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I. MEMBRES TITULAIRES 
INSCRITS PAR RANG D'ANCIENNETÉ. 

1. D R
 S C H L A G D E N H A U F F E N directeur honoraire de l'Ecole supé
rieure de pharmacie. , 5 juillet i85j}. 

2. D R
 H E C H T îfë, professeur honoraire de la Faculté de médecine. 

3 janvier i865. 

3. D r
 G R O S S doyen de IaFacuIfcé de médecine. 16 décembre 1868. 

4- D r
 B E R N H E I M professeur à la Faculté de médecine. 5rp,ai,i873 



VI B U L L E T I N D E S S E A N C E S . D E LA S O C I E T E D E S S C I E N C E S 

5. D E L C O M I N È T E , professeur honoraire de l'École supérieure de phar 
macie. 5 janvier 1874 

6. D r
 F R I A N T , professeur honoraire de là Faculté des sciences. 

19 janvier 1874 
7. F L I C H E professeur à l'Ecole forestière. 20 avril 187/4 

8. B I C H A T 0 $ , doyen de la Faculté des sciences. 22 janvier 1877 

9. L E M O N N I E R , professeur à la Faculté des sciences. 18 juin 1877 

10 . D r
 C H A R P E N T I E R , profess. a la Faculté de médecine. 2 mars 1879 

1 1 . G O D F R I N , directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie. 
24 novembre 1879 

1 2 . F L O Q U E T ^ , professeur a la Faculté des sciences. 19 janvier 1880 

13 . A R T H , professeur à la Faculté des sciences, directeur de l'Institut 
chimique. 19 janvier 1880 

i 4 - D U M O N T , docteur en droit, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque 
universitaire. 1 6 janvier 1881 

1 5 . D r
 S T O E B E R ancien chef de'clinique à la Faculté de médecine 

i 5 mars 1881 

16 . V O L M E R A N G E ingénieur en chef des ponts et chaussées en re 
traite. i 5 mars 1881 

1 7 . A N D R É , architecte du départ* de Meurthe-et-Moselle. i e r mars 1882 

18 . B L O N D L O T ^ p r o f e s s e u r à la Faculté des sciences. 2 juin 1882 

1 9 . H E N R Y , professeur à l'École forestière. " " I E R décembre 1882 

20. D r
 V U I L L E M I N , professeur à la Faculté de médecine. 

" i e r décembre 1882 
2 1 . H A S S E , professeur honoraire de l'Ecole normale d'instituteurs. 

i e r mars i883 
22. M I L L O T , ancien officier de marine, chargé d'un cours à la Faculté 

des sciences. 17 mai 1883 
23. A. D E M E T Z - N O B L A T , homme de lettres. 3 juillet i883 
a4- K X O B B , professeur a l'École supérieure de pharmacie. 

i 5 février 1884 
2 D . B R U N O T T E , professeur à l'École supérieure de pharmacie. 

i 5 février 1884 
26. Abbé C H E V A L I E R , licencié ès sciences, ancien professeur à l'Écoh 

Saint-Sigisbert. i e r décembre 1884 
27. P É R O T 0 ^ , intendant militaire en retraite. 16 janvier i885 
28. R I S T O N , docteur en droit. 16 janvier i885 
29. B E R T I N , rentier. 1 6 janvier 1880 

30. G U N T Z , professeur à la Faculté des sciences. 16 janvier 1885 
3 1 . "D r

 N I C O L A S , professeur à la Faculté de médecine. 1 6 février 1887 

32. B O P P E 0 directeur honoraire de l'École forestière. I E R mars 1887 

"33. M O N A L , pharmacien, ancien chef des travaux chimiques a la Fa
culté des sciences. i e r mars 1887. 
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34- M E R , inspecteur des forêts, attaché à la Station de recherches de 
l'Ecole forestière. I O mai 1 8 8 7 . 

35. D R K N C E P F L E R , ancien chef de clinique a la Faculté de médecine. 
20 février 1888. 

36. Abbé H A R M A ^ D , ancien professeur au Collège de la Malgrange. 
lO'juin 1888. 

37 . W Œ L F L I N , ancien capitaine du génie. i 4 janvier 1889. 

38. D E S C H A U E N B O U R G , avocat à la Cour d'appel. i 4 janvier 188g. 

3g. M U L L E R , professeur à la Faculté des sciences. 3 février 1890. 

4 o . G U Y O T , maître de conférences à la Faculté des sciences. 
3 février 1890. 

4 i - M I N G U I N , professeur à la Faculté des sciences. 3 février 1890. 

4 2 . D O R E Z , pharmacien de i r e classe. 3 février 1890. 

4 3 . M A R X 0 ^ , inspecteur général honoraire des ponts et chaussées. 
16 janvier i 8 g i . 

44- T H O U X 0 ingénieur en chef du canal de la Marne au Rhin. 
2 mars 1891. 

4 5 . I M B E A U X J ^ , ingénieur des ponts et chaussées, docteur en médecine. 
I E R mai 1892. 

4 6 . N I C K L È S , professeur a la Faculté des sciences. 20 juillet i 8g3 . 

4 7 . J O L Y E T , professeur a l'École forestière. i 5 mars i8g4-

4 8 . G R E L O T , professeur a l'École super, de pharmacie. i e r mars i 8 g 5 . 

4 9 . N O Ë L , industriel à, Liverdun. 1 6 mars 1896. 

5 0 . B E A U P R É (le comte J . ) , archéologue. 16 mars 1896. 

5 r . M I C H A U T ^ , ingénieur des ponts et chaussées. i e r février 1897. 

5 2 . A U T H E L I N , préparateur de géologie à la Faculté des sciences. 
2 mai 1898. 

5 3 . G U Y O T dir. de l'Ecole nat. des Eaux et Forêts. 1 6 janvier 1899. 

54- M A I R E , docteur ès sciences, chef des travaux de botanique à la 
Faculté des sciences. 2 février 1899. 

55. D E B O U V I L L E , garde général, attaché à la Station d'expériences de 
l'École nationale des Eaux et Forêts. i f r décembre 1899. 

56. G R A N D ' E U R Y membre correspondant de l'Institut, professeur 
honoraire de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne. i e r février 1900. 

5 7 . Abbé B O U L A N G E R , licencié ès lettres et en théologie, vicaire à 
Champigneulles. i e r mars 1900, 

58. M É C H I N , licencié ès sciences physiques et naturelles, professeur au 
Collège de Lunéville. ' I E R mars igoo. 

5g. D R M E Y E R , professeur a la Faculté de médecine. I E R mars igoo. 
60. C H E V A L L I E R , licencié ès sciences, chargé des travaux pratiques de 

minéralogie à la Faculté des sciences. i e r m a r s igoo. 
6 1 . Abbé U R M È S , licencié ès lettres et en histoire, directeur de la 

Maison de famille des étudiants. i e r mars 1900. 



VIII B U L L E T I N D E S S É A N C E S D E LA S O C I E T E D E S S C I E N C E S 

62. F A V R E L , professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie. 

I e r mai 1900. 

I e r juin 1900. 63. G O U R Y , avocat, docteur en droit. 
64- M A T H I E U - M I E G , de Mulhouse. 2 février 1901 

65. G I R A R D E T , chargé de cours a l'École supérieure de pharmacie 
I E R mars 1901 

66. L O P P I N E T , inspecteur des eaux et forêts. i5 juin 1901 

67. M O L K , professeur à la Faculté des sciences. 2 décembre 1901 

68. J O L Y , licencié ès sciences. i 5 mai 1902. 

IL MEMBRES ASSOCIES 
INSCRITS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. 

B E R G E R - L E V R A U L T (Oscar) 0 imprimeur a Nancy. 24 mars 
G O U Y D E B E L L O C O , ancien officier d'état-major. I E R mars 
L A E D E R I C H (Ch.), manufacturier à Epinal. 16 janvier 
L A N G ( B . ) , manufacturier à Nancy. 16 mars 
L E D E B X I N doyen honoraire de la Faculté de droit de Nancy. 

M A R I N G E R 0 ^ , maire de Nancy. 
D E M O N T J O I E , propriétaire k Villers-lès-Nancy. 
N O Ë L , pharmacien de i r e classe, a Nancy. 
N O R B E R G (J.) 0 ^ , imprimeur k Nancy. 
D ' P A O U Y ^ , médecin-major de i r e classe. 
R E E B , pharmacien k Strasbourg. 
V I A R D (le baron P.), archéologue, à Nancy. 
W E I N M A N N , pharmacien de i r c classe, k Épernay. 2 mars 1888 

W U R T Z ( F . ) , membre de la Société de.pharmacie de Paris. i e r mars 1887 

24 mars 
I e r mars 

2 mars 
i e r juin 

24 mars 
10 décembre 

i e r mars 
2 juin 

2 mars 

1875 

1886 

i 8 7 4 

1880 

i 8 7 3 

1887 

1888 

i 8 7 3 

1899 
1887 

l 8 9 9 

III. MEMBRES CORRESPONDANTS 

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

D r
 B A G N E R I S , ancien professeur agrégé k la Faculté de médecine de 
Nancy, a Reims. M. T. 15 janvier 1884 ; M. C i 4 janvier 1890. 

B A R D Y , pharmacien de i r 6 classe, k Saint-Dié. i 5 novembre 1880. 

B A R T E T , inspecteur des forêts, k Àrbois (Jura). M. T. 2 mars 1888 ; 

M. C février 1892. 
B A R T H É L É M Y , archéologue, k Paris. M. T. 16 janvier 1 8 8 8 ; M. C. 

i e r janvier i8g4-
B E L L E V I L L E , colonel en retraite, k Toulouse. 18 mai 1874« 

D r
 B Œ C K E L (Eugène) ^ , professeur agrégé k l'ancienne Faculté de 
médecine de Strasbourg, chirurgien en chef cle l'hôpital civil. 

M. T. 19 mars 1867. 
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D R B O U C H A R D professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux, 
M . T. 2 juin 1869. 

B R I L L O U I N , maître de conférences à l'École normale supérieure. 
M . T. x6 janvier 1881 ; M. C. 10 novembre 1882. 

CASTAN colonel d'artillerie. M . T. 5 juin 1866 ; M . G. 5 juin 1807. 

D R C H R I S T I A N ^ , médecin en chef de la Maison nationale de Charenton. 
M. T. 22 janvier 1877. 

D R COLLIGNON, médecin-major de IR E classe. M. T. g juin 1879 ; 
M. C. i 5 novembre 1881. 

D R E N G E L , professeur au Conservatoire des arts et métiers, a Paris. 
M. T. 5 mai 1876. 

D R F É E 0 ^ , médecin inspecteur de l'armée. M. T. 19 février 1867. 
F I E S S I N G E R , docteur en médecine à Oyonnax (Ain). I E R décembre 1881. 

F R A N Ç O I S , inspecteur général des mines, k Paris. 9 juin 1868. 

G A Y , professeur au Lycée de Montpellier. M . T. 19 février 1867 ; 
M. C. 19 juillet 1 8 7 1 . 

D R G U I L L E M I N 0 ^ , directeur du service de santé du 20* corps, à 
Nancy. M. T. I E R juillet 1887 ; M. C. i4 janvier 1889. 

D R H A R O médecin principal de l'armée en retraite, a Montpellier. 
M . T. 16 avril 1877 ; M. C. 3 janvier 1881. 

H E R R E N S C H M I D T , docteur en médecine, à Paris. i5 janvier 1867. 

D R H E R R G O T T professeur honoraire de la Faculté de médecine de 
Nancy. M. A. 1 8 novembre 1 8 7 8 ; M . C . 3 décembre 1900. 

H I R S C H , ingénieur des ponts et chaussées, k Paris. M. T. 0 mai 1873. 

J O U A N , capitaine de vaisseau, k Cherbourg. I E R décembre i863. 
J O U R D A I N , ancien professeur k la Faculté des sciences de Nancy, à Port-

bail (Manche). , M . T. en 1 8 7 7 ; M . c - 8 décembre 1879. 
K E L L E R , ingénieur des mines, k Paris. ig juillet 1 8 7 1 . 

K L E I N , ancien pharmacien, a Strasbourg. M. T. 4 juillet 1860. 
D R KOEHLER, professeur k la Faculté des sciences de Lyon. 

M. T. 2 février 1880 ; M . C. 2 décembre 1889. 
D R L O R T E T doyen de la Faculté de médecine de Lyon. 

M. C. décembre 1868. 
M A N G I N professeur au Lycée Louis-le-Grand, k Paris. M. T. 2/4 no

vembre 1 8 7 9 ; M. C. i5 novembre 1881. 
D R M O N O Y E R , professeur a la Faculté de médecine de Lyon. 

M. T. 4 juillet i865. 
M U N T Z , ingénieur des chemins de fer de l'Est, à Paris. M. T. 5 mai 1873. 

P É R O T , professeur au Conservatoire des arts et métiers, k Paris. 
M. T. 1 e r juin 1886; M . G. i5 mai 1889. 

P O I N C A R É C ^ , membre de l'Institut, professeur a la Faculté des sciences 
de Paris. I e r ju in 1891 . 

R Œ D E R E R , ingénieur des ponts et chaussées. M . T. 5 mars 1877. 
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A D D E N D U M 

A la liste des membres titulaires, ajouter : 

56. M A I L L A R D , licencié ès sciences, chef des travaux chimiques k la 
Faculté de médecine. i 5 décembre 1899. 

et augmenter d'une unité tous les numéros suivants, le dernier devenant ainsi 6 9 . 

- D E T S E E T L S J -

S A I N T - L O U P , doyen de la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand. 
i 5 janvier 1867. 

T H O U V E N I N , professeur à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Be
sançon. M . T . i e r mars i883 ; M. C. i 5 décembre 1890. 

W I L L M , professeur à la Faculté des sciences de Lille. M. T . 8 mai 1867. 

B ) É T R A N G E R S . 

B R U C H (Cari), professeur d'anatomie k Offenbach. 5 janvier i864-

M O O R E (David), directeur du Jardin botanique de Dublin. i e r août i860 . 

0 C A S T E L L O D A P A Ï V A , membre de l'Académie royale de Lisbonne. 
4 décembre 1866. 

G E I N I T Z ( H . B.), professeur k l'École polytechnique de Dresde. 
5 février 1868. 

H E L L I E R - B A I L T , paléontologiste, membre de la Commission géologique 
de l'Irlande. 4 mars 1868. 

G L A Z I O U , directeur du Jardin botanique de Rio-Janeiro. 4 mars 1868. 

D r
 S T I R T O N (James), k Glasgow. 6 février 1869. 

C O L L I N S (Matth.), professeur k Dublin. 2 juin 1869. 

C R É P I N , directeur du Jardin botanique de l'État, a Bruxelles. 
- i e r mai 1892. 

R E B E R , pharmacien honoraire, k Genève. i e r décembre 1899. 

G U I M A R I E S (Rodolpho), officier du génie, k Lisbonne. 1 " février 1900. 



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

. A . 3 > T IST j B E 1 9 0 2 

Séance du i 5 janvier. 

Présidence de M. K l o b b , président sortant. 

En ouvrant la séance, le président fait part de la nomination de 
M. le D r Stoeber au grade de chevalier de la Légion d'honneur. 

Correspondance. — Circulaire ministérielle relative au voyage à prix 
réduit de personnes qui voudraient prendre part au Congrès des Socié
tés savantes. 

La Société des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg 
remercie des'témoignages de sympathie qui lui ont été donnés à l'occa
sion du cinquantième anniversaire de sa fondation. 

Don d'ouvrage. — « Nouveau procédé rapide pour l'analyse chimique 
de l'eau », par MM. docteur Pignet et Hue, pharmacien. 

Renouvellement partiel des membres du Bureau. — Sont élus pour 
l'année 1902 : M. Le Monnier, vice-président; M. Girardet, secrétaire 
annuel. M. le D r Charpentier, membre sortant du Conseil d'administra
tion, est réélu pour trois ans. 

En conséquence, le Bureau de la Société, pour Tannée 1902, est 
composé comme il suit : 

Président 
Vice-Président 
Secrétaire général 
Secrétaire général adjoint . . 
Secrétaire annuel 
Trésorier 
Administrateurs 

M . G u y o t . 

M . LE MON W E R . 

M . M l L L O T . 

M . G R E L O T . 

M . G I R A R D E T . 

M . H E L D . 

M M . SGHLAGDENHAUFFEN, 

Secrétaire général honoraire . 
F L I G H E , CHARPENTIER. 

M. H E C H T . 
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COMMUNICATIONS. 

i ° M . G R E L O T : Premières recherches sur les laticifères des Convol
vulacées. 

2° M . F A Y R E L : Action du chlorure de thionyle sur Voxalate d'éthyle 
et de potassium et sur I'oxalate de méthyle et'de potassium. 

Le Secrétaire annuel sortant, 

M A I R E . 

Séance du i" février. 

Présidence de M . L E MONNIER , vice-président. 

La Société se réunit dans l'amphithéâtre cl'électrotechnie de l'Institut 
chimique, pour entendre les deux communications suivantes de M . 
G U N T Z : 

i ° Sur un appareil de chauffage électrique ; 
2° Sur la préparation des métaux alcalino-terreux, en particulier 

du baryum et du strontium. 
L'auteur remettra une note pour le bulletin des séances. 

Le Secrétaire annuel, 

G I R A R D E T . 

N. B. — A cause du congé du carnaval, la Société ne s'est pas réunie 
le i5 février. • 

Séance du itT mars. 

Présidence de M. G U Y O T . 

Don d'ouvrage. — M. Imbeaux fait hommage & la Société du 2 e vo
lume de son ouvrage : L'alimentation en eau et l'assainissement des 
villes. —- Remerciements. 

COMMUNICATION. 

M. le D R V U I L L E M I N : Les Céphalidées, organogènie et anatomie 
comparée. 
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Séance du i 5 mars. 

Présidence de M . GUYOT. 

Correspondance. — L'Académie de Stanislas communique le pro
gramme des prix qu'elle se propose de décerner en 1908 ; aucun de ces 
prix ne concerne les sciences. 

Don d'ouvrage. — « Captation des eaux souterraines de la forêt de 
Haye », par MM. les ingénieurs Imbeaux et Villain. — Remerciements 
aux'auteurs. 

COMMUNICATION. 

M. H E N R Y : La lutte contre le champignon des maisons. Expériences 
récentes. Cette communication sera insérée dans le bulletin. 

Discussion. — Au sujet de cette communication, M. M E R fait part à 
la Société de quelques expériences qu'il a faites avec l'un des produits 
cités par M*. Henry : le carbolineum avenarius. Les résultats ont été 
excellents et certains bois injectés il y a dix ans sont encore en parfait 
état. Une société française fournit depuis quelques années, sous le nom 
de carbonile, un produit analogue, peut-être identique, au produit alle
mand cité plus haut. Résultats au moins aussi satisfaisants. M. Mer 
remettra également une note pour le bulletin. 

Le Secrétaire annuel, 

GlRARDET. 

N. B. — A cause des vacances de Pâques, la Société ne s'est pas 
réunie le i e r avril. 

Séance du i 5 avril 

Présidence de M . GUYOT. 

Nécrologie. — Le Président fait part à la Société du décès de M. Held, 
professeur à l'Ecole supérieure de Pharmacie, membre titulaire de la 

Le mémoire de M. Yuillemin paraîtra dans le fascicule de janvier-
février du bulletin des séances. 

Le Secrétaire annuel, 

GlRARDET. 
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Séance du 1 " mai. 

Présidence de M. GUYOT. 

Candidature. — M M . Nicklès et Authelin présentent M. Joly, licen
cié ès sciences, comme membre titulaire. Le rapport et l'élection sont 
remis à la séance suivante. 

COMMUNICATIONS. 

i° M. N I C K L È S : Sur, l'existence des phénomènes de recouvrement 
dans la zone sabbétique. Cette communication n'est pas destinée au 
bulletin. 

2 0 M. D E B O U V I L L E -.Batraciens et Poissons de la Moselle lorraine. 
Paraîtra in extenso dans le bulletin. 

Le Secrétaire annuel, 

G l R A R D E T . 

Séance du i 5 mai. 

Présidence de M . GUYOT. 

Election. — Après avoir entendu le rapport verbal de M. Nicklès, la 
Société admet M. Joly comme membre titulaire. 

Société depuis 1882 et son trésorier depuis 1889, et du décès de M. 
Raphaël Lang, industriel, membre associé depuis 1880 et récemment 
promu chevalier de la Légion d'honneur; il se fait l'interprète de ses 
collègues pour exprimer les regrets causés parce double deuil et donne 
la parole à M. Godfrin, directeur de l'École supérieure de Pharmacie, 
qui lit une notice nécrologique relative à M. Held. 

Election d'un trésorier. — L e s fonctions de trésorier ne pouvant être 
interrompues à cause de leur importance, il est procédé aussitôt au 
vote d'un successeur de M. Held. 

A l'unanimité, M. Brunotte, professeur à l'École supérieure de Phar
macie, est nommé trésorier de la Société des sciences. 

COMMUNICATION. 

M. G R E L O T : Recherches sur les laticifères des Convolvulacées (suite). 
Cette communication sera reproduite dans le bulletin. 

Le Secrétaire annuel, ' 

G I R A R D E T . 



ET D E LÀ RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY. XV 

COMMUNICATIONS. 

i° M. F A V R E L : Action de l'éther acétylacêtique manobróme sur les 
chlorures diasoïques. 

2 ° M. H E N R Y : Sur un nouveau champignon parasite des rameaux 
du chêne. 

Le Secrétaire annuel, 

G I R A R D E T . 

Séance du 2 juin. 

• • • Présidence de M. GUYOT. 

Correspondance. — M. le D r F. Ameghino annonce qu'il a été 
nommé Directeur du Musée National de Buenos-Ayres en remplacement 
du professeur C. Berg, décédé. Il mentionne la nouvelle organisation 
donnée au Musée et manifeste le désir de rester en relation d'échange 
des publications avec la Société des sciences. 

Compte rendu financier. — M . Brunotte, trésorier, expose la situation 
financière de la Société, d'ailleurs très prospère. Ses comptes sont 
approuvés à l'unanimité, - la Société décide qu'ils figureront au procès-
verbal (voir ci-dessous) et le Président se fait l'interprète de tous ses 
collègues pour remercier M . Brunotte de son dévouement aux intérêts 
de la Société. 

COMMUNICATION. 

