphène dont le camphre dérive par 

oxydation directe. 

http://KA.CHLER.est
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La fonction de la molécule qui nous occupe a également 

donné lieu à un certain nombre d'hypothèses. 

Sa transformation en bornéol, en acide camphique, permet 

jusqu'à un certain point de la considérer comme un aldéhyde. 

Mais son aptitude à se combiner à une molécule d'eau pour 

donner naissance à l'acide campholique, et celle de fournir 

directement l'acide camphorique sous l'influence des agents 

oxydants, l'éloignent du groupe des aldéhydes proprement 

dits. 

11 en est de même de la fonction que lui attribuent actuel

lement la plupart des auteurs. En effet, il se rapproche des 

acétones proprement dits par les propriétés suivantes : 

1 Q L'hydrogène naissant le transforme en bornéol, qui 

peut être considéré comme un alcool secondaire analogue à 

l'alcool isopropylique ; 

2° Le bornéol le régénère sous l'influence de l'acide azo

tique, propriété qui lui est commune avec l'alcool pseudo-

propylique; 

3° Le perchlorure de phosphore l'attaque en fournissant 

Je composé C^H^Cf analogue au corps C3H°Cl2 dérivé de 

l'acétone ; 

4° Gomme l'acétone, il se combine au brome, et le com

posé C 1 0H 1 GOBr 2 en résultant, fournit, sous l'influence de la 

chaleur, du camphre monobromé et de l'acide bromhy-

drique, etc., etc 

Il diffère des acétones proprement dits par son aptitude : 

I o à se transformer en un acide bibasique avec même nombre 

d'atomes de carbone; 2 ° à se combiner à une molécule d'eau 

pour former l'acide campholique, etc., e t c . . . . . . . . 

Or, en chimie, pour qu'une molécule puisse être rangée 

dans une classe de composés quelconque, il faut qu'elle 

réponde au mode de formation, à l'ensemble des propriétés 

de ces composés ; de plus, il est nécessaire que ses dérivés 

aient une analogie complète avec les dérivés de ces mêmes 
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composés. Il est facile de voir qu'il n'en est pas tout à fait 

ainsi du camphre. Faut-il pour cela lui refuser toute fonction 

acétonique? Ne peut-on pas, comme M . K A C H L E R l'a proposé 

d'abord, M . B E R T H E L O T ensuite, le regarder comme un acé

tone ou un aldéhyde à fonction et constitution spéciales, 

analogue aux acétones dérivés des acides bibasiques ? Cette 

hypothèse a d'autant plus de poids que je crois avoir trouvé 

l'acide G " H i a 0 4 nécessaire pour établir la comparaison entre 

les différents corps dérivés de ces acétones (carbonyles de 

M . BERTHELOT) . 

La découverte de l'acide phoronique par M . D E MONTGOL-

FIER permet de ranger la phorone dans la même catégorie. 

En effet, elle possède déjà un certain nombre de points de 

ressemblance avec le camphre, comme l'indique le tableau 

suivant : 

C " H l 8 0 camphre. C 9 H M 0 phorone. 
C 1 0 H l s 0 2 acide campholique. C°H l 8 0 2 acide phoronique. 
G11 Els04 acide hydroxycamphocarbonique. C10HlaLV acide camphorique. 

Il faudrait, pour compléter l'analogie, essayer de produire 

la phorone cyanée, puis l'acide camphorique; c'est ce que j e 

me propose de faire dans la suite. 
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RÉSUMÉ. 

4 ° Dans l'action de l'iodure de cyanogène sur le mélange 

de camphre sodé et de bornéol sodé, on obtient un camphre 

iodé; 

2° Le même composé s'obtient en traitant le mélange sodé 

par de l'iode ; 

3° Le gaz cyanogène, en agissant sur le même mélange, 

donne naissance : 

a) A un camphre cyané ; 

b) A un corps répondant à un éther cyanique du bor

néol, plus une molécule d'eau ; 

c) A une matière colorante rouge ; 

4° Le camphre cyané, traité par le brome, fournit du cam

phre cyanobromé ; 

5° Le camphre cyané, traité par les lessives alcalines, se 

transforme en un acide nouveau, qui est un homologue de 

l'acide camphorique ; 

6 ° Les sels de cet acide répondent à la formule C 1 1 ] ! 1 6 ! ^ 4 , 

M représentant un métal monoatomique ; 

7° Préparation et étude des sels de sodium, potassium, 

baryum, calcium, plomb, cuivre et zinc ; 

8° L e sel de plomb de cet acide donne., par calcination mé

nagée, un corps ayant les apparences du camphre, et du car

bonate de plomb, réaction qui permet de considérer C l 0H 1 6O 

comme l'acétone de cet acide ; 

9° Dans l'action du sulfure de carbone sur le mélange 

iodé, il se forme : 

a) Un corps cristallisé en aiguilles d'un jaune doré à 

formule C 2 1 H 2 8 S 3 0 2 ; 

b) Un composé non encore étudié, et qui est sans doute 

de l'acide bornéoxanthique ; 
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&ancy) imprimefio Berger-Lavrault et 0 ' ' . 

10° Le. chloroforme, en agissant sur le camphre iodé, donne 

de l'acétylène ; 

il0 L'acide cyanhydrique forme, avec le camphre, un com

posé moléculaire très-volatil et se dissociant facilement en 

ses éléments ; 

12° Ce travail contient encore une discussion des diffé

rentes formules proposées pour le camphré; l'étude du pou

voir rotatoire et de la forme cristalline de plusieurs composés. 
