M . M I L L O T : Les rafales de montagnes. — L'auteur remettra une 
note pour le bulletin. 

Une discussion, à laquelle prennent part MM. Boppe et Henry, 
s'engage à la suite de cette communication ; elle sera également résumée 
dans le bulletin. 

Le Secrétaire annuel, 

G I R A R D E T . 

Dons d'ouvrages. — M. Nicklès fait hommage à la Société de deux 
brochures : i° « Contribution à l'étude des terrains secondaires au sud 
des Cévennes » ; i° « Sur l'existence des phénomènes de recouvrement 
dans la zone subbétique ». — Remerciements. 
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Compte rendu financier de la Société des sciences de Nancy, arrêté 
au 1 e r juin 1902 et présenté par M. Brunotte, pour sa prise en 
charge, à Yapprobation de la Société. 

Actif. 

Reliquat de l'exercice 1900, dernier compte rendu présenté par 
M. Held, le i e r juillet 1901 (voir le procès-verbal) 2 087? 85 

Pendant Tannée 1901, la Société a recouvré les sommes suivantes : 
Cotisations des membres titulaires et associés 1 44o » 
Subvention de la Ville de Nancy 3oo » 
Subvention du département, de Meurthe-et-Moselle '. 5oo » 
Pendant l'année 1902 (jusqu'au 3i mai), la Société a déjà recou

vré les sommes suivantes : 
Cotisations des membres titulaires et associés, y compris le prix 

d'un diplôme 1 44° } ) 

Subvention de Ja Ville de Nancy 3oo » 
Intérêts échus de notre livret de la Caisse d'épargne, arrêtés au 

I E R janvier 1902 . . 33 55 

Total des recettes 6o5i f 4o 
Total des dépenses 1 636 5o 

La Société possède donc à ce jour. . . 4 4 i 4 f 9 ° 

Passif. 

Note de M. Torlotin (frais de recouvrements, gratification et di
vers), pour 1901. . ' 7 Ô f i 5 

Note de M. Hacquard, agent de la Société (appointements et di
vers), pour 1901 222 go 

Facture Berger-Levrault et C i e , de 1901 gg5 90 
— Vosgien-Ippensen, de 1901 25 65 
— Bergeret, de 1901. i 65 80 
— Bergeret, de 1902 (planches du mémoire de M. Vuillemin). 46 1 0 

Frais de recouvrements par la poste et par M. Torlotin, pour 1902. 19 » 
Association française pour l'avancement des sciences, cotisation 

de 1901 et 7 e versement annuel pour rachat des cotisations . . . . 3o » 
Achats de timbres-poste et de quittances, d'un cahier de comptes. 3 » 
Achat d'un coffret en fer (facture Hody) 20 » 
Association française pour l'avancement des sciences, cotisation 

de 1902 et 8 e versement annuel pour rachat des cotisations. . . . 3o » 

Total des dépenses. 1 636 f 5o 

N. B. — Reste k recouvrer la subvention du département pour 

1902, soit 5oo fr. 

Ont signé pour approbation des comptes ci-dessus, au nom de la 

Société : 

M M . G U Y O T , président; 

S C H L A G D E N H A U F F E N , l'un des membres du conseil d'administra

tion ; 

M I L L O T , secrétaire général. 
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Séance du i y juin. 

Présidence de M . L E MONNIER , vïee-président. 

La Société se réunit avec de nombreux invités dans l'amphithéâtre 
de physique de la Faculté des sciences, pour assister à d'intéressantes 
expériences expliquées et exécutées par M. B I C I I A T : 

i ° Téléphone haut parleur; 
2 ° Appareil de Zickler ; 
3° Lampe Nernst ; 
4° Pile au sélénium ; 
5° Arc soufflé ; 
6° Arc parlant. 
Une salve d'applaudissements remercie M. Bichat. 

Le Secrétaire annuel, 

GlRARDET. 

Séance du ib novembre. 

Présidence de M . GUYOT. 

Correspondance. — La Société a reçu l'avis du décès de M. le docteur 
Wartmann, directeur du Muséum de Saint-Gall ; une carte de condo
léances a été envoyée. 

M. le Ministre de l'Instruction publique informe la Société que le 4 i e 

congrès des Sociétés savantes s'ouvrira le i4 avril igo3 à Bordeaux. 
La Société a reçu une invitation h prendre part aux fêtes du centenaire 

de l'Université de Dorpat. 
Subvention. —• La Société a reçu avis du. maintien de la subvention 

de 5oo francs accordée par le Conseil général. — Remerciements. 
Démission. — M. le D r Prenant donne sa démission de membre titu

laire. 
Demande d'échange. — L'Académie des sciences de Chicago de

mande l'échange de ses publications avec le bulletin de la Société. — 
Accordé. 

Don d'ouvrages. — La Société a reçu, de M. Millot, les deux bro
chures suivantes : Le Vent dans la montagne, et Observations météo
rologiques de l'année igoi. —Remerciements. 

Distinction. — Avant de passer a l'ordre du jour, M. le Président se 
fait l'interprète de la Société pour féliciter M. Imbeaux de la croix de 
la Légion d'honneur qu'il a reçue le i4 juillet dernier. 

Nécrologie. — Enfin, M. le Président fait part à la Société de la perte 
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Séance du iet décembre. 

Présidence de M . G U Y O T . 

Distinctions. — M. le Président informe la Société que l'Académie 
des sciences vient de décerner le prix Montagne (Mycologie) a M. le 
docteur Vuillemin et félicite notre collègue. M* Vuillemin répond 
qu'une part de ce succès revient à la Société des sciences dans le bul
letin de laquelle ont été publiés les travaux récompensés. 

M. Imbeaux a reçu également de l'Académie des sciences les arré
rages du prix Bréant (choléra). — Félicitations. 

COMMUNICATIONS. 

i° M. I M B E A U X : Assainissement de Vienne; 

2 0 M. V U I L L E M I N : Observations sur' la G E N T I A N A C I L I A T A . 

Le Secrétaire annuel, 

G I R A R D E T . 

Séance du ïj décembre. 

Présidence de M . B O P P É . 

La Société se réunit avec de nombreux invités dans l'amphithéâtre 
de physique de la Faculté des sciences. En l'absence du président et du 
vice-président, M. Boppe veut bien accepter de présider la séance. 

Démission. — M. Durand, professeur en retraite de l'Ecole supé
rieure, donne sa démission de membre titulaire. 

considérable qu'elle vient de faire en la personne de M. le D r Lemaire, 
docteur en médecine et docteur ès sciences, professeur au Lycée, 
membre titulaire depuis 1880, vice-président en 1896 , président en 
1896, qui a enrichi notre bulletin de travaux remarqués sur les Diatomées 
et les Desmidiées de Lorraine ; il donne ensuite la parole a M. Le 
Monnier qui retrace en termes émus la vie scientifique de notre regretté 
confrère. La notice de M. Le Monnier sera reproduite dans le bulletin. 

COMMUNICATION. 

M. M I L L O T : La gelée à Nancy de 1878 à igoa. 

Le Secrétaire annuel, 

G l R A R D E T i 
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Nécrologie. — M. Millardet, professeur de botanique à la Faculté 
des sciences de Bordeaux, membre correspondant de la Société, est 
mort le i 5 décembre. M. Millardet avait été membre titulaire à Stras
bourg, puis k Nancy ; on lui doit la reconstitution du vignoble français 
détruit par le phylloxéra, grâce k ses deux découvertes du greffage de 
ceps américains et de la bouillie bordelaise. 

Distinction. — M. René Maire a été reçu docteur es sciences naturelles 
avec la mention «très honorable », après une soutenance de thèse devant 
la Faculté des sciences de Paris. — Félicitations. 

Candidatures. — Sont présentés comme membres titulaires : MM. 
Guérin, docteur en médecine, docteur ès sciences, professeur k l'École 
supérieure de Pharmacie, par MM. Godfrin et Brunotte ; Bruntz, 
chargé d'un cours k l'École supérieure de Pharmacie, par MM. Klobb 
et Brunotte ; Pagel , docteur de l'Université de Nancy, par- MM. Klobb 
et Brunotte; Rabischong, pharmacien, par MM. Favrel et Brunotte. 
La lecture des rapports et l'élection auront lieu k la prochaine séance. 

COMMUNICATION. 

M. B L O N D L O T : Sur la vitesse des rayons X. L'auteur remettra une 

note pour le bulletin. 

Le Secrétaire annuel, 

G I R A R D E T . 
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Action du chlorure de thionyle sur l'oxalate d'éthyle et de 
potassium et sur l'oxalate de méthyle et de potassium, par 
G . F A V R E L . 

Cette note a p o u r but de donner un nouveau mode de prépara

t ion du chloroxalate d'éthyle et du chloroxalate de méthyle. Le 

chloroxalate d 'éthyle a été obtenu pour la première fois par 

Henry (*), en faisant réagir Poxychlorure de phosphore sur l'oxa

late d'éthyle et de potassium. L'auteur le signale comme un 

l iquide bouil lant à i4o°, sous la pression atmosphérique. 

J'ai essayé ce mode de préparation à plusieurs repr ises ; mais 

j ' a i dû l 'abandonner , car, malgré une série de distillations fraction

nées, j e n 'ai obtenu que d u chloroxalate d'éthyle impur, contenant 

i o à i 5 p . ioo d'oxychlorure de phosphore. 

Plus tard , j ' a i essayé de préparer ce chloroxalate d'éthyle par 

la méthode indiquée par von Richter ( 2 ) et consistant à faire agir 

le perchlorure de phosphore sur l'oxalate d'éthyle. En suivant le 

mode de prépara t ion indiqué par l 'auteur, on obtient un liquide 

qui distille entre i3o et i4o° et tout aussi impur que celui fourni 

pa r la première méthode . 

(1) H E N R Y , Deutsche-Chem. Gesell.; t. I V , p. 098. 
(2) V O N R I C H T E R , Deutsche-Chem. GeselL 1877, p. aaa8. 

E T DE LA 

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY 
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(1) Anchûtz, Dculscke-Chem. Gesell., t. X I X , p. ai58. 

Enfin, la prépara t ion du chloroxalate d 'éthyle a été également 

tentée par la méthode indiquée pa r Anchûtz Cet te dernière 

consiste à faire agir le perchlorure de phosphore sur l 'oxalate 

d'éthyle et semble ainsi ident ique à la méthode p récéden te . Cepen

dant il n 'en est r ien. L 'au teur a en effet mon t r é que , en faisant 

réagir les deux corps à la t empéra tu re de n 5 ° p e n d a n t 12 heures , 

on obtenait la réact ion suivante : 

COOOHs COOOHî 
I -f-PCls= | +POC13. 
COOOHs COOHs 

Le dichloroglycolate d 'éthyle ainsi p rodui t b o u t à la tempéra

ture de 89 0 , sous la pression de i 5 mill imètres et se décompose à 

i65° en chlorure d'éthyle et chloroxalate d 'é thyle . 

C№OC*Hs CO—Cl 
I =C a HSCl+l 
CO*MS CC№Hï 

La seule difficulté consiste à obtenir le dichloroglycolate d'éthyle 

exempt d 'oxychlorure de p h o s p h o r e . Tous mes efforts tentés dans 

ce sens sont restés infructueux et je n 'ai toujours ob tenu que du 

chloroxalate d'éthyle contenant au moins 5 p . 100 d'oxychlorure 

de phosphore . 

En présence de ces résu l ta t s , j ' a i abandonné ces essais et ima

giné, pour la prépara t ion de ce corps , une méthode qui permet de 

l 'obtenir rapidement à l 'é tat de pure té et repose sur l 'action chlo-

ruran te du chlorure de thionyle sur l 'oxalate d 'éthyle et de potas 

sium. 

La seule difficulté consiste à obtenir ce dernier sel. 

Là encore, les méthodes sont nombreuses , mais de valeurs très 

inégales. 

L 'une consiste à faire agir une molécule de potasse en solution 

alcoolique sur une molécule d 'oxalate d 'éthyle. On obt ient d e . 

de cette façon presque exclusivement de l 'oxalate neu t re de 

potass ium. 

Verner en indique une autre consis tant à faire agir le monochlo-

racétate d'éthyle sur le nitrite de potasse . Le sel ainsi ob tenu est 

difficile à purifier. 
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Claisen en indique une troisième, qui consiste à faire agir sur 

une molécule d 'éther oxalique une molécule d'acétate de potasse 

dissous dans son poids d'eau. Les deux liquides chauffés jusqu 'à 

mélange des deux couches donnent par addition d'alcool le sel de 

potass ium cherché avec de mauvais rendements, mais dans un 

g rand état de pure té . 

On améliore beaucoup les rendements, en chauffant directement 

l 'acétate de potasse et l 'oxalate d'éthyle, jusqu 'à formation d'une 

couche un ique . Si , à ce moment , on ajoute de l'alcool à g5°, on 

obtient le sel cherché avec un rendement de 70 p . 100 de celui 

indiqué par la théorie. 

Ce sel est alors desséché soigneusement à i i 5 - i 2 0 ° , pulvérisé 

et projeté par port ions dans un ballon contenant une proportion 

équimoléculaire de chlorure de thionyle. Use dégage des torrents 

d'acide sulfureux, en même temps qu 'un peu de chlorure de thio

nyle est volatilisé. Aussi , l 'opération doit-elle se faire dehors et en 

ayant soin de refroidir le ballon. 

Lorsque la réaction est terminée, on chauffe au réfrigérant à 

reflux pendan t une heure et on obtient ainsi une masse solide qui 

est chauffée au bain d 'huile. 

En t re i5o- i6o° , il distille un liquide contenant un peu de chlo

rure de thionyle et du chloroxalate d'éthyle, mais une seule recti

fication suffit pour obtenir le corps cherché pur. 

La réaction qui fournit le corps cherché est : 

COOK Cl COCÍ 

C O ' M s Cl ' COaC*Hî 

Ainsi obtenu, le chloroxalate d'éthyle bout à la température de 

1 3 2 - i 3 3 ° et présente net tement la composition centésimale corres-

COC1 
pondan t à la formule l , comme ie m'en suis assuré tant 

C 0 2 C № J 

p a r le dosage du chlore que par le dosage des autres éléments. 

J 'ai cherché à préparer de la même façon le chloroxalate de 

méthyle qui jusqu ' à présent n'avait pas été obtenu. 

Comme précédemment , il faut d'abord préparer de l'oxalate de 

méthyle et de potass ium. 

On y arrive facilement, en chauffant ensemble l'oxalate de 

méthyle et l 'acétate de potasse au bain-marie. Après fusion et 
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Sur un appareil de chauffage électrique, par M . G U N T Z . 

Ayant besoin, pouf mes recherches de chauffer des tubes de 

porcelaine régul ièrement et progress ivement , après avoir inutile

ment essayé d'employer le gaz, j ' a i cherché à employer le chauffage 

électrique. Après de nombreux tâ tonnements , j e suis arrivé à une 

solution très simple qui rendra , j e crois, de g rands services dans 

les laboratoires . 

L 'on emploie depuis longtemps dans l ' industr ie p o u r le chauf

fage, l ' incandescence d 'un fil fin de plat ine isolé p a r de l 'amiante 

ou noyé dans un émail fusible. Ces enveloppes isolantes p résen

tent le grand inconvénient d 'a l térer r ap idement le fil de pla t ine 

lorsqu 'on veut aller à des t empéra tu res élevées. 

Dans les laboratoires on a employé également ce système en 

enroulant un fil de pla t ine d i rec tement sur le tube de terre réfrac-

mélange des deux couches , on ajoute de l 'alcool méthyl ique et il 

se précipite aussitôt de belles lamelles b lanches qui , séchées, 

consti tuent l 'oxalate de méthyle et de potass ium. 

En faisant tomber peu à peu ce corps dans une quant i té équi-

moléculaire de chlorure d e t h i o n y l e , on obt ient une réaction tout 

à fait semblable à celle qui fournit le chloroxalate d 'éthyle. Le 

produi t b ru t rectifié bout à i i 4 - n 5 ° et cons t i tue le chloroxalate 

de méthyle, ainsi que je m'en suis assuré pa r le dosage du chlore. 

Du reste, ce dosage se fait avec la plus grande facilité, car les éthers 

chloroxaliques mis en présence d e l 'eau s e décomposent avec for

mation d'acide chlorhydrique et d 'é ther oxal ique, acide d'éthyle 

ou de méthyle. 

En résumé, j ' a i utilisé les propr ié tés ch loruran tes du chlorure 

de thionyle et j ' a i p u ainsi obteni r les deux éthers chloroxaliques 

cités plus haut , à un état de pure té bien p lus g rand que pa r les 

autres procédés, grâce à ce que les produi ts accessoires sont beau

coup plus volatils que les éthers cherchés . 

Enfin, il est permis de penser que la méthode p o u r r a s 'appliquer 

avec avantage à la prépara t ion de tous les chlorures acides, mais 

plus part iculièrement à ceux dont le poin t d 'ébulli t ion est voisin 

de l 'oxychlorure de phosphore ou de perchlorure de phosphore . 
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taire, puis isolant avec du fil d'amiante et du kaolin. Ce procédé 

a été recommandé par L e d e b o e r Q , Curie( 2 ) , Charpyfj), D. Ber-

the lo t ( 4 ) en France . 

Mais ces systèmes emploient des fils d 'un diamètre relative

ment considérable de o m m , 6 au moins, rendant ce moyen trop 

coûteux pour employer le courant d'un secteur à 2 2 0 volts. En 

Allemagne, au contraire, dans la disposition du four électrique 

de Nernst , on emploie un fil fin de platine enroulé sur un cylin

dre réfractaire, mais ce four n'est pas durable. Tous ces appareils 

présentent d'ailleurs le même inconvénient : le contact d'un fil 

rond de platine avec le tube de porcelaine se fait mal et par une 

petite surface, le transport de la chaleur est irrégulier et le fil se 

surchauffant à certains endroits fond facilement en mettant l'ap

pareil hors de service. En outre, à haute température, au contact 

des silicates, il se produit des phénomènes d'électrolyse avec for

mation de silicium et de silieiure de platine fusible. Aussi ces 

fours électriques n'étaient pas entrés dans la pratique courante 

des laboratoires , à cause de leur peu de durée et de leur prix 

élevé. 

J 'ai cherché à éviter ces deux inconvénients; je suis arrivé à 

employer des fils fins de platine en les protégeant contre l'attaque 

de la silice et des silicates à haute température, et en assurant 

un contact parfait du fil avec son support . On obtient facilement 

ce double résul tat en enrobant le platine dans une brasque d'alu-

minate de chaux ou de magnésie appliquée sur le tube, qui le 

protège contre toute altération. 

Dans un appareil mis hors de service par accident, la gangue 

d 'aluminate dans le voisinage immédiat du fil inaltéré était im

prégnée de magnifiques octaèdres de platine sublimé reconnais-

sablés à la loupe, ce qui prouve qu 'aux hautes températures de 

i ,5oo ou 1,600 degrés où le fil était porté, le platine ne s'altère 

pas , mais se volatilise légèrement. Ce procédé a le grand avantage 

de permet t re à chacun de fabriquer économiquement l'appareil 

dont il a besoin. On peut ainsi construire facilement des appareils 

pouvant chauffer des creusets grands ou peti ts , des nacelles, des 

(1) LEDEBOER, Comptes rendas, G V I , p. 129. 1888. 

(a) CUBIE, 67. R., CXV, p. 8o5. 1892. 

( 3 ) CHARPY, G. fl./CXVIII, p. 4ig. i8g4. 
(4) D . BERTHELOT, 67. R., C X X V I , p. An. 1898. 
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capsules à incinérat ion, por ter à la t empéra ture convenable les 

^appareils à électrolyse sans craindre l 'action des gaz réduc teurs , 

en un mot de chauffer facilement et économiquement un apparei l 

de forme quelconque. 

Voici comment il faut opérer pour construire , p a r exemple, un 

apparei l chauffant des tubes de porcela ine . Nous commencerons 

par choisir un tube en ter re réfractaire de d iamètre et de longueur 

convenables, nous appl iquerons à l 'extérieur en plusieurs fois sur 

une épaisseur de 3 mill imètres environ une pâte d 'aluminate de 

chaux ou de magnésie, la première couche é tant u n e bouill ie très 

claire de la brasque choisie p o u r humec te r le t ube . On laisse 

sécher à l'air cette p â t e ; elle est très adhéren te et ne se fen

dille pas . 

P o u r fixer le fil de pla t ine , on commence par enrouler sur la 

brasque une ficelle fine de la longueur du fil de plat ine que l'on 

veut employer, puis avec une po in te fine on t race le long de la 

ficelle un sillon régul ier et profond d 'un i /2 mi l l imètre environ, 

clans lequel on place le fil de plat ine après avoir enlevé la 

ficelle. Il faut avoir soin de fixer sol idement chaque extrémité du 

fil de platine à un fil de cuivre ou de nickel de 3 mill imètres 

d 'épaisseur et qui servira de pr ise de courant . On met alors par

dessus le platine une deuxième couche de 3 à 4 mill imètres 

d 'épaisseur de la même brasque qui l 'enrobe alors et le protège 

d 'une façon complète. Pour te rminer l 'apparei l , il suffit d 'en

rouler autour du tube plusieurs couches de toile et de carton 

d 'amiante lorsqu 'on ne veut pas dépasser i ,3oo d e g r é s ; dans le 

cas contraire , on met d 'abord u n e certaine quant i té de c 1 aux et 

de magnésie , avant la première couche d ' amian te . La b rasque 

d 'aluminate de magnésie a été faite avec deux m é l a n g e s : 

A 1 * 0 3 _ I
 e t A [ 2 0 3 - ° 

L'alumine et la magnésie , calcinées ensemble au Pe r ro t , sont 

pulvérisées puis passées au tamis de soie. On agglomère la pâte 

avec un peu d 'eau et u n peu d 'a lumine géla t ineuse ou bien avec 

une solution étendue d 'acétate d ' a lumine . 

La brasque d 'aluminate de chaux est bien plus facile à travailler ; 

elle se prépare suivant les indicat ions de H. Sainte-Claire-Deville 

en mélangeant une par t ie d 'a lumine fortement calcinée, une par-
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tie d 'alumine provenant d 'une calcination incomplète d'alun am

moniacal , une partie d 'aluminate de chaux obtenu en chauffant au 

rouge poids égaux de chaux pure et d'alumine. Il faut avoir soin 

de prendre des produi ts ne contenant pas sensiblement de silice. 

L 'apparei l ainsi construit forme un fourneau électrique qui, à 

l 'aide d 'une résistance placée dans le circuit, permet d'obtenir la 

tempéra ture voulue e t de la faire varier à volonté. 

Dans l 'appareil dont je me sers le plus souvent, j ' a i enroulé sur 

le tube un fil fin de plat ine de o m m , 3 de diamètre et de 10 mètres 

de longueur , soit 1.4 grammes de platine environ et de 22 Q de 

résistance. L'isolement calorifique produit par l 'amiante est assez 

bon pour pouvoir , l 'appareil étant en court circuit, avec un cou

ran t de 3 ampères sous 220 volts, c'est-à-dire une énergie de 

660 wa t t s , maintenir une température de i ,25o degrés dans une 

longueur de 20 centimètres d'un tube de porcelaine de 4o millimè

tres de diamètre . Le prix du kilowatt étant à Nancy de 0 fr. 3o c , 

cela fait une dépense de o fr. 198 par heure, c'est-à-dire dans ces 

condit ions beaucoup plus économique que le gaz. 

A plus forte raison dans les usines produisant elles-mêmes leur 

électricité, le pr ix du chauffage électrique sera bien plus faible 

encore . 

L'appareil ainsi construit est durable ; il m'a déjà servi pendant 

plus de 5oo heures sans être altéré. 

II nous reste maintenant à indiquer les précautions à employer 

pour ne pas mettre le four hors d 'usage. 

Il faut évidemment ne pas fondre le fil de platine par un cou

rant t rop intense, la connaissance de sa température est donc né

cessaire. On y arrive t rès simplement en mesurant la résistance 

électrique du fil de platine qui augmente, comme on le sait, avec 

la température et qui es t fonction de la température. Il ne faut 

pas p rendre pour le fil de platine, la résistance en fonction de la 

t empéra ture qu'on trouve dans les tables des phycisiens, car ces 

nombres se rappor tent au platine chimiquement pur qu'on rte 

t rouve pas dans le commerce, et la résistance du platine varie 

beaucoup avec son degré de pureté. 

Il est nécessaire de mesurer directement la variation de résis

tance à diverses températures d'un échantillon du fil de platine 

dont on doit se servir, pour déterminer la résistance limite qu'il 

ne faut pas dépasser. 
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Voici, par exemple, les résultats d 'une expérience sur d u fil de 

plat ine de o m m , 3 de diamètre et de 1 0 centimètres de longueur . 

Le fil étant placé entre deux bornes en cuivre, l 'on mesure si

mul tanément le voltage aux bornes et l ' ampérage nécessaires pour 

porter le fil aux différentes tempéra tures dans l 'air . 

R0 = O û , 2 2 0 

V A R T 
T Températures. 

2.2 3.9 0 .544 2 .48 Rouge sombre. 
4.5 5 .5 0 .816 3.6o Rouge vif. 
6.3 6 . 7 0 •93 4 . i 5 Rouge blanc. 
7 . 0 7 . 0 I .00 4.43 Fusion du fil. 

On peut aussi une fois pour toutes tarer son apparei l en plaçant 

à l ' intérieur une pince thermo-électr ique et no t an t les tempéra

tures qui correspondent à chaque rés is tance. On voit donc que 

R 
tant que le rappor t ^ <C 4>4 lfi fil de plat ine ne fondra pas . Il est 

cependant prudent de ne pas aller si près de la l imite, sur tout 

quand le tube a servi depuis un certain t emps , à très hautes tem

pératures , car la volatil isation du plat ine en a diminué légère

ment le d iamèt re , par conséquent augmenté la rés is tance . — 

Ensuite l 'ampérage à hautes, t empéra tu res est toujours un peu 

trop fort par suite de la légère conductibi l i té électrolytique de 

la brasque. 

Avec du platine iridié à io p . i oo j ' a i ob tenu la fusion du fil 

R 

pour une variation de résis tance ^ = 2,90, c 'est-à-dire beaucoup 

plus petite qu'avec le plat ine. P o u r d u plat ine venant de deux 

maisons différentes, j ' a i t rouvé pour la fusion du fil les deux va-

I l 
leurs suivantes pour — :4 j4° e t 4>o8. On voit donc combien il est 

• •*•*(> 
R 

important de mesurer le rappor t ^ sur un. échantil lon du platine 
dont on se sert. Si donc , à l 'aide d 'un rhéosta t intercalé dans le 

circuit, on s 'arrange de manière à ne jamais dépasser la valeur 

limite, l 'appareil pour ra servir indéfiniment. -

R 
il faut toujours mesurer ~r et ne pas croire que pour u n fil 
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d 'un diamètre déterminé, il suffît de ne pas dépasser un ampé-

rage I déterminé une fois pour toutes, il n'en est rien ; l'expérience 

a mont ré et la théorie le fait prévoir, que l'ampérage I limite dé

pend du diamètre du fil, de l'isolement calorifique de l'appareil, 

des pertes calorifiques produites par l'appareil chauffé. 

En effet, lorsqu'on est arrivé à un état stationnaire, la chaleur 

perdue par le rayonnement est égale à celle fournie par le courant 

électrique. Or, celle-ci est, comme on le sait, I L i 2 * comme R T est 

constante , puisqu'on admet l'état stationnaire, la chaleurrayonnée 

sera proport ionnelle à I 2 . L 'ampérage est donc fonction de l'isole

ment calorifique de l 'appareil, aussi l'intensité du courant néces

saire pour po r t e r le tube à une température donnée est d'autant 

plus petite que l 'on a employé un isolement calorifique meilleur, 

et c'est pour cela qu'il faut envelopper le t u b e de plusieurs cou

ches de toile et carton d'amiante qui produisent un isolement 

excellent. 

Mais il y a aussi une perte de chaleur provenant de l'appareil 

chauffé. Un tube de fer produi t par conductibilité une perte de 

chaleur beauboup plus grande qu'un tube de porcelaine, qui lui-

m ê m e rayonne beaucoup plus qu 'un creuset enfermé dans le. tube, 

et c'est ce qui fait qu 'un courant d'une intensité I peut, dans le cas 

du tube de fer, po r t e r à peine au,rouge le fil de platine qu'il fond 

dans le cas du creuset. On peut l 'expliquer de la manière sui

vante : soit q la chaleur rayonnée par l'enveloppe isolante, q' la 

chaleur rayonnée par le tube chauffé, pendant l 'unité de temps, 

.lorsque l 'équilibre est atteint pour un voltage E aux bornes, on a : 

R T I 2 = q -f- q', le tube étant porté à la température T . 

Voyons ce qui arrivera si on supprime le tube chauffé,* on 

aura : R T I 2 > q, puisque q' est nul, mais alors on n'aura pas équi

libre, puisque la quantité de chaleur fournie par le courant est plus 

grande que celle qui se perd : la température du fil de platine 

augmentera donc et l'on pourra arriver à la fusion du fil si l'iso

lement calorifique est bon . Il ne faut pas chercher à avoir un 

isolement calorifique t rop grand, car on ne pourrai t plus alors 

régler la tempéra ture de l'appareil en agissant sur le rhéostat, 

car une variation très petite de I produit dans ce cas des variations 

considérables de la température . Par expérience, on détermine le 

nombre de couches de car ton d'amiante dont il faut entourer le 

tube pour obtenir la température maxima avec 3 à 4 ampères ; 
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avec un ampèremètre au — d 'ampère , on a alors une sensibilité 

suffisante de réglage. 

La longueur du fil de pla t ine et son d iamètre sont fonction de 
la grandeur de l 'appareil , de la vitesse avec laquelle on veut 
chauffer, du voltage électrique max imum dont on d i s p o s e , d e l à 
température maximum que l 'on veut obteni r . 

Les spires doivent être placées à 5 à 6 mil l imètres environ 
l 'une de l 'autre — cela donne la longueur du fil de plat ine à 
employer pour entourer l 'appareil choisi ; — le d iamètre du fil 

2 5 /1:0 
doit être choisi entre et mil l imètre, suivant le voltage 

ioo ioo J 

qu 'on a à sa disposition. Il se calcule approximat ivement de la 
manière suivante : soit E le vol tage maximum don t on dispose, 
s la section du fil de platine cherchée , / sa longueur , R 0 la résis
tance d 'un mètre de fil de pla t ine d 'un mil l imètre carré de section 
du fil que l 'on possède ; on a 

4,4R0f X l = E. 
On fait dans cette égalité I max imum = 4 et on a sensiblement 

i 8 R 0 - = E . 

Ainsi pour un tube dont je me sers , il a fallu employer 6 mètres 

de fil dont la variat ion de résis tance avec la t empéra tu re était 

R 

= 4,4) le voltage maximum E = 220 volts, R 0 = o Q , i 6 , la for-

mule devient : 
i 8 R 0 / 1 8 X 0 , 1 6 X 6 

P H -—• - — N ni fi 

ce qui fait du fil de o m m , 3 de diamètre dont la section est de 
0 m m 2 ,072. • . 

Ce calcul permet de se rendre compte approximat ivement du 
diamètre de fil le plus convenable, car il y a toujours l 'isolement 
calorifique dont on ne peut donner une mesure et qui a une grande 
influence sur la valeur de I. 

On peut toujours l ' augmenter ou le diminuer si I n ' a pas la va
leur convenable en ajoutant ou enlevant une ou plus ieurs couches 
de toile ou de carton d 'amiante . 
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La résistance que l'on doit mettre en circuit au commencement 
doit être considérable, elle doit pouvoir absorber toute l'énergie 
disponible en donnant un ampérage de 4 ampères environ. Avec 
le fil dont je viens de par ler dont la résistance à froid est de i 3 a , 4 , 
la résistance auxiliaire était de 4o Q,, le courant qui passe au com
mencement est d e 

, 220 220 A 

Mais l 'ampérage baisse rapidement par suite de l'augmentation 
de résistance du platine. E n maintenant 3A,5 pendant 20 minutes, 
on por te la température d 'un tube de porcelaine de 32 millimètres 
extérieur au rouge sombre : 65o degrés. — On diminue plus ou 
moins vite la résistance intercalée dans le courant suivant la rapi
dité avec laquelle on veut chauffer. La température la plus élevée 
s 'obtient en mettant l 'appareil en court-circuit. Mais il ne faut pas 
oublier qu 'à partir de i ,4oo degrés la porcelaine de Baveux com
mence à se ramollir et à se déformer et met souvent l'appareil hors 
d 'usage en se soudant au tube en terre réfractaire. 

Sur la préparation du baryum, par M . G U N T Z . 

Le baryum p u r n 'a pas été obtenu jusqu'ici : dans la littérature 
chimique je n 'ai pu trouver d'analyse montrant la pureté du corps 
produi t . Bunsen et Matthiesen (*), Frey ( 2 ) , Maquenne ( 3 ) , Bor-
cher (*), indiquent dans leurs mémoires qu'ils ont obtenu du ba
ryum, d'autres savants a u contraire, plus récemment comme (II. 
Limbs Q) puis Bela de Lengyel ( 6), n'ont pu obtenir ce métal dans 
leurs essais de préparat ion par voie chimique et par électrolyse. 

En étudiant les conditions de stabilité de l'amalgame de baryum, 
j ' a i p u obtenir le métal à l'état pur en assez grande quantité et 
étudier ses propriétés. L'amalgame de baryum s'obtient, comme 

(1) BUNSEN et MATTHIESEN, Liebigs Annalen, t. X C I I I , p. 277. 

(2) FREY, Liebigs Annalen, t. G L X X X I I I , p. 367. 

(3J MAQUENNE, Bulletin Sac. chimique, t. V I I , p. 386. 
(4) BORCHER, Traité d'électrocàimie, p. g3. 
(5) C I . LIMBS, Thèse Faculté des sciences de Paris, i8g5, p. io5. 
( 6 ) BELA DE LENGYEL, Math, naiurw. Ber. Ungarn, i4 , p- 180. 
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(1) K E R P , Zeitschrift Anorff. Chemie, tome XVII, p. 289. 
(2) LANGBEIN, Dissertai. Koenigsberg, 1900. 
(3) STANSEIELD, Memoirs and Proceedings oj the Manchester Library and philos. 

Soc, 461, n° 4) p. .9. . • , . . . . . . . 

on le sait, très facilement et en g rande quant i té p a r l'électrolyse 

d'une solution saturée de BaCl 2 en se servant d 'une cathode de Hg, 

l 'anode étant en plat ine ir idié. Dans ces condit ions, en peu de 

temps, avec des courauts de 4o à 5o ampères , il est facile d 'obte

nir plusieurs k i logrammes d 'amalgame à 3 p . 1 0 0 de baryum. 

M. Maquenne avait déjà essayé d'en séparer le métal en distillant 

l 'amalgame au rouge vif, mais à cette t empéra ture « on le voit, 

dit-il, décrépiter sans fondre et se résoudre en une poussière qui 

se r épand dans toutes les par t ies de l 'appareil , i l s emble néanmoins 

qu'il se produise ainsi une séparat ion complète d u mercure . Mais 

il ajoute plus loin qu 'on ne saurait fonder sur cette méthode une 

préparation prat ique du ba ryum, d 'autant moins que ce métal 

paraî t être infusible à la plus hau te t empéra ture que le tube de 

porcelaine puisse suppor ter , lorsqu 'on fait le v ide . » 

Depuis , d'autres savants comme Kerp (•), Langbein (*), Stans-

field ( 3 ) , ont également échoué dans leurs essais d 'extract ion du 

métal de son amalgame. 

En répétant ces expériences, j ' a i reconnu que ces résultats ne 

tenaient qu 'à la manière de chauffer le t ube , car on peu t assez fa

cilement retirer le baryum de son amalgame en observant certaines 

précaut ions . 

Pour arriver à chauffer le tube de porcelaine très régulièrement 

et très lentement, j ' a i employé le procédé de chauffage électrique 

que j ' a i décrit en fixant sur le tube de porcela ine , la pince ther

mo-électrique de M. Lechatelier , p o u r avoir à chaque instant la 

valeur de la température à laquelle on por te la nacelle. 

Chauffons de l 'amalgame de ba ryum à 3 p . 1 0 0 de métal dans 

une nacelle en ferplacée à l ' intérieur du tube de porcelaine 'où-l'on 

a fait le vide, nous constaterons, en regardant ce qui se passe, que 

toujours en opérant sur une quant i té notable de mat iè re , si lente-

•ment que l 'on chauffe, il se p rodui t toujours des project ions de la 

matière contenue dans la nacelle ; elles t iennent à ce que le mercure 

qui se sépare du baryum, va se condenser à droi te et à g a u c h e de la 

nacelle dans la partie froide, et si le tube es t légèrement incliné, 

il arrivera un moment où les gouttelettes condensées dans la par t ie 
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la plus élevée du tube couleront et viendront au contact de la na

celle chauffée au rouge, et là, par leur brusque vaporisation, pro

je t te ront l 'amalgame sur les parois du tube de porcelaine. Pour 

éviter cet inconvénient, il faut mettre dans la partie surélevée du 

tube, une spirale de fil de nickel de 2 millimètres de diamètre en

viron et contenant 5 à 6 spires. Cette spirale commence près de la 

nacelle et s 'appuie exactement sur les parois intérieures du tube 

de porcelaine. Le mercure se condense alors entre les spires et ne 

peut plus couler sur la nacelle, de plus la conductibilité calorifique 

du nickel chauffe le mercure touchant les spires et le vaporise len

tement . Avec ce dispositif on peut éviter d'une façon absolue les 

projections de l 'amalgame. 

Si maintenant on continue à chauffer le tube de porcelaine, on 

constate que chaque fois que la nacelle renferme une grande quan

ti té d 'amalgame de baryum, le tube de porcelaine casse lorsque la 

température dépasse notablement r,ooo degrés ; j ' a i eu ainsi plus 

de 20 tubes cassés dans ces circonstances. J'ai attribué d'abord 

cette rup tu re à la qualité des tubes, puis aux conditions de chauf

fage et reconnu finalement que cela tenait uniquement à ce que 

v e r s 1 , 0 0 0 degrés , pa r suite de la volatilisation du Ba, la couverte 

intérieure d u tube était si fortement attaquée, que la rupture du 

tube s'ensuivait. On empêche cet accident en mettant à l'intérieur 

du tube de porcelaine une feuille mince de o M I A , 2 çPépaisseur de 

nickel pur roulée, contenant la nacelle en fer. O n constitue ainsi 

un tube protecteur de la porcelaine, la vapeur de baryum se 

condense alors sur le nickel en formant avec lui un alliage, et l'on 

n 'observe plus alors de rupture de tube, même en chauffant jusqu'à 

i ,3oo degrés . 

Ces deux inconvénients avaient déjà été observés par M. Ma-

quenne sans qu'il en ait reconnu la cause, et c'est à la rupture 

d 'un de ses tubes fortement chauffés, qu'il a dû de découvrir Fac

tion si importante de l'azote sur le baryum. 

Chauffons donc en observant les précautions précédentes avec 

le procédé de chauffage électrique que j ' a i indiqué, graduellement 

et très lentement, de l 'amalgame de baryum remplissant une 

nacelle en fer placée dans un tube de porcelaine où l'on fait le 

vide. Une pince thermo-électrique fixée à l'extérieur du tube de 

porcelaine donne la température de la nacelle, et en suivant ses 

indications, par la manoeuvre du rhéostat en circuit, on s'arrange 
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pour arriver à 6 0 0 degrés en environ 3 h e u r e s . Dans ces con

ditions, du mercure se sépare sans projection et il reste dans la 

nacelle un amalgame fondu à gra in t rès fin contenant de 3o à 

4o p . 100 de Ba, bien différent de l ' amalgame poreux à 2 5 p . 100 

qu'avait obtenu M. Maquenne. Si l 'on cont inue à chauffer progres

sivement et lentement l 'amalgame j u s q u e vers 85o°et qu 'on main

tienne cette température pendan t quelque t e m p s , on obtient un 

amalgame cristallisé, à grandes facettes, con tenant de 7 0 à 8 0 p . 100 

de baryum, qui se détache facilement de la nacelle après refroidis

sement . Si on élève la t empéra ture vers 1,15o°, on constate que le 

métal semble bouillir en se vaporisant t rès r ap idemen t ; on peut à 

cette température vaporiser en peu de temps plus de 2 0 grammes 

de baryum et le métal qui bou t ne renferme plus de mercure , 

comme on peut le constater en cessant de chauffer avant la fin de 

la distillation. Il n 'est pas d'ailleurs nécessaire d'aller aussi haut 

pour obtenir une séparation complète du m e r c u r e . E n refroidis

sant convenablement les extrémités du tube de porcelaine, j ' a i 

obtenu, avec un bien meilleur r endemen t , à une t empéra tu re infé

rieure à 1 ,000°, du baryum pu r . 

Mais malheureusement, si l 'on est par t i d 'amalgame à 3 p . 100 , 

le peu de Ba qui reste dans la nacelle y adhère si fortement, qu'il 

est presque impossible d'en ret i rer le métal pu r . Voici comment 

il faut opérer pour avoir une quant i té notable de méta l pu r . — On 

part , pa r exemple, de 2 kilogr. d 'amalgame à 3 p . 1 0 0 de métal, 

qu 'on concentre daus une cornue en verre chauffée au bain de 

sable, en faisant le vide avec une t rompe à eau ; lorsqu 'on cesse de 

chauffer, on laisse rent rer de l 'hydrogène pur , on obtient alors un 

amalgame beaucoup plus compact . 

. On obtient environ de 5oo à 6 0 0 g rammes d ' amalgame à 9 p . 1 0 0 

environ; cet amalgame est concentré une deuxième fois dans une 

grande nacelle en fer qu 'on p lace dans u n gros tube de porcelaine 

où l 'on fait le vide. On chauffe lentement et progress ivement jus 

qu 'à 8 0 0 degrés environ, t empéra ture qu 'on maint ient pendan t 

une heure . — L'amalgame est alors fondu et b ien liquide. Avant 

d 'arrêter le chauffage, on incline lentement le t u b e de porcelaine 

jusqu 'à ce que le l iquide affleure au bo rd de la nacel le en fer. Ce 

produit fondu sera rassemblé alors à l 'extrémité de la nacelle, et 

pourra après refroidissement se détacher de la nacel le en gros 

fragments moins al térables. 
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L a distillation est conduite de manière à obtenir de l 'amalgame 

à 85 p . ioo environ de Ba qui se détache plus facilement de la 

nacelle. On pourrai t en élevant davantage la température dimi

nuer la t eneur en mercure, mais il n 'y a pas d'avantages, car lors

qu'i l renferme g5 p . ioo de métal, l 'amalgame devient adhérent 

à la nacelle. 

L 'amalgame à 85 p . 100 ainsi obtenu est enfin placé dans une 

nacelle plus pet i te et chauffé dans u n tube de porcelaine garni à 

l ' intérieur d 'une tôle de o M M , 2 de nickel. L'on chauffé d'abord 

pendant deux heures à goo°, puis une heure à g5o°. A cette tem

péra ture , une part ie de B a se volatilise déjà, mais tout Hg dis

paraît, il ne faut pas chauffer plus d'une heure à o5o° pour ne 

pas perdre trop de métal par volatilisation. La gaine de Ni pro

tège part ie l lement le tube en porcelaine qui se casserait presque 

immédiatement sans cette précaution. On laisse refroidir la na

celle dans le vide après l'avoir inclinée pour rassembler le métal 

à une extrémité. 

Après refroidissement, on laisse rentrer dans l'appareil CO 2, 

puis on enlève la nacelle en ayant soin de n'y pas faire tomber de 

mercure . 

Pour retirer le baryum de la nacelle à laquelle il adhère forte

ment , il:faut l 'enlever au ciseau, opération au cours de laquelle 

il s 'oxyde fortement, altération qui explique les nombres un peu 

faibles trouvés dans nos analyses. Le métal obtenu a été analysé 

en en décomposant un poids connu par l'eau et pesant ensuite le 

baryum à l 'état de sulfate. II était exempt de mercure, car la so

lution était parfaitement l impide et ne renfermait pas de mercure 

dissous. 

Voici les analyses : 

Baryum employé, Ba S0* trouvé. P. 100 de baryum. 

O .2900 0./[8i4 97.72 
0.4949 o .823i , 97.89 

Comme contrôle définitif, on a également mesuré le volume 

d 'hydrogène dégagé par un poids connu de .méta l . Ce contrôle 

est indispensable, car Phydrure de baryum renferme, comme je 

l 'ai montré, g8.56 de Ba. 

Le baryum est un métal blanc d 'étam dans sa coupure fraîche, 

devenant rap idement gris puis noir à l 'air ; lorsqu'il est en poudre 
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condensée sur les parois du tube à porcelaine où on l'a préparé , 

il p rend souvent feu au contact de l'air et p r e s q u e toujours lors

qu 'on essaye de le détacher à l 'aide d 'un corps du r . 

Il décompose l 'eau facilement en dégagean t de l 'hydrogène. 

Cette réaction pe rmet de déterminer la cha leur d 'oxydation du 

baryum. Pour opérer cette mesure , on projet te r a p i d e m e n t dans 

l 'eau du calorimètre un fragment dé ba ryum ; il va rapidement 

au fond en dégageant de l 'hydrogène, et l 'expérience dure de 2 à 

3 minutes . 

J 'a i trouvé ainsi à 1 0 degrés : 

Ba sol. + n № 0 liq. = Ba(OH)* diss. étendue-j- H 2 s e c - f 86=.6 
Moyenne de deux expériences : 86.98 et 86.20 

Comme le baryum employé ne contient que 97 .8 de métal , pour 

rapporter ce nombre au métal pur , on peu t faire une correction 

en augmentant le nombre trouvé de 22 mil l ièmes : 

8 6 . 6 X 0 , 0 2 2 — 1.8 

Le nombre corrigé sera donc : 

8 6 , 6 4 - 1 . 8 = 88.4 

On en dédui t pour la chaleur d 'oxydation de la baryte : 

Ba -f- 0 gaz. — BaO anhydre -f- 1 2 9 e . 3 

Ce nombre permet de calculer la chaleur de formation des di

vers composés du ba ryum ; on t rouve ainsi pour 

Ba + Cl* = Ba Cl2 sol .-f-193=. 6 
Ba + I* = B a I a s o I . -j-i32<=.o 

et ces valeurs nous expl iqueront l 'action des métaux alcalins. 

Les propriétés du baryum obtenu mont ren t que le méta l n'avait 

pas été réellement obtenu jusqu ' ic i , car ses propr ié tés sont toutes 

différentes de celles signalées. 

Contrairement aux assert ions de Frey, le b a r y u m est parfaite

ment fondu au-dessous de i , o o o 0 , e t son po in t de solidification est 

environ de 85o°. Je n 'ai p u encore mesurer exac temen t cette tem

péra ture , car il faut éviter de p lacer la pince thermo-élec t r ique à 

l ' intérieur du tube de porcelaine p o u r éviter son al térat ion p a r l e s 

t apeu r s du ba ryum. C'est de p lu s u n métal t rès volatil dans le vide 
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et qui semble bouillir un peu en dessous de 1,100 degrés, et cette 
propriété explique les difficultés de sa préparation. Elle per
mettra de ret i rer ce métal des alliages de baryum et notamment 
de sa combinaison avec l 'aluminium qu'on obtient facilement, 
comme l'a mont ré Békétoff ( ') . 

Le baryum est mou comme le plomb, quoiqu'un peu plus dur 
quand il est bien exempt de mercure, cassant au contraire lors
qu' i l renferme i à 3 centièmes de mercure. 

Il adhère fortement à la nacelle en fer où il a été fondu. Quand 
le refroidissement du métal a été très lent, sa cassure est cristalline. 
Le baryum est très facilement soluble dans le sodium fondu même 
à basse température , lorsqu'on le chauffe au contact de ce métal, 
mais il ne semble pas y cristalliser par refroidissement comme le 
calcium. Cet alliage traité par l'alcool absolu se dissout rapidement 
et complètement . Cependant on peut retirer le baryum de cet al
liage pa r distillation dans le vide, et il semble que ce soit là un pro
cédé assez s imple de purification du ba ryum, .ca r les impuretés 
ne se dissolvent pas dans le sodium fondu. Je compte opérer sur 
une certaine quanti té de cet alliage obtenu plus simplement par 
voie chimique en faisant agir le sodium sur l'iodure de baryum. 
L'action du baryum sur son chlorure est très intéressante et ex
plique pourquoi on échoue dans les préparations de ce métal par 
électrolyse du chlorure fondu, dans les conditions où l'on s'est 
placé jusqu' ici . 

En effet, si l 'on chauffe un fragment de Ba Cl 1 au contact de Ba 
fondu sans aller jusqu 'à l a fusion du chlorure, on constate que ce 
dernier se transforme peu à peu en sous-chlorure de baryum trans
parent au microscope et qui dégage de l'hydrogène lorsqu'on le 
traite par l 'eau. 

Je n 'a i pas encore déterminé la composition de ce corps. Lors
qu'on projette au contraire Ba dans Ba CI* fondu vers r , 0 0 0 degrés, 
on voit le métal descendre d'abord dans le liquide, puisse vapori
ser, et des flammes verdâtres provenant de le combustion du baryum 
se produisent à la surface du bain fondu. 

C'est ce qui fait que dans l'électroiyse de Ba C I 2 fondu à haute 
tempéra ture , tout le métal produit est vaporisé; à basse tempé
ra ture , au contraire, il se forme du sous-chlorure qui empêche la 
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Action de l'hydrogène sur l'amalgame de strontium, 
par M. G U N T Z , 

J'ai indiqué ( ') dans un précédent travail , qu ' en chauffant dans 

un courant d 'hydrogène de l 'amalgame de s t ron t ium, on obtenait 

de l 'hydrure de s t ront ium que M. Gautier a ob tenu également 

par une autre méthode ( 2 ) . Le p rodu i t ainsi o b t e n u est pur , comme 

le montrent les analyses de ce p rodu i t . 

Trouvé. Théorie. 

Strontium. . . . . 98 .12 97, i5 97-56 97 .75 
Hydrogène. . . . . 2 . 1 2 2 .18 » 2 .25 

Il faut prendre cependant que lques p récau t ions lorsqu 'on veut 

obtenir ce composé exempt de mercu re . On commence p a r con

centrer l 'amalgame de s t ront ium pauvre obtenu p a r électrolyse en 

le chauffant dans le vide dans une cornue en ver re . On s 'arrange 

de manière a obtenir un amalgame contenant de 12 à i 5 p . 100 

de méta l . C'est un p rodu i t poreux , d 'aspect méta l l ique lorsqu 'on 

évite l 'action de l'air, que l'on chauffe vers 6oo° dans un tube de 

porcelaine rempli d 'hydrogène . Vers 5oo°, l 'hydrogène commence 

à être absorbé, il se produi t entre la vapeur de mercu re , l 'hydro

gène et le strontium u n équil ibre réglé pa r l a t empéra tu re et les 

masses relatives. Mais comme l 'extrémité du tube de porcelaine 

est refroidie, on se t rouve dans le cas des mélanges non homogè

nes, le mercure se condense en même t emps q u e la propor t ion 

d 'hydrure augmente . On élève graduel lement et t rès len tement la 

température , lorsque l 'absorpt ion de l 'hydrogène se ra lent i t . 

On reconnaît que tout le mercure est chassé lorsque l 'hydrogène 

n'est plus absorbé . Dans ces condi t ions , tou t le mercure est dé

placé, mais comme la réact ion est réversible, on peu t observer 

aussi le déplacement inverse en chauffant au r o u g e sombre de 

(1) G. R., t. CXXXIII, p. 1209. 
(2) C. R., t. GXXXIV, p. 100. 

production du méta l . Cependant quelques essais semblent indiquer 

la possibilité d 'ob ten i r du métal p a r electrolyse, j e compte revenir 

bientôt sur ce sujet. 
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l 'hydrure dans u n courant de vapeur de mercure, il se dégage de 

l 'hydrogène et il se reforme de l'amalgame de strontium. On ob

serve ce résultat lorsque les différentes parties de la nacelle ne 

sont pas à la même température , S r H 2 se forme d'abord dans la 

partie la plus chaude , puis est décomposé par la vapeur de mer

cure provenant de l 'amalgame moins chaud qui se décompose. 

On constate alors un dégagement d'hydrogène qui produit dans 

l 'appareil une augmentat ion de pression caractéristique. 

En laissant a u contraire un volume limité d'hydrogène au con

tact de l 'amalgame, on constate que, par la formation de l'hy-

drure de strontium, le vide complet se fait dans l'appareil tant que 

la température est inférieure à 900 degrés; lorsque la température 

est plus élevée, le vide ne se fait plus complètement, comme on le 

constate p a r l 'observation du niveau d u mercure dans le mano

mètre témoin, et ce résultat est dû à la tension de dissociation de 

l 'hydrure. Ces phénomènes sont semblables à ceux observés par 

MM. Troost et Hautefeuille sur les hydrures de potassium et de 

sodium. 

Pour mesurer ces tensions, on peut opérer de deux manières: 

On chauffe : i ° de l 'amalgame de strontium avec un volume limité 

d 'hydrogène en mesurant jusqu 'à quelle limite H s 'absorbe; 2°de 

l 'hydrure pur en mesurant la pression de H dégagé. Ces deux mé

thodes ont toutes deux la même cause d'erreur qui provient de la 

volatilité des substances en présence. Au delà de 1,000 degrés, 

amalgame de s t ront ium, strontium, hydrure de strontium, sont 

volatils et vont se condenser en dehors de l'endroit où l'on me

sure la température , et alors occasionnent des erreurs provenant 

de ce qu'alors il est presque impossible d'observer des pressions 

stationnaires pendant un temps suffisant. Il faut d'ailleurs toujours 

opérer sur des quantités assez grandes de ces produits pour que 

les mesures soient possibles. J'ai mesuré ces tensions à deux tem

pératures fixes en mesurant sur une règle graduée la hauteur de 

.mercure.soulevé dans u n manomètre en communication avec le 

tube où se trouvait l 'hydrure . 

J 'ai trouvé ainsi comme moyenne de plusieurs expériences : 

Temp. = 1,000° Tension : h = ioomm 

— i , i o o ° — Soon™1 

Ces nombres permet tent , à l'aide de la formule de Glapeyron, 
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de calculer la chaleur de formation de l 'hydrure de s t ront ium à 

part ir des éléments . J'ai trouvé ainsi : 

Sr sol. + H 2 gaz = SrH 2 sol. + 38=4 

La mesure directe de la chaleur de formation de l 'hydrure de 

strontium confirme cette valeur . L a décomposit ion par l 'eau de 

S r H 2 présente quelques difficultés. Lorsqu 'on emploie de l'hy

drure non fondu, la décomposit ion par l 'eau est t rop rap ide pour 

donner une bonne mesure , les bul les de gaz amenan t le produit 

à la surface ; il faut employer de l 'hydrure fondu dans un courant 

d 'hydrogène à la plus basse t empéra tu re poss ib le , et employé en 

gros fragments. Dans ces condi t ions , j ' a i t rouvé ainsi à 10 degrés : 

SrH 2 sol. + « H 2 0 liq. = Sr (OH) 2 dissol. étendue + H 2 + 5 4 e . 77 

Moyenne de deux expériences : -f- 54.48 + 5 5 . 0 6 

Ce nombre permet de calculer la chaleur d e formation de l'hy

drure, connaissant la chaleur de formation de la s t ront iane déter

minée par Thomsen : 

Sr + 0 = Sr(OH)2 diss. étendue + 1 5 8 e . 4 

on trouve : 

Sr sol. + H 2 gaz. = SrH 3 sol. + 34.7 

La différence entre ces deux nombres t ient , d 'une pa r t à la diffi

culté qu'il y a à t rouver des nombres exacts p o u r la tension de 

dissociation de l 'hydrure , ensuite au nombre admis pour la cha

leur de formation de la s t ront iane , n o m b r e p robab lemen t u n peu 

faible par suite de la méthode employée par Thomsen . 

En tout cas, on voit que la chaleur de fixation de l 'hydrogène 

sur le s trontium est considérable : + 17 C ,35 par a tome d 'hydrogène 

fixé. J 'a i t rouvé autrefois pour la chaleur de formation de l 'hydrure 

d e lithium Li H = Li H + 2 1 c , 6 . 

Ces deux nombres sont du même ordre de g randeur . L a con

naissance des tensions de dissociation de l 'hydrure de s t ront ium 

permet maintenant de donner les condit ions exactes de prépara t ion 

du stront ium métal l ique à pa r t i r de ce composé . 

Lorsqu 'on chauffe dans le v ide vers goo degrés de l 'hydrure de 

strontium contenu dans une nacelle enfer placée à l ' intér ieur d 'un 

tube en nickel mince pour pro téger les paro is du tube de porcela ine , 
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Les Géphalidées, section physiologique de la famille 
des Mucorinées, par M . le professeur Paul VUILLEMIN. 

I N T R O D U C T I O N 

Parmi les Champignons de la sous-classe des Phycomycètes, qui 

rappellent les Algues siphonées par leur thalle formé de filaments 

sans cloisons, les trois genres Piptocephalis, Syncephalïs et Si/n-

cephalastrum se distinguent par un caractère très frappant. Les 

filaments aériens et leurs ramifications portent, sur un renflement 

on constate que Fhyclrure se décompose lentement en perdant de 

l 'hydrogène, mais le s tront ium fondu reste partiellement seule

ment dans la nacelle, car, à cette température , la tension de vapeur 

du métal est déjà considérable. Le strontium volatilisé se dépose 

sur la porcelaine et sur le nickel et il y a une partie du tube où 

le dépôt se fait lentement sur de l 'hydrure et dont on peut déta

cher une lame? mince de métal cristallisé blanc d'argent. 

Lorsqu 'on opère la décomposition de l 'hydrure dans un courant 

d 'hydrogène à i ,3oo degrés, il faut chauffer également une grande 

quant i té d 'hydrure dans un creuset de fer profond, fermé incom

plètement afin que le métal soit préservé contre une volatilisation 

trop rapide par une couche d'hydrure fondu. On obtient un produit 

d 'aspect métall ique, mais qui contient un peu d'hydrure dissous, 

comme le mont ren t mes analyses et c'est ce produit titrant 98,5 de 

s t ront ium environ que les auteurs ont pris pour du strontium. Je 

n 'a i pas encore obtenu en grande quantité le strontium exempt 

d 'hydrogène , mais j ' e spère y arriver en opérant sur plusieurs cen

taines de grammes d 'hydrure. Ces résultats expliquent les con

tradictions auxquelles on était arrivé dans la préparation du 

s t ront ium à part i r de l 'amalgame. Le strontium ainsi obtenu 

donne facilement avec l 'ammoniaque liquide la coloration mor

dorée des ammoniums métalliques que je n'avais pu obtenir dans 

les mêmes circonstances avec du métal retiré de l 'amalgame et 

qui contenait un peu de mercure. 

Je compte , d'ailleurs, étudier comparativement le baryum et 

le strontium ammonium. 
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terminal, des baguet tes sporogènes simples ou ramifiées, groupées 

en grand nombre comme une chevelure sur une tê te . 

Par la s t ructure de leur thalle-, par leur m o d e de végétation, 

par la formation des zygospores connue chez les deux premiers , 

ces trois genres se ra t tachent a u groupe des Mucorinées. Les or

ganes disséminateurs qui leur sont propres t iennent la place et 

remplissent les fonctions des sacs renflés qui renferment les spores 

des autres Mucorinées. 

L ' importance de la tête chevelue est d iversement appréciée ; 

l 'homoiogie des part ies qui la composent dans les t rois genres est 

incertaine, ses rappor ts avec les sporocystes ( improprement ap 

pelés sporanges) des autres Mucorinées sont controversés . Il est 

certain qu 'un caractère impor tan t en lui-même, facile à constater, 

mérite d'être placé au premier rang dans u n e clef dichotomique 

ou dans un classement qui vise un iquement à faciliter les déter

minations spécifiques; mais il ne suffît pas pour fixer les affinités, , 

pour justifier la formation d 'un g roupe na ture l ayant la prétention 

d'être l 'expression des affinités. . 

L'étude des trois genres Piptocephalis, Syncephalis et Synce-

phalastrum nous ayant conduit à considérer leur affinité récipro

que comme moins certaine que l'affinité de chacun d 'eux avec 

d'autres genres de Mucorinées, nous avons renoncé à les réunir sous 

un nom tiré, comme les noms de famille ou de t r ibu , du nom gé

nérique de l 'un d'entre eux. La section empir ique formée pa r ces 

trois genres, en vue d 'une étude comparat ive, sera désignée sous le 

nom de Céphalidées, qui rappel lera le caractère qui en justifie l 'exa

men spécial. 

La fructification des Céphalidées paraît , à p remière vue, bien 

différente de tout ce qu 'on connaît chez les autres Mucorinées. La 

première espèce de ce groupe, découverte p a r Fresenius (i8;64) 

sur le crottin de cheval, en compagnie duMucor Macedo, pouvai t 

être alors envisagée aussi bien comme un nouveau type de fructi

fication de la moisissure vulgaire et polymorphe que comme une 

espèce indépendante . De Bary et W o r o n i n e , qui la re t rouvèrent 

sur le même support et dans la m ê m e promiscuité, laissent encore 

indécise la question de ses liens génét iques avec le Mucor; cepenr 

dant ils sont portés à admet t re son autonomie , puisqu' i ls lui don

nent un nom. Le Piptocephalis Freseniana est caractér isé , pour ces 

auteurs, par un appareil conidien dont les spores exogènes sont 
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( i ) VAN TIEGHEM et L E MONNIER, « Recherches sur les Mucorinées ». {Annales des 
sciences naturelles, Botanique, 5" série, t. XVII, 1873.) 

formées sur des têtes caduques. Rien dans cet appareil ne rap
pellerait les fructifications endogènes des Mucorinées. C'est encore 
sur le même Pipiocephalis Freseniana que porte uniquement la 
première étude de Brefeld sur les Géphalidées. Il établit définiti
vement sa valeur d'espèce indépendante en découvrant ses zygos-
pores , différentes de celles du Mucor et en montrant par quel pro
cédé il vit en parasite aux dépens de la moisissure vulgaire. 

La zygospore du Pipiocephalis, tout en s'éloignant de celle du 
Mucor par des caractères accessoires dont l 'importance s'est amoin
drie devant les découvertes ultérieures, provient pourtant, dans 
les deux cas, de l'association de deux corps protoplasmiques, pa
raissant équivalents et représente en définitive un organe adapté 
à la même fonction conservatrice, une chronispore en un mot. A ce 
double t i tre, elle démontre la parenté des deux genres. Cependant, 
pour Brefeld, cette parenté est assez éloignée et, si la ressemblance 
des zygospores autorise à réunir les Mucorinées et les Piptocépha-
lidées dans un même ordre sous le nom de Zygomycètes, l'appa
reil de multiplication rapide, caractérisé chez les premières par 
des spores endogènes, chez les secondes par des conidies, exige 
leur séparation dans deux familles différentes. La famille desPip-
tocéphalidées est rapprochée de la famille des Cheetoeladiacées 
qui forme avec elle un sous-ordre opposé aux Mucorinées par la 
présence de conidies. 

Van Tieghem et Le Monnier (*), disposant de matériaux plus 
variés et de points de comparaison qui manquaient à Brefeld, attri
b u e n t une origine endogène aux spores des Chmtoeladium, des 
Pipiocephalis e t des Syncephalis comme à celle des Mucor. Les 
pré tendues conidies des Chmtocladium sont des sporanges mo-
nosporés comparables aux sporangioles du nouveau genre Ch¿c-

tosiylum; les chapelets de spores des Géphalidées et les baguettes 
dont ils proviennent sont des sporangioles de forme spéciale. Tan
dis que les auteurs allemands avaient cru justifier la séparation 
de l 'ordre des Zygomycètes en deux groupes et en trois familles 
en se basant sur la différence des organes multiplicateurs, les au
teurs français pensent fonder l'unité de la famille des Mucorinées 
sur l 'origine semblable de ces mêmes organes. La caractéristique 
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(1) VAN TIEGHEM, « Nouvelles recherches sur lés Mucorinées ». {Annales des sciences 
naturelles, Botanique, 6 e série, t. I, 187a.) - , - , 

de la famille repose, à leurs yeux , sur l 'existence constante de 

sporanges variant seulement p a r des caractères accessoires, tels 

que la taille, la forme et renfermant un n o m b r e var iable de spores . 

Dans ses Nouvelles recherches sur les Mucorinées (*), Van Tieg-

liem divise la famille en qua t re t r ibus . Les deux genres à fructifi

cation céphalidée alors connus , ceux don t les Al lemands faisaient 

la famille des Piptocéphalidées, const i tuent la t r ibu des Syncéphar 

l idées. Cette tr ibu est placée à côté de celles des Mortiérellées 

dont elle se rapproche p a r le mycélium anastomosé por tan t des 

stylospores, dont elle s'éloigne pa r les sporanges cylindriques. 

Le genre Syncephalis est en effet très voisin d u genre Mortie-

rella. Le thalle a ranéeux, les s tylospores semblables sont des in

dices d'étroite affinité. Le tube fructifère est ident ique dans les 

deux genres jusqu 'au moment de la formation des organes sporo-

gènes ; il naît sur une pat te dichotome et contracte avec elle les 

mêmes relations chez les Mortierella et le S yncephalis nodosa, 

ainsi que nous le verrons au cours de cette é tude (voir fig. 2). 

Mais autant îe genre Syncephalis se r app roche des Morde-

relia, autant il s 'éloigne des aut res Céphal idées . Nous ne connais

sons pas chez celles-ci, les stylospores ment ionnées dans la carac

térist ique de la t r i bu ; les filaments contournés des Piptocephalis 

ne rappellent guère les fils délicats des Syncephalis, et les anas to

moses n 'y ont été mentionnées qu 'en termes bien vagues . A c e s 

différences morphologiques de l 'appareil nourr icier , on peut ajou

ter u n curieux antagonisme biologique signalé par Van Tieghem : 

les Piptocephalis qui se nourr issent indifféremment aux dépens de 

la p lupar t des Mucorinées, délaissent également les Syncephalis 

et les Mortierella. 
L Les Syncephalastrum, découverts depuis , ressemblen t moins , 

par leur thalle et leurs tubes fructifères, aux au t res Céphal idées 

qu 'aux Mucor et aux Pilobolus. 

Le mode de formation des zygospores a été invoqué aussi pour 

déterminer le degré d'affinité e n t r e les Céphalidées et les autres 

Mucorinées. Brefeld, ne connaissant encore aucun exemple de 

branches copulatrices allongées et recourbées en mors de tenailles, 

fut très frappé de l 'aspect particulier de ces o rganes chez le Pip-
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ïocephalis Freseniana, il y vit une raison de plus pour ranger 
ce genre dans une famille distincte. Van Tieghem et Le Monnier 
reconnaissent que ce remarquable mode de formation de la zygos
pore vient s'ajouter à la forme et à la disposition des sporanges pour 
lui assigner une place à par t dans là famille ; cependant il n'est 
plus isolé comme à l 'époque où parut le mémoire de Brefeld, et, par 
la courbure en mors de pince des cellules copulatrices tout au 
moins, ces zygospores ressemblent plus à celles des Phycomyces 

qu 'à celles actuellement connues des autres Mucorinées. 

Dans ses Nouvelles recherches siir les AducorinéeSjY&iiTmokem 

remarque que le phénomène de conjugaison, tel qu'on l'observe 
chez les Mucorinées, paraît différer essentiellement de celui que 
présentent les Algues de la famille des Conjuguées. Les travaux 
p lus récents , notamment les recherches de Maurice Léger sur la 
s t ructure des Mucor inées^) , n'ont fait qu'accentuer la différence en
tre les œufs formés par isogamie et les zygospores des iftucorinées. 

Néanmoins les Mucorinées ont pris rang dans une classification * 
basée dernièrement sur l 'œuf des plantes (*). Dans ce tableau, 
Van Tieghem élève les Mucorinées à la dignité d'ordre et les di
vise en trois familles, d'après les caractères accessoires des zygos
pores . Les Mucoracées ont la zygospore nue et intercalaire ; les 
Syncéphalidacées, la zygospore nue et terminale ; les Mortiérel-
lacées, la zygospore enveloppée. 

La famille des Mortiérellacées, d'après cette définition, ne cor
respond pas à l 'ancienne tr ibu des Mortiérellées, car la zygospore 
est cortiquée chez les Absidia comme chez les Mortierella, sans 
parler des Phycomyces, où les appendices, de forme différente, se 
détachent à la fois de la zygospore et des suspenseurs. Dans ce 
système, les Mycocladas feraient partie d'une autre famille que les 
Absidia. La famille des Syncéphalidacées devra comprendre, à 
côté des Piptocephalis et des Syncephalis, le Pilobolus crysfal-

linus, peut-être les Pilaira et les Phycomyces dont la zygospore 
surpasse à demi le niveau des deux branches génératrices. Le Pip

tocephalis Tieghémiana se comporte comme ces deux derniers 
genres et non exactement comme ses congénères. Le simple énoncé 
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de ces rapprochements mont re assez que Van Tieghem n'a pas 

cherché à grouper les plantés en ra ison de leurs affinités qu'i l avait 

discutées avec tant de sagaci té dans ses mémoires antér ieurs ; il a 

voulu nous montrer combien les caractères les p lus importants 

dans certains groupes sont illusoires dans d ' au t res . Nous croyons 

seulement que les t e rmes d 'embranchement , de classe, d 'ordre et 

de famille, généralement employés en his toire naturel le pour mar

quer le degré d'affinité des genres , prêtent à confusion quand on 

les applique à la désignation des groupes artificiels. 

C'est pour éviter une confusion semblable , que nous ne voulons 

considérer les Céphalidées, ni comme une famille, n i comme une 

tr ibu et que nous rejetons comme prématurés les termes de Pip-

tocéphalidées, Syncéphalidées et Syncéphal idacées, car, suivant 

la terminologie consacrée, ces mots voudraient d i re que les Syn-

cephalis o n t des affinités plus étroites avec les Piptocephalis 

qu'avec les Mortierella, ce qui n 'es t pas démont ré . 

Aujourd'hui, comme il y a près de t rente ans , les baguet tes des 

Céphalidées sont considérées pa r les uns comme des sporanges, 

par les autres comme des conidies. 

L 'opinion de Van Tieghem et Le Monnier est généra lement ac

ceptée en France ; elle a été adoptée en Al lemagne par J . Schrceter 

-en 1 8 8 6 (*), en Italie par Berlese et de Toni ( 2 ) , mais , d 'au t re part , 

l 'opinion de Fresenius Q), de Bary et W o r o n i n e Brefeld (*), 

a gardé ses fidèles adeptes , tels que Eichler, Alf. Fischer ( 6 ) , 

C. A. J . A. Oudemans (?) ; J. Schrceter, lu i -même, dans sa der

nière publication ( 8 ) , paraî t complètement désor ien té . 

Une telle divergence de vues sur une quest ion travaillée depuis 

si longtemps et avec tant de soin p a r les maîtres de la mycologie 

s 'explique en partie p a r la difficulté du sujet, mais aussi , sur tout 

peut-êt re , par le défaut de précision du langage employé dans la 

discussion. Il faut b ien le dire aussi, dans une controverse qui 

porte surtout sur les homologies d 'organes t rès différents à l 'état 

(1) J . S C H R C E T E R , Kryptogamen-Flora von Schlesien, 1886. 
(2) B E R L E S E et D E T O N I , Sylloge fungorum de Saccardo. 
(3) F R E S E N I U S , Botanische Zeitung, 1864. 
(4) D E B A R Y und W O R O N I N E , Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pilzè, 

2 6 série, 1866. 
' (5) B R E F E L D , Botanische Untersuchungen über Schimmelpilze ; I E R Heft 1872. 

(6) F I S C H E R , Kryptogamen-Flora von Deutschland. 
... (7) G . A . J . A . O C J D E M A N S , Revision des Champignons des Pays-Bas, I I , 1897. 

(8) J . S C H R C E T E R , Die natürlichen Pßanzenfamilien a"Engler et Pranll, 1897. 
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PREMIÈRE PARTIE 

ÉTUDE SPÉCIALE DE QUELQUES ESPÈCES DE CÉPHALIDÉES 

1 . — Syncephalis nodosa Van Tieghem. 

Le S. nodosa est aujourd'hui bien connu, grâce aux recherches 
de Van Tieghem, de Bainier, de Schrceter. Les renflements 
échelonnés, au nombre de 3 à 5, sur le tube fructifère, donnent 
à cette espèce u n aspect caractéristique qui lui a valu son nom. 
Bainier les at tr ibue à u n e résorption inégale du protoplasme, 
tandis que Van Tieghem en voyait l'origine dans des épaississe-

( i ) L. MANGIN, H Observations sur la membrane des Mucorinées ». (Journal de Bo
tanique, t, XIII, 1899.) 

adul te , on n'a pas apporté assez de détails précis sur le mode de 
formation des organes en litige. Les recherches récentes de 
Mangin (*), poursuivies à l'aide des ressources de la technique 
moderne , n 'ont éclairé qu 'un point restreint du sujet. Nous avons 
donc pensé qu'i l ne serait pas superflu de réunir un certain nom
bre de documents recueillis depuis une vingtaine d'années dans 
nos recherches personnelles sur les Céphalidées et d'apporter ainsi 
de nouveaux éléments au problème des affinités de ce groupe, en 
insistant surtout sur les questions d'organogénie et d'anatomie 
comparée . 

Nous exposerons d 'abord les faits que nous avons, observés dans 
les trois genres qu i composent actuellement cette section de la 
famille des Mucorinées; quelques espèces très vulgaires: les 
Syncephalis nodosa, cordata, asymmetrica, Piptocephalis Frese-
niana, nous ont encore permis de glaner bien des détails organo-
gériiques importants pour la classification ; à chaque genre nous 
avons ajouté une nouvelle espèce : le Piptocephalis Le Monnie~ 
riana, le Syncephalis anrantiaca, le Syncephalastrwn niyricans. 

E n combinant ces faits nouveaux ou personnels aux données 
qui ont cours dans la Science, nous essaierons, dans une seconde 
part ie, de dissiper quelques-unes des obscurités qui ont régné 
jusqu ' ic i dans l 'histoire des Céphalidées. 



2& BULLETIN DES SEANCES DE UA SOCIETE DES SCIENCES 

(i) VUILLEMIN,- « Études biologiques sur les Champignons ». (Bulletin de la Société 
des sciences de Nancy, 1886.) . , 

ment s annulaires de la m e m b r a n e . Nous avons mon t r é autrefois ('). 

que les deux phénomènes s 'associent dans que lques cas ; le plasma 

accumulé à certains n iveaux y amène la formation de fibres 

d 'épaississement dans la m e m b r a n e comme on en voit sur toute 

la longueur des tubes de certains Piptocephalis ; p lus rarement 

la saillie de la membrane dans ces d iaphragmes p lasmiques s'exa

gère au point de consti tuer de véri tables cloisons. Mais tant que 

le tube fructifère est vivant et turgescent , son contour extérieur 

demeure uni et cylindrique ; les nœuds n 'appara issent , sur les exem

plaires jeunes , que sous l 'influence des réactifs q u i a m è n e n t l a ré

traction de la m e m b r a n e , sauf au n iveau des anneaux plus rigides. 

Après la formation des spores , le p ro top lasme p e r d naturellement 

sa turgescence, se raréfie dans les nœuds comme dans leur in

tervalle ; la membrane se flétrit i r régul iè rement dans les entre

nœuds et se plisse entre les fibres d 'épaississement des anneaux ; 

le tube diminue donc de cal ibre dans tou te son é tendue , mais à 

un degré moindre au niveau des épaississements qui forment alors 

des nouures apparen tes . 

Les épaississements de la membrane dont les n œ u d s sont une 

expression tardive ou artificielle ne sont pas cons tan ts . Nous avons 

souvent observé des exemplaires à membrane homogène et à sup

port cylindrique ; mais comme ils é taient toujours mélangés à des 

exemplaires noueux dont ils ne différaient d 'ai l leurs en r ien, nous 

ne pensons pas qu'i l y ait lieu d'y voir une variété distincte du 

S. nodosa typique. 

Le renflement terminal , en forme de tête , qu i por te les éléments 

sporogènes, est formé d 'une dilatation infundibuliforme du dernier 

entre-nœud à paroi mince et d 'une coupole qu i , d e m e u r a n t rigide 

à la matur i té , se rabat sur l 'entonnoir flétri. Van Tieghem a bien 

décrit ce phénomène ; nous ajouterons que le s o m m e t de la cou

pole garde également une paro i mince qu i s'affaisse après la chute 

des spores ( J Ï G . 2 $ ) . Les éléments sporogènes s ' insèrent donc à 

mi-hauteur d 'un anneau r ig ide , en tout comparable à ceux qui 

provoquent les renflements n o u e u x du suppor t , mais beaucoup 

plus la rge . Ce caractère de la tê te se retrouve même sur les exem

plaires dépourvus d 'épaississement dans la m e m b r a n e d u tube . 
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Les tubes fructifères du S. nodosa ne naissent pas perpendi

culairement à la patte fixatrice, comme on l 'admet en générai 

pour les S'yncephalis; ils résultent de l'allongement et du redres

sement d 'une des branches de dichotomie de cette patte ramifiée ; 

ce sont des éléments frères des branches qui se recourbent en 

sens inverse pour jouer le rôle de crampons. 

P o u r donner la patte dichotome dont les branches se différen

cieront en crampons et en tubes sporifères, un des filaments très 

grêles qui consti tuent le thalle aranéeux, se dilate progressive

ment ; la port ion dilatée se bifurque à plusieurs reprises ; le pro

toplasme afflue dans ce rudiment et la patte est constituée (Jlg. /). 

En général, une des branches de la première bifurcation prend un 

peu plus d'avance que l 'autre ; celle-ci reste simple ou subît une 

seule dichotomie, tandis que la branche privilégiée sera la souche 

d 'un système plus puissant ; le même phénomène se produira à 

la seconde, à la troisième, à la quatrième bifurcation. 

A ce s tade ou parfois après une ou deux nouvelles bifurcations, 

l 'une des branches s'allonge en tube fructifère ; toutes les autres 

se transforment en crampons . Parfois, pourtant , deux branches 

d 'ordre variable, gardent une égale vigueur et, après quelques 

subdivisions, donneront chacune un tube fructifère (Jig. 2, 3). 
Le tube fructifère et éventuellement les tubes fructifères sont 

toujours des produits ultimes de la dichotomie répétée d'un fila

ment renflé du thal le . 

Les éléments sporogènes sont assez bien connus à l 'étal adulte ; 

on sait qu'il forment une couronne unique autour de la tête , que 

chacun d 'eux comprend une spore basilaire d'où "partent 3 , 4 et 

même 5 digitat ions. D'après Bainier, chaque digitation forme 

deux spores ; c 'est également le nombre que nous avons observé 

le plus souvent ; Van Tieghem en figure 3 et 4 ; d'après les dimen

sions indiquées p a r Schrceter, il y en aurait t rois. Ce nombre est 

donc variable comme chez la plupart des Syncephalis et généra

lement de 2 à 4-

Les spores ont , à la maturi té , une surface rugueuse, due à la 

persistance de l a membrane primitive de la baguette qui leur 

forme une gaîne plissée ; Van Tieghem l'a bien compris et Bainier 

•se trompe quand il parle d 'une « destruction du sporange ». 

Le développement des éléments sporogènes n'a pas été suivi. 

Bainier dit seulement : « Ces bourgeons, d'abord globuleux, don-



3o BULLETIN D E S SEANCES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES 

nent ordinairement naissance à deux ramifications remplies de 

p ro top lasma» et il les figure en forme de cœurs de carte à jouer 

dont l 'échancrure grandi t progress ivement par l 'a l longement de 

deux lobes égaux. Ces figures semblent avoir é té construi tes arti

ficiellement d'après des vues théor iques et ne répondent pas exac

tement à la réalité ; l 'aspect cordiforme est exceptionnel ; nous 

l 'avons observé seulement sur des éléments t rès jeunes , e t encore 

les deux branches n 'é ta ient n i équivalentes n i r igoureusement 

égales . 

L 'élément sporogene naî t sous forme d 'un bourgeon oblique, 

émet tan t bientôt un rameau perpendicu la i re à son bord interne 

ou supérieur {fig. 25). Si le t ronc est res té cour t , son sommet ar

rondi simule un lobe égal au lobe formé pa r l a ramification et 

l 'on pourrai t croire à une dichotomie ; ma i s , en général , le tronc 

s 'allonge avant d 'émet t re des b ranches et a t te in t environ 7 p. ; il 

émet un lobe terminal ou un peu déjeté en dehors et deux lobes 

in t e rnes , plus ra rement 3, 4 ou u n seul , cons t i tuan t autant de 

branches latérales . Les deux b ranches na issent successivement 

de hau t en b a s ; dans beaucoup d 'é léments j eunes , la branche 

inférieure n 'est encore représen tée que p a r u n peti t mamelon 

quand, la supérieure est déjà aussi g rande que la terminale 

{fig. 26, 2j). Ail leurs on t rouve le rappor t inverse {fig. 28) ou 

même un rud iment p lus court en t re deux b r a n c h e s plus dévelop

pées (fig 2g). Enfin nous avons vu deux mamelons juxtaposés vers 

la base du t ronc (fig. Sa), au lieu d e se succéder le long du bord 

in terne . L 'aspect des éléments j e u n e s es t donc var iab le , comme 

l 'ordre d 'appari t ion des b ranches ; cependant la forme prédomi

nante est "celle d 'un sac émet tan t des p ro longements inégaux dans 

un même plan et r appe lan t la forme d 'une corne d 'élan. 

Les spores naissent s imul tanément q u a n d la b r a n c h e terminale 

ou subterminale et les b ranches internes se sont a l longées . Dans 

chaque digitation le p ro top lasme se condense en 'corps elliptiques 

placés bout à bout dont chacun se revêt d 'une m e m b r a n e p ropre ; 

le protoplasme du t ronc commun s 'organise de même et forme 

une spore possédant a u t a n t de lobes pr imi t ivement a r rondis qu'il 

y a de digitations {fig. 4 ) . 

La «membrane primitive de l 'é lément spo rogene res te indépen

dante dés spores ; maïs elle cont inue à s 'épaissir et elle s 'allonge 

-plus que les spores auxquel les elle const i tue un revêtement t rop 
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ample et plissé (JÎG. 5 ) . La membrane s'épaissit au sommet plus 

vite qu 'au tour des digitations ; mais elle y présente une autre 

composition ; elle est plus réfringente et, par la dessiccation, elle 

s'affaisse en une lamelle très mince soudée à la spore, si bien 

que celle-ci pa r a î t nue entre l 'extrémité saillante de la gaîne 

épaissie (FIG. 5, À). 

Au point d ' insert ion de la spore basilaire, la membrane primi

tive res te soudée au court pédicelle et se plisse vers le bas (figr.5}b). 

Les spores en se désarticulant restent engamées tout autour de la 

membrane plissée qui se déchire circulairement (ftff. 5, e) ; leurs 

extrémités restent nues. La membrane propre des spores est lisse,* 

la gaîne dans laquelle elles se forment est aussi nettement dis

tincte à leur égard que la membrane des sporocystes àeMucor. 

2 . — Syncephalis cordata V a n T i e g h e m e t L e M o n n î e r . 

Cette espèce est la première décrite comme type du genre dé

couvert par Van Tieghem et Le Monnier, l 'une des plus communes 

et des mieux connues, bien qu'elle ait été parfois confondue avec 

le S. asymmetrica, dont nous nous occuperons plus loin. Nous 

n 'aur ions rien à ajouter à son histoire si le développement des 

éléments sporogènes avait été suivi dans tous ses détails. 

Nous avons rencontré le S. cordata, au mois d'avril i883, sur 

les parois d 'un cristallisoir rempli de crottin de cheval, incomplè

tement couvert, et placé à l 'ombre depuis treize jours . 

Nos exemplaires sont relativement gros et courts. Van Tieghem 

et Le Monnier assignent aux tubes fructifères 3 millimètres de 

hauteur ; la largeur "du tube à la base serait de 4o à 5o p. d'après 

Schrœter et le renflement terminal aurait 66 p. de diamètre. Nous 

n 'avons pas rencontré de tubes dépassant i R A M , 2 ; par contre, leur 

calibre s'élevait à 5 2 p., et le diamètre de la tête à i oo pu II ne s'agis

sait donc pas de la variété mmor qui se distingue d'ailleurs, comme 

nous le verrons plus loin, non seulement par les dimensions des 

spores et l 'apparence des éléments sporogènes adultes*, mais encore 

par le mode de développement de ces éléments : en sorte que nous 

pourrons confirmer et justifier l 'opinion de Van Tieghem et Le 

Monnier, qui en avaient fait une espèce à part , sous le nom de 

S. asymmelrica. 

Sauf le caractère '.accessoire de la dimension générale de la fruc-
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tifîcation, caractère qui varie sans descendre au-dessous des limites 

des grandes espèces de Syncephalis, dont la h a u t e u r se mesure en 

millimètres et non en décimill imètres comme celle d u S: nodosa, 

nous n'avons r ien à ajouter aux descript ions classiques d u S. cor-

data. Nous passerons donc immédia tement a u développement 

des éléments sporogènes . 

* C'est d 'abord un mamelon, pu i s une vésicule, enfin une massue 

ovoïde perpendiculaire à la surface du renflement qui surmonte 

le tube fructifère. De semblables massues r ayonnen t en couche 

assez dense sur près des deux tiers supér ieurs de la boule . La 

massue qui forme le corps ou le t ronc de l 'é lément sporogène 

mesure 7-8 p. dè hau teu r sur 3,5-4 p. d 'épa isseur au niveau du 

plus fort renflement. P r è s du sommet , elle émet deux branches 

divergeant également en avant et en arr ière et faisant entre elles 

un angle un peu inférieur à un dro i t (fig. 22, a). A mesure qu'elles 

grandissent , elles se r approchen t l 'une de l 'autre en courbant 

leur base de manière à redevenir perpendicula i res à la surface 

d' insertion du corps dont elles émanen t {fig. 22, h, c, et fig, 23). 

Cette torsion secondaire n ' a pas é té remarquée , en sorte qu 'on a 

confondu la naissance de deux b ranches avec une d ichotomie vraie, 

avec une bifurcation du t ronc lu i -même. 

Quand deux éléments sporogènes sont t rop r app rochés , leurs 

branches viennent à se heur te r et subissent parfois une torsion 

{Jîg. 22, d); l 'une d'elles peut res te r p lus courte ou même avorter 

totalement (Jîg. 22, e,J). Ce cas diffère vis iblement de celui des 

baguettes simples, car la b ranche un ique fait un angle normal avec 

le t ronc , et son calibre est égal a u x deux t iers du diamètre du 

t ronc comme d a n s le cas normal où d e u x branches naissent simul

tanément sous le sommet . 

Le tronc et les digi lat ions grossissent et a t te ignent en moyenne 

6 p. de diamètre à l ' époque où les spores appara issent . L a spore 

basilaire remplit le t ronc et s 'arrête à la naissance des branches 

ou parfois plus haut ; elle empiète alors sur une branche ou sur 

les deux , inégalement ou é g a l e m e n t ; on v o i t d'ici l ' é tendue des 

modifications que: sa forme en ressen t . Les au t res spores devien

nent les tonnelets inégaux décrits p a r Van Tieghem et L e Monnier . 

La membrane primitive de la bague t te reste dist incte des spores 

comme chez le S. nodosa; elle est également accrescente et , à la 

matur i té , elle forme u n ample vê tement plissé au tou r des spores 
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l isses ; mais elle garde plus d'élasticité : au lieu de former un man
chon béant aux deux bouts , la gaine se replie sur les extrémités 
autour d 'un bouchon particulier dont il n'existait pas d'équivalent 
chez l 'espèce précédente et dont l'origine se lie à un mode spécial 
de séparat ion des spores à l ' intérieur de la gaine primitive. 

Le début de la sporulation est marqué par l'étranglement du 
contenu de la baguet te par autant de cercles qu'il se séparera de 
spores . Bainier a signalé u n phénomène d'étranglement analogue 
dans les bague t t e s , de Syncephalis fusiger, mais il n 'en a pas 
étudié les suites. Dans notre espèce, le cordon noueux reste collé 
à la membrane primitive sur tout le pourtour des ventres et s'en 
écarte au niveau des étranglements annulaires ; en même temps, 
il se revêt d 'une nouvelle membrane épaisse et réfringente qui va 
du sommet d 'une digitation au sommet de sa congénère en pas
sant par la matr ice de la spore basilaire. La membrane nouvelle 
acquier t son maximum d'épaisseur au niveau des étranglements 
et y forme des bouchons traversés d'abord par des traînées pro-
toplasmiques (jïg. 7, 8 ) . Puis un mince liseré transversal marque 
la séparat ion des deux moitiés de chaque bouchon pour en laisser 
une à chaque spore . Celle-ci ressemble alors à un flacon bouché 
aux deux bouts avec du liège. La substance des bouchons paraît 
être "hygroscopique et susceptible de provoquer la rupture de la 
gaine primitive au niveau de chaque étranglement. Celle-ci se rabat 
alors ju squ ' au bouchon (fig. Q)\ plus tard, le bouchon ayant ac
compli son rôle de disjoncteur, se rétracte et chaque pôle est mar
qué par une dépression (Jig. / 0 ) . 

La membrane qui se plisse à la maturité à la surface des spores 
est cer tainement la membrane primitive de la baguette ; nous 
n 'avons rien vu en dehors d'elle ; les spores ne sont donc pas 
mises en liberté par la résorption précoce de la membrane com
mune , comme le croyaient Van Tieghem et Le Mormier ; cette 
membrane persiste et c'est elle qui forme les rides transversales 
ondulées remarquées par ces auteurs à l'extérieur de la mem
brane des spores mûres. 

Dans ses Nouvelles recherches sur les Mucorinées publiées en 
1 8 7 5 , Van Tieghem décrit des espèces : Syncephalis iniermedia, 

ramosa, nodosa, « où la membrane sporangiale persiste autour 
des spores après leur maturi té et indéfiniment; il n'est même pas 
nécessaire alors d 'étudier les états jeunes pour la mettre en évi-

B U L I J B T I N D B S S É A K C K 3 . — № 1. 3 
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( i ) SCHRŒTER, in ENGLER. und PRANTL, Die natürlichen Pflanzenfamilien, fig. 119, 

189,7-

d e n c e » . Il considère pour tan t ces cas comme exceptionnels et 

admet encore qu 'à la matur i té la m e m b r a n e du sporange se trouve 

en général résorbée . Il ne revient pas sur les espèces qu'i l avait 

décrites avec Le Monnier . Nous avons vu que Bainier en i883, 

malgré les observations exactes de Van Tieghem sur le 6 \ nodosa, 

re tombai t , à propos de cette espèce, dans l 'erreur commise pri

mit ivement au sujet d u S \ cordata. 

3. — Syncephalis asyûimetrica. V a n T ieghem et Le Monnier. 

D'après la diagnose sommaire de Van Tieghem et Le Monnier, 

cette espèce diffère peu du S. cordata; elle s 'en dis t ingue : i° par 

ses dimensions moindres , le tube ayant o m m , 6 à i millimètre de 

hauteur , les spores 5^,5 sur 4 p.; 2 ° pa r la dissymétr ie de la por

tion commune des baguet tes bi furquées . S c h r œ t e r n ' y voit qu'une 

variété minor du S. cordata. 

Ayant re trouvé cette forme en ju in 1886 sur d u cro t t in de che

val , nous par tageons l 'opinion de Van Tieghem et Le Monnier 

sur sa valeur spécifique - nous n 'avons constaté aucune transition 

entre elle et le S. cordata, que nous cultivions comparat ivement . 

Le tube fructifère est presque cylindrique chez le S. cordata, 

fortement renflé à sa partie inférieure chez le S. asymmetrica. 

Ce caractère, indiqué sur le dessin de Van Tieghem et Le Monnier, 

est souvent plus accusé. La figure originale publ iée pa r Schrœ-

ter (f) sous le nom de S. cordata, se r appor t e à u n S. asymme

trica très typique. L a dilatat ion, considérable sur les fructifica

tions j eunes , même_avant la formation de la t ê t e , s 'a t ténue avec 

la croissance du filament. 

La tête comprend une base en t ronc de cône à peu près aussi 

long que large et un sommet a r rondi , donnan t seul insertion aux 

baguettes sporogènes . La calotte, assez dépr imée au moment de 

l 'appari t ion des bourgeons fertiles, se b o m b e p e n d a n t leur déve

loppement et devient sensiblement hémisphér ique . Le diamètre 

de la tête , pris à la jonct ion d u tronc de cône et de l 'hémisphère 

supérieur, égale deux fois et demie à trois fois celui du col dans 

sa port ion la plus étroite. 
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Van Tieghem et Le Monnier ont remarqué la différence frap

pante qui existe entre l'article basilaire de l'élément sporogène du 

S. asijmmetrica et celui du S. cordata ; « l'une de ses moitiés se 

développe normalement , tandis que l'autre n'est représentée que 

que par un peti t point saillant sur le flanc de la première, et c'est 

sur ce point que s'insère le second chapelet de spores. » Un tel 

contraste dans l 'aspect des éléments adultes s'accentue si l'on en 

recherche l 'origine en suivant l'évolution de l'élément sporogène. 

Un mamelon hémisphérique (fig- 3i) fait saillie à la surface de 

la tê te , s'allonge et se transforme en une massue ovoïde de 5 p. 

environ de haut sur 3 p. de large (fig. 3 2 ) . Cette massue correspond 

au t ronc commun du S. cordata. Mais, au lieu de produire deux 

branches terminales également divergentes ou une seule branche 

obl ique, mais apicale comme dans l'espèce précédente, elle émet 

une boursouflure latérale, presque à sa base, sur sa face inférieure 

{fig. 3 3 ) . L'élément présente alors la forme d'une chaise dont le 

dossier serait figuré par le rameau latéral. Ge dernier s'allonge et 

se recourbe , tandis qu 'un rameau terminal, né après lui, simule 

le doigt fixe d 'une pince de homard {fig. 3$, 3 5 ) . L'élément spo

rogène présente donc un rameau latéral situé en dehors et un 

rameau terminal situé en dedans, et non deux rameaux terminaux 

comme le S. cordata. 

Les rameaux s 'allongent en cylindres longs et flexibles, avant 

de diviser leur contenu et de s'isoler de la portion basilaire com

mune . Leur direction est perpendiculaire à la surface d'insertion 

hémisphérique ; les plus inférieurs, horizontaux, laissent à décou

ver t la portion conique de la tête ; Schrceter a bien figuré cette 

disposition rayonnante . P a r suite de leur flexibilité,les baguettes 

sont souvent entraînées par les liquides et redressées en pinceau 

dans les prépara t ions . 

Les spores se forment comme chez le «5\ cordata; la gaine pri

mitive forme à chacune d'elles, après la déhiscence, un revêtement 

beaucoup moins distinct que chez sa congénère, présentant pour

tan t de fins plissements visibles àunfort grossissement (fig. 11,12). 

P a r le détail du développement des spores, le S. asymmetrica 

rappelle plutôt le S, nodosa que le 6'. cordata. 
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4. — Syncephalis aurantiaca sp. nov. 

Cette élégante espèce a été rencontrée le 1 8 décembre 1 8 8 7 , au 

plateau de Malzéville, sur une crot te de renard qu 'e l le couvrait 

d'un gazon délicat d 'une belle couleur orangée . Bien qu'elle soit 

associée à un Mucor racémeux, à d 'autres moisissures et à des 

Chytridinées, elle ne paraî t pas généralement paras i te . Le thalle 

est formé, comme chez la p lupar t des Syncephalis, de tubes 

cylindriques très fins, à membrane difficile à dis t inguer , présen

tant des anastomoses et des dilatations tr iangulaires ou losangi-

ques. Les cloisons font défaut aux carrefours comme sur le trajet 

des filaments. 

Les tubes fructifères présentent , à i a base, une rose t te de courts 

crampons inégaux ; ils ne sont pas séparés de la pa t te fixatrice 

par une cloison horizontale ; mais quelques cloisons apparaissent à 

l'origine ou sur le trajet de chaque c rampon (fîg. i 3 , I4J i 5 , 1 6 ) . 

Le tube est simple, s inueux ; il se compose d 'un corps fusiforme 

s 'atténuant en col au sommet. La tête a d 'abord la forme d 'un 

pommeau de canne. Dès que les baguet tes sporogènes commen

cent à s 'ébaucher, la port ion inférieure stéri le, dépassant un peu 

la moitié du renflement, se gonfle légèrement , m a r q u e mieux sa 

limite du côté du col par une courbe gracieuse qui lui donne les 

contours d'une urne ; ce changement de forme t ient à ce que la 

portion stérile a une membrane bien p lus mince que la port ion 

fertile (fîg. / 7 ) , tout comme chez le S. nodosa. 

Toute la coupole, sauf une aire centrale étroi te , se couvre de 

mamelons disposés sur 3 ou 4 rangées . J ' en ai compté une quaran

taine sur dé jeunes fructifications; mais nous ne croyons pas que 

tous ces mamelons se développent , b ien que les digi tat ions soient 

nombreuses et serrées au moment où les spores s ' individualisent. 

Les baguet tes sporogènes on t au début une direction ascendante 

et laissent à découvert la base stérile de la tê te ; elles forment u n 

faisceau cylindrique, un peu p lus long que large (fîg. i 3 ) ; à la 

maturi té , les spores désagrégées forment une boule presque sphé-

rique, coiffant la tête étroite (fîg. iâ, I 5 , i6y 

Chaque élément sporogene donne deux digitat ions (fîg. 3 g ) , 

rarement trois (fîg- Ì 2 ) . Comme chez le S. asymmetriea il existe 

une branche terminale et u n rameau la té ra l ; mais , contra i rement 
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à ce que nous avons vu dans l 'espèce précédente, le rameau ne naît 

pas au bord ex t e rne ; nous l 'avons vu apparaître habituellement 

comme une proéminence du bord interne (fig- 36 et suivantes). 

Si l 'aspect définitif est assez analogue dans les deux espèces, cela 

tient à ce que la branche terminale est un peu déjetée en dehors, 

mais secondairement, vers l 'époque de la formation des spores. 

Quand il existe trois digitat ions, il y en a souvent une médiane, 

une supér ieure et une inférieure (Jîff. âi, 4 s ) ; les caractères des 

deux espèces se t rouvent alors réunis ; c'est une exception peu 

commune. Parfois-aussi la troisième digitation est le produit d 'une 

ramification précoce de la première branche (fig. $). Ou bien 

deux rameaux naissent sur le bo rd interne ou supérieur (fig. 4o). 

La région nodale produi t une spore basilaire, dont la forme 

varie selon qu'elle envoie ou non des prolongements à une dis

tance plus ou moins grande dans une, deux ou trois branches 

(fig. 3g, 4i> 4s); chaque digitation donne sept ou huit spores, 

sauf dans les éléments externes où le nombre descend souvent 

à 5. La spore terminale a le sommet arrondi ou atténué en pointe 

mousse ; les autres sont cylindriques ou plutôt un peu renflées en 

tonnelet . 

L a membrane p ropre de la spore ne s'aiïranchit pas aussi visi

blement de la gaine primitive de la baguet te que chez les Synce-

phalis nodosa, cordata et même asymmetrica. P a r la formation 

des spores , le S. aurantiaca rappel le plutôt les Piptocephalis. 

Des cloisons par tagent la baguet te en autant de loges qu'il doit 

se former de spores . Mais ces cloisons primitives, en se divisant 

en deux lamelles, compléteront la membrane propre des spores 

Chez les Piptocephalis au contraire, les cloisons primitives se rat

tachent à la gaine extérieure et restent distinctes de la membrane 

propre des spores . Les articles mûrs se désagrègent suivant le 

type o ïd ien ; la cloison transversale se clive en deux moitiés qui, 

sous l'influence de la poussée d u contenu turgide, se bombent en 

sens inverse et se détachent pa r les bords. Cependant ces deux 

calottes, plus minces que la gaine périphérique, sont moins rigides 

que celle-ci ; il en résulte que l'élément isolé perd la forme de 

tonnelet qu'il présentait dans la chaînette ; le corps devient cylin

drique et les extrémités fortement convexes (Jig. 20, 21). Un 

léger ressaut marque la jonct ion des deux membranes comme 

sur les articles d'Oïdium récemment désagrégés. 
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La gaine périphérique résiste un instant à la t rac t ion résul tant 

de l 'antagonisme des deux moitiés bombées des cloisons transver

sales ; mais dès que la résistance est forcée, la m e m b r a n e obéit à 

son élasticité et s 'applique à la surface de la spore (fig. ig). La 

membrane primitive de la baguet te ne manifeste pas autrement 

son indépendance ; jamais elle ne forme de plis à la surface. 

Parfois toutes les logettes n 'évoluent pas en spores ; u n e spore 

est comprise entre des loges stériles (fig 18). Quoique Tépaissis-

sement n'ait pas plus intéressé les cloisons que la gaine primitive, 

la désarticulation oïdienne ne s'en effectue pas moins . 

Souvent aussi (fig. if) c'est l 'article basilaire qui reste stérile 

et continu avec le renflement commun. La disposition normale 

de la tête caduque des Piptocephalis es t donc accidentel lement 

réalisée chez le Syncephalis aurantiaca. En ce cas, la spore infé

rieure se désarticule suivant le type habi tuel , mais en se bombant 

fortement, tandis que la facette correspondante de l 'article basi

laire stérile est à peine convexe (fig. 17, à gauche) . 

Le tube fructifère, avec la tête qui le surmonte , non compris 

les baguettes sporogènes, mesure 1 9 6 à 2 7 0 p, de hauteur ; le dia

mètre, de 24 p. au niveau d u renflement fusiforme, t ombe à 1 0 - 1 2 p, 

au col ; la tête mesure 3o p. dans sa plus grande largeur ; les ba

guettes sporogènes ont environ 60 p. de long ; les articles isolés 6 

à g p. de long sur 3,5 à 4 p. de d iamèt re . 

La couleur du S. aurantiaca est due à un l ipochrome accumulé 

surtout dans la tête ; les baguet tes en mûrissant et les spores qui 

en dérivent prennent un teinte j aune b runâ t re au lieu de la belle 

couleur orangée qu'elles par tageaient au début avec leur suppor t . 

Cette espèce est facile à distinguer du S. asymmetrica, de toutes 

la plus voisine, par ses dimensions moindres et par les ramifica

tions internes de ses éléments sporogènes ; ce caractère entraîne 

une différence notable dans le por t , les chapelets de spores se 

portant vers l ' intérieur et se réunissant en colonne ascendante , au 

lieu de rayonner comme chez le S. asymmetrica. Le S. ramosa 

présente aussi des analogies, mais ses spores sont deux fois plus 

larges ; nous n'avons vu d'ailleurs n i les baguet tes s imples , ni les 

baguettes ramifiées au-dessus du niveau de la spore basilaire, qui 

caractérisent cette dernière. 
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5. — Syncephalastrum nigricans P. Vuillemïn. (Journal 

de Botanique de L. Morot, i5 décembre 1887, I, p. 336.) 

La rareté des descriptions concernant le genre Syncephalastrum 

m'engage à revenir, avec quelques détails, sur une espèce dont 

j ' a i donné une brève diagnose en 1 8 8 7 dans le Journal de Bota

nique et dans le Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 

publ ié l 'année suivante. 

L a première espèce du genre Syncephalastrum avait été décou

verte p a r E. Frank dans des cultures à!Aspergillus Oryzœ prove

nant du Japon, retrouvée à Breslau dans la même compagnie, 

étudiée et nommée p a r F . Cohn Syncephalastrum racemosum et 

décrite pa r J . Schrceter/lans la Kryptogamen-Flora von Schlesien, 

p . 2 1 7 , 1 8 8 6 . 

L e genre Syncephalastrum possède des baguettes sporogènes 

rayonnant autour d 'une vésicule formée par le renflement termi

nal d 'un tube fructifère, comme dans le genre Syncephalis; mais 

il se caractérise à l 'égard de ce genre et des autres Céphalidées, 

par la ramification latérale, non dichotomique, des tubes fructifè

res , par l 'absence de crampons à la base de ce système et par un 

thalle ramifié bien différent des tubes fins et anastomosés des 

Syncephalis. Ces caractères sont communs au S. racemosum 

F . Cohn et au S. nigricans P . Vuillemin. 

Le S. racemosum forme sur le riz et le pain des touffes blan

ches ; les filaments fructifères, ramifiés en ombelle sont d'un cali

b re uniforme, de I 3 - I 6 p.; leurs renflements terminaux ont un dia

mè t r e de 33-35 p.. 

Le S. nigricans, développé accidentellement sur des plaques 

de gélatine nutritive abandonnées à la température du laboratoire, 

s 'en distingue immédiatement à la couleur noirâtre que prennent 

les renflements céphaliques après la chute des spores, à l 'extrême 

irrégulari té des ramifications, à la variété de dimensions des têtes 

et de calibre des tubes qui les portent . Les spores elles-mêmes 

n 'échappent pas à cette inconstance. 

La fructification débute p a r un tube dressé, vertical (Jig4 44, 
45, 46), dont le calibre oscille entre les dimensions extrêmes de 

5 et 33 p.. La base de ce t ronc, parfois un peu dilatée, parfois cloi

sonnée , émet un nombre variable de tubes rampants ou redressés, 
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(i) Études-biologiques, 1886. 

les uns stériles, d 'autres simples et courts terminés pa r un renfle

ment sporifère, d 'autres enfin ramifiés comme le tube principal. 

On dirait un buisson de rejets, de vigueur variable -, naissant de la 

souche d 'un arbre puissant (fig. 44)-
Tout le long du tronc principal ou des rameaux précoces , nais

sent des branches latérales, tantôt isolées, tantôt r approchées pa r 

paires. Les branches, à leur tour , sont simples ou rameuses . Ces 

systèmes d'ordres divers se renflent en une ampoule terminale 

chargée de baguettes sporogènes du type des Syncephalis. P a r 

fois on voit une cloison au-dessus de la naissance d 'un rameau 

(fig. 4 j ) \ mais le cloisonnement est plutôt rare et n e répond à 

aucune règle fixe. Plus fréquemment le rameau, quel que soit 

d'ailleurs l 'ordre de son insertion, se dilate dès son origine, en sorte 

que sa base arrondie présente un rét récissement b rusque à son 

point d 'at tache. Van Tieghem et Le Monnier ont décrit une dis

position analogue chez \t Mortierella candelabrum. Sauf l 'étrangle

ment basilaire, chaque rameau est d 'un calibre assez uniforme et , 

s'il est terminal, la tête s'y ra t tache, sauf de rares except ions, pa r 

un brusque renflement. Le calibre des rameaux de dernier ordre 

ou tubes céphalophores varie de 2 à 2 0 p.. 

Les rameaux de l 'appareil fructifère sont généralement droits 

ou légèrement flexueux. Quelques-uns d 'entre ceux de dernier 

ordre et de faible calibre sont fortement courbés en arc ou en 

crosse, comme dans le genre Iielicostylum. Tantôt la courbure 

intéresse le rameau dans toute son é tendue ; la convexité d'ailleurs 

est indifféremment supérieure (fig. Si, 53) ou inférieure (fig. 4 & \ 
os); tantôt elle est limitée au voisinage d e la tête (fig. 52). 

Le diamètre de la tête varie de 4 à 5o p.. Sa forme, le plus sou

vent sphérique, peut devenir ovoïde (fig. 56). On voit aussi des 

têtes excentriques, dont un côté est encore nu quand l 'autre por te 

déjà des rudiments de baguet tes sporogènes (fig. 53). 

Le renflement céphalique est d'habitude, en continuité avec le 

tube qui lui sert de support . Parfois une cloison existe à sa base 

même ou à une faible d i s tance ; elle peu t même se b o m b e r en 

verre de montre dans son intérieur, comme une columelle r u d i -

mentaire (fig. 4g)- Nous avons rencontré aussi une cloison à la 

base de la tête chez le Syncephalis nodosa (l). 
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Les baguet tes spore-gènes naissent sur toute la surface de la tête 

et rayonnent en tous sens comme les chapelets conidiens du Ste-

rigmatocystis nigra. Elles sont toujours droites et simples (jig. h*f). 

Pour le reste, elles varient dans des proportions que l'on n'est pas 

habitué à rencontrer chez les Géphalidées (fig. 55). Leur calibre 

moyen est de 2^ ,75 , mais on trouve les mensurations extrêmes de 

2^,5 et de 5^4« Les baguet tes cylindriques des têtes grosses et 

moyennes oscillent entre 15 et 3o p. de longueur ; mais sur les petites 

têtes qui surmontent les rameaux les plus grêles, la longueur 

tombe jusqu ' à 3 p.. En même t emps , la forme se modifie et les ba

guettes cylindriques font place à de petits corps claviformes bu 

subsphér iques . 

L e développement des baguet tes d 'une même tête est en géné

ral simultané ; il est pour tant successif sur un certain nombre de 

têtes , sur tout quand leur suppor t est fortement incliné ou circiné. 

Mais il est des cas où l'inégalité persiste à la maturi té (fig. 5i3 5£). 

L e nombre des articles est de 6-5 dans les longues baguettes 

cylindriques ; mais il descend souvent à 4> 3, 2 et même à l 'unité. 

En général , les baguettes courtes sont moins serrées que les ba

guettes longues ; elles sont aussi p lus larges et se dilatent sensi

b lement de la base au sommet. La longueur totale se réduit moins 

que le nombre des articles il nous est même arrivé de rencontrer 

à t i t re d'exception, une baguet te à deux art icles, aussi longue 

qu 'un cylindre à cinq articles (fig- 55). 

L a formation des spores es t précédée d'un cloisonnement de 

la baguet te encore cylindrique ou régulièrement dilatée de bas en 

hau t ; puis il se produi t un étranglement au niveau de chaque cloi

son à mesure que la spore se différencie. Les logettes se désarti

culent à la matur i té . Il n 'y a aucune trace de destruction de la 

membrane primitive de la baguet te autour des spores individua

lisées. 

Les spores désarticulées, avec l'enveloppe externe que leur 

fournit la membrane primitive de la baguette, ont une largeur cor

respondant à celle de la baguette elle-même, soit 2! l,5 à 5'.i,4 avec 

une moyenne de 2^,75 à 3 p . On en rencontre de plus grosses en

core allant jusqu 'à 6^,4? ce qui me paraît tenir à un phénomène 

d'accrescence, car ces grosses spores ne présentent pas la défor

mat ion qui accompagne le gonflement précurseur de la germina

t ion. La longueur es t à peu près égale à la largeur, sauf dans les 
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cas exceptionnels où le cloisonnement a été incomplet . Nous avons 

vu, par exemple, une baguet te de 20 p. possédant une seule cloison ; 

l'article inférieur dépassait 1 1 p. de long sur 3 p. à peine de large. 

Les baguet tes et les spores qui en dérivent sont jaunât res au 

d é b u t ; elles prennent en mûrissant une couleur de cannelle . 

Dans des cas exceptionnels, les couches d 'épaississement p r o 

pres à chaque spore se décollent de la m e m b r a n e primitive de la 

baguette , par suite d'une rétraction du protoplasme correspon

dant à chacune d'elles (Jig. 56") ; la couche externe , t rop ample , 

peut même offrir quelques pl issements . Ce phénomène a la même 

origine que la production de rides simulant des crêtes sur l 'exo-

spore des Rhizopus ou sur les articles de Syncephalîs cordata 

décrits pa r Van Tieghem et Le Monnier . L 'exception est intéres

sante, en ce sens qu'elle montre chez une même espèce, dans une 

même fructification, la membrane primitive de la bague t t e tantôt 

confondue avec la membrane p ropre des spores , t an tô t gardant 

un certain degré d' individualité. 

heSyncephalasirum mgricans r épond au S. racemosumF. Cohn 

par ses caractères génériques ; mais, s'il lui ressemble pa r la forme 

des ramifications, des têtes , des baguet tes simples et des spores, 

il s'en distingue spécifiquement par des baguettes inégales, plus 

minces dans la forme moyenne, par le calibre t rès variable des 

têtes et de leurs suppo r t s ; les por t ions fertiles sont j aunes et les 

têtes dénudées noircissent, tandis que le S. racemosum reste en

tièrement blanc. Enfin notre e spècepara î t être indigène en Europe , 

tandis que celle de Cohn était originaire du J a p o n . 

6. — Piptocephalis Freseniana de Bary et Woronine. 

11 faut, croyons-nous, comprendre sous ce nom la forme -nom

mée P. arrhizu par Vân Tieghem et Le Monnier, Il es t à noter 

qu 'aucun auteur n 'a cdmparé directement des échantillons au then

tiques de Pt Freseniana et de P. arrhiza. Fresenius , de Bary et 

Woronine , Brefeld, connaissaient la première espèce s e u l e ; Bai-

nier, Schrœtef, Oudemans, ne ment ionnent pas la seconde ; Van 

Tieghem et Le Monnier, Mangin, qu i ont étudié le P. arrhiza, 

n'ont pas rencontré le P. Freseniana. Les caractères donnés comme 

distinctifs sont inconstants ou discutables. Van Tieghem et Le 
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Monnier insistent sur tout sur le diamètre des spores, qui est de 

4-5 p. dans leur espèce, tandis que, chez le P. Freseniana, il est, 

d 'après de Bary et Woronine , compris entre 2^,6 et 3^,3 et, d 'après 

Brefeld, entre 1^,8 et 2^,3. Bainier porte ce dernier nombre à 4 I%2, 

c'est-à-dire aux dimensions du P. arrhiza. Inversement Mangin 

figure des P. arrhîsa dont les spores , mesurées à l'échelle, ont un 

calibre inférieur à 4 p.- Bainier n ' invoque plus la différence de di

mension, mais la différence de nuance, et l'aspect bilobé des der

nières branches de l 'espèce qu'il n 'a pas étudiée. 

E n ce qui concerne la coloration, Van Tieghem et Le Monnier 

croyaient, au contraire, y trouver une ressemblance entre les P. 

Freseniana et P. arrhîsa. Ce dernier est rose brun pour les au

teurs de l 'espèce et non jaune comme le P. repens qu'ils venaient 

de décrire. Bainier n 'a pas saisi de tons roses, il nous dit simple

men t qu 'à la maturi té les filaments se colorent en brun. Brefeld 

avait dit qu'ils passent du j aune au brun et que la membrane prend 

une couleur b run sombre . D'après les exemplaires de Breslau, 

Schrceter assigne une couleur brunât re au P. Freseniana ; il si

gnale en même temps les stries longitudinales incolores dont les 

auteurs antérieurs n'avaient pas parlé dans cette espèce, tandis 

que Van Tieghem et Le Monnier les décrivaient avec soin chez le 

P. arrhiza, en ajoutant que les bandes non colorées étaient larges 

et granuleuses, les bandes colorées lisses et réduites à un fin 

l iseré. 

La question de nuance est délicate à discuter et nous ne croyons 

pas devoir y at tacher plus d ' importance que les auteurs de la se

conde espèce. La localisation de la couleur sur des bandes dis

tinctes serait un caractère plus important s'il avait été recherché 

posi t ivement dans tous les cas ; mais depuis que l 'attention est 

appelée sur ce point , les bandes colorées sont signalées chez le 

P. Freseniana (Schrceter), comme chez le P. arrhiza. Les pro

grès de l 'analyse de la membrane ontpermis à Mangin de démon

trer , chez le P. arrhiza, la dissociation de deux éléments orne

mentaux que Van Tieghem et Le Monnier croyait confondus : les 

bandes colorées sont des épaississements lisses de la membrane, 

tandis que les granulations font saillie à sa partie externe. Est-il 

surprenant que les lignes pâles, apparaissant à un grossissement 

moyen comme une fine striation, aient échappé aux premiers ob

servateurs , puisqu' i l a fallu encore de longues années avant de 
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préciser la localisation différente des bandes épaissies et des gra

nulations ? 

L'aspect de doigt de gant bilobé qui résul te de la brièveté des 

dernières branches de bifurcation et de leur rapprochement à 

angle aigu se retrouve dans les figures de Brefeld et dans la dia-

gnose du P. Freseniana dans la Flore de Schrceter, tou t comme 

dans les dessins consacrés au P. arrhiza par Van Tieghem et L e 

Monnier et par Mangin. 

Sauf les détails secondaires, que nous venons de rappeler sans 

y trouver les éléments d 'une différenciation claire et indiscutable 

entre deux espèces, ni même entre deux variétés t ranchées , les 

diverses descriptions consacrées au P . Freseniana et au P . arrhiza 

concordent. Il s'agit toujours de fructifications lâches, se flétris

sant aisément, directement issues du thalle délicat sans stolons 

ni crampons, à rameaux régulièrement décroissants , te rminés pa r 

des têtes coniques couvertes de baguet tes groupées en pet i ts bou

quets . La forme des spores est br ièvement cylindrique. Le cham

pignon est dans tous les cas parasite des Mucorinées qui poussent 

sur les crottins de cheval ou d 'autres herbivores . 

Il nous paraît donc jus te de supprimer le P . arrhiza du nombre 

des espèces et de rapporter au P. Freseniana lea diverses obser

vations publiées sous ce nom superflu. 

J 'ai rencontré plusieurs fois cette espèce sur le crot t in de che

val que je disposais dans des cristallisoirs, dans mon laboratoire 

de Nancy, pour obtenir des cultures de Mucorinées. J 'en ai con

servé des préparat ions da tant du i5 mai 1 8 8 2 , du 5 mai 1 8 8 7 et 

d'avril 1 8 9 2 . J 'a i toujours re trouvé les mêmes caractères qui me 

semblaient justifier aussi bien la diagnose de P. arrhiza V . T. et 

L . M., que la diagnose d e . P . Freseniana de B . et W . Je mention

nerai seulement ceux qui ont pu donner lieu à des appréciat ions 

contradictoires. La couleur rappelle assez bien le choco la t ; elle 

se compose de tons roses et de tons jaunes., mélangés en propor 

tion variable , le brunissement final des filaments âgés , ainsi que 

l 'altération produite par les réactifs conservateurs , accentue les 

tons j aunes . 

La coloration a paru uniforme aux premiers observa teurs ; Van 

Tieghem et Le Monnier l 'ont crue limitée à des bandes d'épaissis-

sement longitudinales. Effectivement, les minces liserés qui sépa

rent ces bandes sont plus pâles, s inon blancs ; mais la coloration 
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chocolat n 'est pas nécessairement liée aux bandes longitudinales, 

car elle persiste sur les plus fins ramuscules dont la membrane est 

homogène . 

Outre la différenciation en surface, la membrane offre une diffé

renciat ion en épaisseur. L . Mangin figure de véritables fibrilles 

incrustées dans la substance fondamentale et soulevant celle-ci 

vers l ' in tér ieur ; il leur assigne la nature chimique de la cellulose. 

En dehors de cette couche striée, nous trouvons une mince cuti

cule à laquelle appart iennent les granulations dont la situation 

superficielle a été établie par Mangin. Cette cuticule est très mince 

et son indépendance passerait inaperçue sans une circonstance 

qui nous a permis de la constater sûrement . Au moment de la 

chute de la tête, la cuticule ne s'étend pas sur la surface dénudée 

du pédieelle en doigt de g a n t , la cloison bombée qui couvre ce 

sommet se continue avec la membrane brune du tube sous la cu

ticule dont on aperçoit net tement le bord supérieur (jig. 6*). Cette 

cuticule n 'a pas la même coloration que la couche principale de 

la membrane et ses fibrilles. La couleur, plus franchement jaune, 

est sur tout visible au niveau des petits tubercules. 

L a longueur des branches ult imes varie dans une large mesure 

(.fîff' 7§)• S u r une même fructification, on en trouve de Bo p. de long 

et d 'autres qui se réduisent à un mamelon hémisphérique de 3 p. 

à peine ; on remarque tous les intermédiaires entre ces extrêmes. 

L 'angle qui sépare les deux branches de la dernière paire est 

souvent très a i g u ; mais il peut at teindre jusqu ' à 4o°. Cet angle 

n 'es t pas toujours facile à mesurer, car souvent deux branches se 

recouvrent ou se présentent dans une position plus ou moins 

obl ique par rappor t à l 'axe du microscope. 

La tête caduque a bien la forme de tronc de cône évasé et lobé 

à la base supérieure dessinée par Brefeld chez le P. Freseniana, 

p a r Le Monnier et Van Tieghem chez le P . arrhiza, mieux pré

cisée p a r Mangin. 

Le nombre des articles formés dans chaque baguette est de 3-5 

d ' après Brefeld; Mangin en figure 5 ; nous en avons souvent ob

servé 4 - L e diamètre, égalant environ les deux tiers de la lon

gueur , était en moyenne de 3^,25 dans nos échantillons. La forme 

des articles moyens est cylindrique avec des calottes terminales 

se formant par désart iculat ion tout comme chez les Oïdium; 

l 'article, inférieur est primitivement arrondi à la b a s e ; l'article 
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terminal s 'atténue légèrement de la base au sommet et se termine 

par une courbe à court rayon. 

La formation des spores est précédée d 'un cloisonnement des 

baguet tes . Les cloisons continues avec la membrane primitive se 

forment à la fois sur le trajet des baguet tes et à leur base , tandis 

que la cavité de la tête reste en continui té avec celle d u pédicelle. 

Plus tard la membrane s 'épaissit et se différencie en une couche 

profonde continue et une couche superficielle qui para î t corres

pondre à la membrane primitive du sac et aux cloisons initiales. 

La portion correspondant aux cloisons s 'épaissit , b run i t forte

ment et se clive en deux lamelles. Ces lamelles se décollent en se 

bombant sous la poussée du contenu à tension croissante. Les 

articles désagrégés présentent ainsi une gaine extér ieure plus 

épaisse et plus colorée au niveau des calottes te rminales et une 

membrane interne, plus épaisse et p lus pâle, semblable sur le 

pourtour et sur les extrémités. Mangin a réussi à séparer les 

deux couches et les différencier par des réactifs colorants . 

La membrane de la tête s'épaissit aussi ; mais la distinction des 

deux couches n'est bien apparente qu ' au niveau des facettes d'in

sertion des digitations où la lamelle superficielle b run i t fortement 

comme sur les calottes terminales des art icles . A u niveau de l'in

sertion de la tête sur le pédicelle, l 'épaississement forme une 

cloison séparatrice continue avec la couche profonde de la mem

brane du pédicelle et de la tê te . La cuticule g ranu leuse du péd i 

celle s'amincit à la base de la tête, mais garde encore une épais

seur sensible autour de la cloison sépara t r ice . Celle-ci se divise 

en deux lamelles qui se bombent en sens inverses et provoquent 

la rupture circulaire de la cuticule. Après l adéh i scence , la couche 

profonde est à nu sur les deux facettes qui viennent de se sépa

rer. Du côté du pédicelle elle forme une coupole dépassant la 

gaine cuticulaire ; du côté de la tête elle est bombée en verre de 

montre et encadrée par un cercle cuticulaire apparen t (Jîg. 76). 

Nous avons rencontré sur certaines fructifications, à côté d 'é

léments normaux, des têtes de taille rédui te , les p lus petites ne 

portaient qu 'une dizaine de digitations très cour tes . Telle digita-

tion ne formait qu 'une spore, telle au t re en formait u n e de taille 

normale surmontée d 'une seconde p lus pet i te ; enfin la loge supé

rieure, dans certains cas, ne différenciait pas son contenu en 

spore ; elle formait, au-dessus de la loge fertile, u n e chambre t t e à 
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paroi mince, à contenu peu dense ou même presque comblée par 

le gonflement de la spore sous-jacente qui refoulait le plancher 

vers la voûte ( /%. 77). 

7. — Piptocephalis Le Monnieriana sp. nov. 

E n dédiant une nouvelle espèce de Piptocephalis au professeur 
Le Monnier, j ' a i voulu rendre hommage au savant qui, par sa fé
conde collaboration avec Van Tieghem, a puissamment contribué 
à élucider l 'histoire des Céphalidées ; j ' a i voulu en même temps 
exprimer ma reconnaissance au maître et à l'ami qui m'a le pre
mier initié à l 'étude si attrayante des Mucorinées. 

Le Piptocephalis Le Monnieriana s'est développé en parasite 
sur des touffes de Mucor fragilisBalmer, que j 'avais récoltées le 
1 7 avril 1 9 0 0 aux environs d 'Epinal sur une souche de bouleau. 
La plante hospitalière ne tarda pas à se flétrir sous l'action du 
parasi te après avoir donné un certain nombre de zygospores ; je 
ne pus réussir à cultiver ni l 'une ni l 'autre à l'état de pureté . 

Les tubes fructifères ne sont pas fixés au support par des cram
pons ; ils procèdent d 'un filament rampant qui se redresse pour 
donner une ou deux tiges de premier ordre. L'axe primaire se 
termine par un élégant corymbe ombelliforme, avec lequel il 
forme une fructification d'un demi-millimètre de hauteur • l'axe 
est environ deux ou trois fois plus long que le corymbe. La cou
leur de cette fructification, d 'abord blanche, passe, à la maturité, 
au chocolat clair. 

Le corymbe se compose de ramifications dichotomiques géné
ra lement rapprochées deux à deux dans des plans rectangulaires, 
de façon à donner alternativement des entre-nœuds courts et des 
en t re -nœuds longs (fig. 55). Les deux paires nées de nœuds voi
sins simulent une tétratomie, en sorte qu'à l'œil nu ou à la loupe, 
on croit voir quatre touffes disposées en croix sur l'axe principal. 
Le nombre de ces touffes descend parfois à trois, surtout quand 
deux axes se détachent simultanément du filament rampant, en 
raison d 'une dichotomie anticipée. La double dichotomie ou 
pseudo-tétratomie se répète deux ou trois fois. Cependant aux 
derniers degrés de la ramification, la différence entre les lon
gueurs relatives des segments courts et des segments longs perd 
beaucoup de sa net te té . Les rameaux terminaux, qui portent les 
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têtes ou vésicules sporogènes, sont assez allongés ; exceptionnel

lement ils subissent une dernière bifurcation tout près du sommet 

et semblent alors dicéphales. 

Le calibre des rameaux de divers ordres décroît de la base au 

sommet •• les axes principaux mesurent 9 ^ de d iamètre ; les fila

ments terminaux ne dépassent guère i^,5 à 1^,75 au niveau de 

l 'insertion de la tête, tandis qu'ils ont le double à leur origine, 

ils ont donc la forme d 'un t ronc de cône allongé ; les précédents 

sont sensiblement cylindriques et décroissent régul iè rement de la 

base au sommet. 

La paroi des grosses b ranches et du t ronc est renforcée par des 

rubans longitudinaux (jîg. jfi) que Mangin considère, chez les 

espèces voisines, comme formés de cellulose; l a membrane est 

homogène dans les plus fins ramuscules . Parfois les cannelures se 

continuent jusqu 'à la dernière bifurcation. La cuticule est lisse 

et non granuleuse comme chez le P, Freseniana. 

Les tubes fructifères on t u n e cavité continue ; des cloisons se 

montrent à des intervalles variables sur le trajet des filaments 

rampants ; elles ont u n épaississement uni la téral , parfois irrégu

lier, parfois allongé en tube et perforé d 'un per tu is cent ra l . 

La tê te caduque (Jîg. 58, 70, 72) est sphéro ïda le , un peu 

moins haute que large, tan t que son contenu est fortement turges

cen t ; le diamètre transversai est alors de 6^,5, un peu moindre sur 

les exemplaires chétifsou mai venus . Elle est couverte d 'une ving

taine de tubercules, quelquefois p lus , quelquefois moins , disper

sés sans ordre défini sur toute la surface, formant toutefois des 

groupes plus serrés autour du plan équatorial . A la matur i té , la 

tête s'aplatit davan tage ; la moitié inférieure devient presque co

nique, tandis que la supérieure reste convexe (Jîg. 7 / ) . La rétrac

tion est plus forte entre les tubercules : en sorte que ceux-ci font 

une saillie plus accusée. 

Chaque tubercule se boursoufle à son sommet en une vésicule 

d 'abord hémisphérique (Jîg. 58), puis arrondie (fig. 5g), bientôt 

allongée en massue (Jîg. 60) et enfin en cylindre ar rondi aux deux 

bouts, atteignant 7 à.8 p. de longueur sur 1^,75 à 2 p, de diamètre 

(fîg.61). 

J'ai observé quelques sacs bifurques en deux b ranches diver

gentes (Jîg. 73). Cette disposition ne paraî t pas résul ter de la con-

crescence de deux diverticules à insertion trop r a p p r o c h é e ; on 
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r emarque ra ' son analogie avec celle des baguettes ramifiées si 

fréquentes dans le genre voisin Syncephalis. 

Jusqu ' ic i , l 'appareil fructifère est resté continu; aucune cloison 

ne sépare les baguet tes cylindriques de la tête qui les porte, ni la 

tête des rameaux dichotomes de divers ordres qui la rattachent 

au filament rampant d 'une part , aux autres têtes d 'autre part . Les 

sacs cylindriques sont de simples diverticules de la tête, comme 

celle-ci est une expansion de la membrane des tubes dichotomes. 

Deux spores se forment dans chaque baguet te rayonnante. Une 

cloison transversale divise le cylindre en deux moitiés égales ; 

elle est représentée, à l 'origine, par une traînée granuleuse pre

nant les colorants du protoplasme (fig. 60), puis par un disque 

hyalin d'environ un tiers de p; d 'épaisseur. Celui-ci se montre d'a

bord à la périphérie (Jig. 64) au contact de la paroi de la baguette, 

sous forme d'un anneau qui progresse jusqu 'au centre. Des épais-

sissements de même réfringence forment une calotte au sommet 

de la bague t te et un bouchon à la base. 

L e protoplasme de chaque loge ainsi close va former une spore 

en se revêtant d 'une nouvelle couche membraneuse et en se gon

flant pour p rendre une forme d'œuf à gros bout supérieur. Les 

deux segments se développent généralement du même pas et, à 

la matur i t é , chaque article mesure 4^575 de long sur 2^,2 au ni

veau le plus large (fig. 62). 

Assez souvent la spore supérieure prend un développement in

complet ou même avorte complètement ; la loge supérieure se 

vide, se rétracte : si bien que l 'on a l'impression d'une jeune fruc

tification à'Aspergilhis, dans laquelle le conidiophore serait repré

senté p a r l'article fertile renflé et riche en plasma, la conidie par 

l'article terminal étroit et à contenu plus raréfié (Jig- 63). 

L a membrane primitive de la baguet te dont les spores se sont 

affranchies en se revêtant d 'une couche protectrice nouvelle, est 

devenue un revêtement inerte, un kyste biloculaire dont les deux 

loges sont séparées par la cloison hyaline. Ce sac, se moulant sur 

les spores, se dilate au niveau de chaque loge, mais se rétrécit en 

revanche au niveau de la cloison séparatrice ( /%. 62); celle-ci 

s 'al longe en même temps qu'elle s'étrangle et que son diamètre 

tombe à 1 p. environ au niveau du col. La baguette s'est donc 

transformée en un corps bicellulaire ayant la forme d'un sablier 

(jig. 65). Le pédicelle de la baguet te s'allonge aussi un peu, tan-
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dis que la base de la baguet te , pr imit ivement ar rondie , s 'étire en 

se moulant sur le petit bout de la spore ovoïde inférieure. 

La déhiscence des baguet tes s 'accompagne, à brève échéance, de 

la désagrégation de leurs articles (fig. 6y). Dans chaque article, la 

membrane primitive reste appliquée à la spore ; le bouchon hyalin, 

séparant les deux loges, se divise pa r le milieu p a r décollement et 

non par l'effet d 'un nouvel é t ranglement , en sorte que le sommet 

du sac inférieur, la base du sac supérieur p résen ten t chacun une 

facette étroite, mais plane. Le pédicelle qui reste adhéren t à l abase 

du sac inférieur offre le même aspect hyalin et se termine de 

même par une étroite facette d ' insert ion ; la calotte qui couronnait 

primitivement la baguet te est toujours a r rondie . Grâce à elle, les 

deux articles restent distincts après leur séparat ion. Quoique 

égaux et ovoïdes dans leur por t ion essentielle, c 'est-à-dire dans 

leur protoplasme avec l 'assise membraneuse qui le revêt immé

diatement, ils se différencient par le revêtement extér ieur qui pré

sente deux facettes d' insertion sur l'article inférieur, une seule sur 

l'article supérieur. 

Les articles détachés res ten t maintenus dans une boule l iquide, 

tant qu 'une action mécanique ne les a pas dispersés. L e même phé

nomène est bien connu chez les autres Piptocephalis. Ce liquide 

n'est pas de l'eau pure , mais une substance visqueuse qui agglu

tine les articles. Dans les préparat ions traitées par le bleu de to-

luidine, il prend une belle couleur verdât re (fig. 68, où la subs

tance agglutinante est dessinée en noi r ) . Van Tieghem et Le 

Monnier ont cru pouvoir a t t r ibuer son origine à une liquéfaction 

de la membrane primitive de la bague t t e . Mangin a démontré 

que, chez le P. Freseniana ( = P. arrhiza), la membrane reste 

intacte ; il en est de même chez le P. Le Monnieriana, où l'on 

retrouve toute la membrane sur les articles agglutinés ou isolés. 

Le liquide qui agglutine les articles est un produi t excrété pa r le 

champignon. 

La déhiscence de la tête s 'opère chez le P . Le Monnieriana, 

suivant le mode décrit chez le P . Freseniana. La cuticule n'est 

pas distincte de la couche profonde de la membrane sur le trajet 

du pédicelle, parce qu'elle ne présente pas de verrues, saillantes 

et que la membrane est beaucoup plus mince que dans l 'espèce 

p récéden te . Mais au sommet , elle s'épaissit no tablement e t se 

colore vivement en rose par le bleu de toluidine ; la différencia-
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tion des deux couches devient ainsi très apparente . La cuticule 

ne p rend pas par t à la constitution de la membrane séparatrice. 

Celle-ci est donc continue avec la couche profonde, comme chez 

le P. Freseniana ; elle se clive de même, bombe ses deux lamelles 

en sens inverse. Après la déhiscence, on voit une coupole arron

die dépassant la cuticule fendue circulairement au sommet du 

pédicelle (fig* 6g, a). La facette d'insertion de la tête est également 

encadrée d 'une sertissure cuticulaire colorée en rose par le bleu 

de toluidine (fig. 6g, 6) . 

De toutes les espèces de Piptocephalis décrites par Van Tieg

h e m , la plus voisine de la nôtre est le P. fusispora ( r ) . Dans 

cette dernière, les tubes fertiles présentent de même des branches 

rampantes et des branches ascendantes, des branches dichotomi

ques alternativement longues et courtes, un calibre sensiblement 

égal ou un peu supérieur ( i 5 p. à la base, i à i p, au sommet), des 

bandes d'épaississement produisant une cannelure jaune brun, 

des cloisons tubuleuses apparaissant parfois à la base des tubes 

aériens. La tête est de .même taille, mais décrite comme exacte

ment sphérique ; les spores , un peu plus petites (3-4 sur 2 p.), 

sont plus nombreuses ; on en voit cinq sur la figure Cepen

dant les branches de la dernière bifurcation, celles qui servent 

de pédicelles aux têtes, sont moins allongées que chez le P. Le 

Monnieriana. Sur deux points , la description de Van Tieghem 

difiere de la nô t re d 'une façon plus essentielle : i° au point où les 

tubes fructifères se redressent , ils sont fixés au support pa r un 

faisceau dé crampons chez le P. fusispora ; 2 0 les spores sont 

pointues aux deux bouts , fusiformes en un mot et non ovoïdes; 

une matière interstitielle hyaline occupe les intervalles assez grands 

laissés: entre elles et la membrane primitive de la baguet te . 

L ' importance des crampons a été, croyons-nous, exagérée dans 

la classification des Mucorinées. Si toutes les espèces ne sont pas 

capables d'en.former, du moins les espèces qui en donnent dans 

certaines conditions cessent d'en donner dans d 'autres. C'est une 

tendance dont la réalisation est étroitement liée aux circonstances 

extérieures : l 'étude des Rhizopus est bien instructive à cet égard. 

Clîez les Piptocephalis eux-mêmes, la production des crampons 

•• ( 1 ) VAN TIEGHEM, <r Nouvelles recherches sur les Mucorinées ». (Annales des sciences 
naturelles, Botanique, 6 e série, t. I, 1875.) 



52 BULLETIN DES SEANCES DE LA SOCIETE DES SCIENCES 

est inconstante dans une seule espèce, telle que le P. corymbi-

fera (*). Il nous semblerait donc p rématu ré de séparer le P. Le 

Monnieriana du P. fasispora, s'il ne s'en dist inguait que par l 'ab

sence de crampons. 

La différence des spores est p lus essentielle, puisque l'extré

mité supérieure, largement arrondie dans notre espèce, est poin

tue dans l'espèce de Van Tieghem et que la membrane primitive 

de la baguet te , étroitement moulée sur les spores dans l 'une, en 

est largement séparée dans l 'aut re . . 

Le Piptocephalis Tieghemiana Matruchot ( 2 ) ressemble au P . 

Le Monnieriana par l 'absence de rhizoïdes et p a r les dimen

sions des spores qui sont aussi, le plus souvent , au nombre de 

deux dans chaque bague t te , parfois rédui tes à l 'unité ; les têtes 

sont seulement un peu plus pet i tes . Mais les filaments fructifères 

ont une membrane homogène , en sor te que cette espèce s'éloigne 

plus que la nôtre du P. fasispora à membrane cannelée . Les 

spores sont coniques et quand , pa r aventure, il s 'en forme une 

troisième, celle du milieu est cylindrique. L 'é t ranglement si ca

ractéristique de notre espèce manque donc à celle de Matruchot. 

Man gin ( 3 ) a signalé sommairement un P. monospora qui, 

peut-être, de l'avis de l 'auteur lui-même, n 'es t qu 'une forme mo

nosperme du P. Tieghemiana, implici tement contenue dans la 

diagnose de Matruchot qui signale des baguet tes à une seule 

spore, quoique à titre d 'exception. Gomme ce dernier , le Piptoce

phalis de Mangin s 'oppose au P. fasispora et au P. Le Monnie

riana par ses rameaux dichotomes lisses, grêles et t rès allongés. 

Nous avons donc affaire à une espèce nouvelle intermédiaire 

entre une espèce à rhizoïdes constants et à membranes cannelées et 

deux autres sans rhizoïdes ni cannelures ; elle occupe le second 

rang dans une série de Piptocephalis à tête subsphér ique , carac

térisée par une dégradat ion successive dans le nombre des spores, 

dans la structure des tubes dichotomes et dans la fixation de 

l 'appareil sporifère. 

Le rameau taxinomique auquel se ra t tache la nouvelle espèce. 

(1) VCJILLEMINJ « Piptocephalis corymbifera ». (Bulletin de la Société mycologique 
de France, t. III, 1887, p. i n . ) 

(2) MATRUCHOT, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 11 décembre 1899, 
p. io35. 

(3) L. MANGIN, « Observations sur la membrane des Mucorinées ». (Journal de Bo-
tanique, t. XIII, 1899.) . .. 
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DEUXIÈME P A R T I E 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES CÉPHALIDÉES 

Dans les trois genres Piptocephalis, Sijncephaliset Syncepha-

lastrum, les spores mûres sont disposées en chapelets et ces cha
pelets sont réunis en grand nombre sur des renflements terminant 
des supports dressés en l'air et fixés au sol ou à la plante hospita
lière. Les chapelets de spores dérivent de baguettes simples ou 
rameuses qui se désarticulent et tombent à la maturité ; les renfle
ments répondan t à l 'acception vulgaire du mot tête et dont le nom 
de Géphalidées rappelle la présence, sont caducs dans le premier 
genre, inséparables du support fixe dans les deux autres. Des ar
ticles provenant de la désagrégation des baguettes sont parfois 
stériles comme la tête caduque des Piptocephalis. 

Telles sont les premières données de l 'examen superficiel ; ce 
sont des faits positifs dont aucun ne peut être négligé dans un es
sai d ' interprétat ion théorique de la fructification des Géphalidées, 
bien qu'ils ne suffisent pas pour en démontrer clairement les ho
mologies. Nous t rouvons dans les trois genres une fructification 
formée de portions fertiles et de portions stériles, de portions fixes 
et de por t ions caduques, sans qu'il y ait une correspondance exacte 
entre les port ions fertiles et les portions caduques, ni un parallé
lisme constant entre les portions fertiles des diverses espèces ou 
entre leurs por t ions stériles. 

On a beaucoup discuté pour savoir si les Géphalidées ont des 
conidies ou des sporanges, sans trop préciser si l 'organe en litige 
était constitué par les articles isolés, par les baguettes simples, 
ou par les éléments r ameux comprenant , soit l'article basilaire 
stérile ou fertile des Syncephalis, soit la tête caduque et stérile 
des Piptocephalis. Un même auteur a adopté successivement plu
sieurs de ces combinaisons. De même, le mot tête n 'a pas été tou-

comprend donc quatre espèces enchaînées dans l 'ordre suivant : 
i , Piptocephalis fasispora Van Tieghem; 2 , P. Le Monnieriana 

sp . nov . ; 3 , P. Tieffhemiana№atvuch.ol, et 4 (sous réserves), 
P. monospora Mangin. 
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jours appliqué à la même portion, d 'une fructification donnée, ni, 

à plus forte raison, à des éléments homologues de deux genres 

différents. La première source de confusion e t . d e malentendu 

dans l 'é tude des Céphalidées a donc été l ' imprécision et l ' incorrec

tion du langage. 

Les articles produits par désagrégat ion des bague t t es des Pip

tocephalis ont été considérés par les anciens auteurs comme des 

conidies, parce qu'ils se séparent comme les grains de chapelet 

des Aspergillus, sans qu 'on puisse facilement reconnaî t re autour 

d'eux une enveloppe distincte de la m e m b r a n e épaissie qui revêt di

rectement le protoplasme. Cette opinion a été abandonnée , non pas 

parce que la membrane primitive de la baguet te persis te à l 'état de 

gaine indépendante autour des articles de plusieurs Sgncephalis, 

c a r i e même phénomène est connu dans des conidies indiscutées, 

mais parce que les spores d 'un chapelet naissent s imultanément. 

Or, les conidies sont caractérisées, non pas un iquement par leur 

position et par leur apparence définitive, mais aussi et sur tout par 

leur organogénie. Les conidies, pa r définition, se forment soit iso

lément, soit successivement en direction bas ipète . Les spores dis

posées en chapelet ne sont pas des conidies quand elles provien

nent d 'un bourgeonnement successif e t basifuge ou quand elles 

sont nées simultanément par cloisonnement d 'une cellule allongée 

et désagrégation ultérieure des articles issus de ce cloisonnement. 

Les chapelets de spores des Céphal idées , naissant p a r ce dernier 

procédé, ne peuvent être comparés à un chapelet de spores d 'As

pergillus; elles ne sont pas un chapelet de conidies. 

Brefeld l 'a bien compris. Suivant le savant mycologue allemand, 

qui a précisé son opinion dans une récente p u b l i c a t i o n ^ ) , c'est la 

baguette entière qui représente une conidie naissant isolément ; 

c'est u n e conidie composée, p renan t secondairement des cloisons 

qui préparent sa désarticulation suivant le type des Oidium. Cha

que article fonctionnant comme spore serait un fragment d'une 

conidie pluricèllulaire. La question est ainsi posée en termes clairs 

et scientifiques et c'est Sous cette forme que nous aurons à la dis

cuter. 

Van Tieghem et Le Monnier on t soutenu que la baguet te des 

( i ) 0 , BREFELD , « Ueber die geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fruchtformen 
bei den copulirenden Pilzen ». (Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für va
terländische Cultur. Breslau, 1901.) . 

http://et.de
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Piptocephalis et des Syncephalis est un sporange. Ils pensent 
que les spores naissent dans son intérieur par formation endogène ; 
c'est un phénomène de genèse plutôt que de division cellulaire, 
la mat ière interstitielle qui subsiste entre les spores et la membrane 
primitive représentant un reste de la cellule-mère survivant à la 
naissance des cellules-filles. La théorie du sporange repose donc 
sur l 'existence et sur la vitalité de la Substance interstitielle. Or, 
cette substance n'existe pas toujours. Brefeld a observé le cloison
nement de la baguet te du Piptocephalis Freseniana en compar
timents qui ne laissent rien en dehors d'eux au début ; s'il appa
raît plus tard un espace entre les lamelles résultant du clivage des 
cloisons, cet espace ne peut être rempli que par une substance 
excrétée par les cellules individualisées comme spores. Mangin a 
confirmé le fait signalé par Brefeld; l 'interprétation seule diffère. 
Nous sommes arrivé au même résultat en suivant le développement 
de la même espèce, celui du P. Le Monnieriana, du Syncephalis 

aurantiaca et du S'yncephalastrum nigricans. Chez les Syncepha

lis où des intervalles sont ménagés dès le début, comme le S. cor-

data, ils résultent d 'une rétraction de toute la masse protoplasmi-
que et aucun fait positif n 'autorise à considérer la substance inters
titielle comme de na ture vivante. Il ne saurait donc être question 
de genèse cellulaire, de formation endogène de cellules-filles dans 
une cellule-mère ; les cellules-filles sont ici les produits de la divi
sion totale de la substance vivante de labague t te . Le mot sporange 

doit être réservé pour les organes qui forment des spores à l 'inté
r ieur d 'une enveloppe vivante, pour les organes dans lesquels le 
revêtement est lui-même formé d'éléments cellulaires, par exemple 
les sporanges des Fougères. Le terme de sporange est inapplica
ble aux Mucorinées, de même que l'expression de spores endo
gènes qui est biologiquement inexacte. Un sac protecteur, produit 
par l'activité même des cellules protégées, mérite le nom de sporo-
cyste, ainsi que je l'ai montré dans une note récente (*). Nous au
rons donc à examiner si les éléments sporogènes des Géphalidées 
sont des conidies composées.ou des sporocystes. 

Auparavant il nous faut envisager dans son ensemble la fructi
fication dont les baguet tes fertiles sont des parties intégrantes et 
nous commencerons par discuter la valeur de l'organe appelé tête. 

( i ) P. VUILLEMIN, « Sporanges et sporocystes », (Bulletin de la Société botanique 
de France, t. XLIX, janvier 1902.) 
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La tète des Céphalidées. 

On pourra i t s ' imaginer que le nom de tête désigne un organe 

bien défini, dans un groupe dont les trois noms génér iques sont 

empruntés au radical xsçaXïj. II n 'en est r ien : le mot tête a été 

employé, tantôt dans son acception banale p o u r dés igner un ren

flement quelconque, sans allusion aux homologies des port ions 

renflées, tantôt dans un sens technique pour ind iquer un iquement 

des homologies, sans préoccupation de l a forme, renflée ou non , 

de l 'organe ainsi désigné. De là une regrettable confusion qu'il 

importe de signaler pour la faire casser. 

Les premiers auteurs n 'at tachaient pas au mot tête le sens d 'un 

terme technique ; Brefeld se sert indifféremment des m o t s Knopf, 

Kopf Köpfchen ( tête au sens anatomique ou au sens de renflement 

terminal quelconque), quand il parle du renflement caduc d'où 

naissent .les baguettes sporogènes d u Piptocephalîs Fresenîana. 

Van Tieghem et Le Monnier précisent le sens d u mot tête pour 

marquer la concordance entre les par t ies de la fructification des 

Syneephalis et des Piptocephalis; ils le dé tournent de l 'acception 

vulgaire pour en faire u n terme technique . 

Van Tieghem et Le Monnier, dans leurs recherches sur les Mu-

corinées (1873) , ont défini le genre nouveau Syneephalis, en se 

basant sur la description de cinq espèces : S. cordata, S. as y mm e-

irica, S. depressa, S. cornu, S. minima. Dans quatre de ces espè

ces, les baguettes sporogènes sont ra t tachées au renflement ter

minal du tube fructifère pa r l ' intermédiaire de peti tes cellules ou 

têtes dont la forme varie suivant les espèces. Chacune de ces cel

lules por te sur sa face supérieure deux baguet tes chez le S. cor

data et le S. asymmetrica, 2 -5 chez le S. minima, 3-5 chez le 

S. depressa. 

« Chaque petite tête », disent les au teurs , « qui por te plusieurs 

baguettes sur les petits mamelons de la surface supérieure, corres

pond évidemment à la tête qui , dans les Piptocephalis, te rmine 

chaque dernière branche de la dichotomie ; ces têtes sont caduques 

comme celles des Piptocephalis. La différence est que ces tê tes , 

au lieu d'être portées isolément au sommet des branches d 'un tube 

dichotome, sont toutes réunies côte à côte au sommet élargi d 'un 

tube simple. C'est à la fois l 'existence des têtes sporangifères, c 'est-
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(1 ) VAN TIEGHEM, « Troisième mémoire sur les Mucorinées ». (Annales des sciences 
naturelles, Ce-série, t.- I V , 1878.). 

à-dire l 'analogie avec les Pîptocephalis, et la réunion des têtes sur 

le même renflement, c 'est-à-dire la différence des deux genres, 

que nous avons essayé de marquer en donnant à ces plantes le 

nom de Syncephalis. » 

Ces petites têtes caduques n 'ont pu être distinguées chez le S. 

cornu. Eu égard à la difficulté de l'observation, ce résultat négatif 

ne paraissai t pas suffisant pour ébranler la constance du caractère 

génér ique ; il restait d'ailleurs la ressourc.j de créer un troisième 

genre, si réellement les baguet tes s'inséraient individuellement et 

directement sur le renflement. 

P a r la découverte et l 'étude de huit autres espèces de Synce

phalis, Van Tieghem put bientôt se convaincre de la fréquence 

des baguet tes simples, insérées directement sur le renflement ter

minal du suppor t . Le mélange de baguettes rattachées au renfle

ment par l ' intermédiaire d'une peti te cellule et de baguettes, fixées 

immédiatement à ce renflement, dans une même fructification de 

S. intermèdia ou de S. ramosa, établissait un lien étroit entre les 

espèces munies de cellules intermédiaires, comme le S. cordata , 

et les espèces dépourvues de telles cellules, comme le S. sphm-

rica. Il n 'étai t plus quest ion de former un type générique à par t 

pour le S. cornu. 

La présence d 'une spore dans la cellule basilaire, dont la dé

couverte est également ul tér ieure au premier mémoire de-Van 

Tieghem et Le Monnier, est considérée, dans le second mémoire, 

comme un fait général et connu. En conséquence, Van Tieghem 

renonce à l ' interprétation consacrée par le nom et la définition 

du genre Syncephalis. Désormais la petite cellule qui porte plu

sieurs baguet tes sporogènes ne marque plus une analogie avec les 

Piptocephalis : c'est la partie basilaire commune d'un sporange 

rameux à la base ; elle renferme une seule spore , dont la forme, 

différente de toutes les autres, dépend du mode de ramification. 

Dans ce second mémoire et dans le suivant ( l ) , la tête des Syn

cephalis n 'est plus une petite tête caduque ; le nom de tête est 

appl iqué au gros renflement qui surmonte le tube fructifère et 

qui se couvre d 'une chevelure de baguettes sporogènes simples 

ou rameuses . 
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Schrceter, en 1886 (*), adopte la nouvelle opinion de Van Tieg-

hem ; il modifie seulement la terminologie ; le mot tête qui , chez 

les Syncephah's, prête à confusion, est suppr imé : la spore formée 

dans la base indivise des sporanges ramifiés devient la « Basi-

dialspore ». Ce terme ne laisse pas d 'être équivoque, car il fait 

songer, bien à tort , à l 'organe défini que l'on appelle bas ide . De 

plus, Schrceter nomme « Basidialzelle » la tê te c a d u q u e des Pip-

locephalis, rappelant ainsi l 'analogie admise d ' abord pa r Van 

Tieghem et Le Monhier entre ces d e u x organes . " 

La nomenclature de Schrceter t rouve un emploi plus logique 

sous l a p l u m e de G. A. J . A. Oudemans [ 1 8 9 7 ] ( 2 ) qui soutient la 

nature exogène des baguet tes des Céphalidées. Cependant , si , 

dans cette théorie, le terme de « cellule basidiale » est t rès clair 

en ce qui concemelesPiptocephaliSj le te rme «con id ie basidiale » 

est inadmissible en ce qui concerne les Syncephalis. E n effet, la 

spore inférieure des baguet tes rameuses , c omm e celle des b a 

guettes simples, est contemporaine des spores suivantes. Elle naît 

avec celle-ci par une division simultanée d u protoplasme de la 

baguet te . Si la baguet te entière pouvai t être comparée à une 

conidie, ses segments ne sauraient l 'être à aucun t i t re ; la compa

raison de l 'un d'eux à une baside serait encore moins fondée. 

L'article basilaire des baguet tes sporogènes se d is t ingue donc 

des autres pa r sa forme, quand une ramification s'effectue à son 

niveau et , comme Van Tieghem l'a très b ien fait remarquer , la 

forme de la spore organisée par cet article dépend d u mode de 

ramification. Cette spore n 'a donc d 'aut re caractère p ropre que 

d'être basilaire et nodale . 

Au moment où paraissait la Revision des Champignons des 

Pays-Bas j d 'Oudemans, Schrceter décrivait la fructification des 

Piptocéphalidées dans un volume des « Pflanzenfamilien » d 'En-

gler et Prant l (3). Ici la confusion est à son comble. Dans la caracté

ristique de la famille, Schrceter s 'exprime en ces t e rmes : « Spores 

asexuées apparaissant à la matur i té , comme des chapelets de co-

nidies, provenant de la segmentat ion simultanée de cellules cylin

driques. Chapelets de conidies groupés sur de courtes cellules ba -

sidiales (Basidialz eilen) insérées aux extrémités des filaments 

(1) SCHRCETER, Kryptogamen-Flora von Schlesien, 1886. 
. (2) G. A . J, A , OUDEMANS, Revision des Champignons des Pays-Bas, I I , 1897. 

(3) ENGLER und PRANTL, Die natürlichen Pflanzenfamilien, t.„1,1897. 
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fructifères ou de leurs ramifications. » La théorie conidienne est 

exprimée dans un langage plus explicite dans la diagnose du genre 

Piptocephalis, où les tubes plusieurs fois bifurques qui portent les 

cellules basidiales deviennent des conidiophores (Conidientrûger). 

Mais le te rme basidial, qui figurait dans la caractéristique de la 

famille, disparaît dé la diagnose du genre Syncephalis. Ici les co-

nidies unicellulaires sont disposées en chapelets sur de courtes 

cellules basilaires (Basdlzellen et non plus Basidialspore comme 

en 1 8 8 6 ) . Enfin dans le genre\.S fyncephalastrum, où pourtant les 

baguet tes ressemblent aux baguettes simples des genres précé

dents , nous voyons naî t re , sur les courtes verrues qui couvrent 

le renflement terminal, « des sporanges (sic) qui à la maturité se 

débi tent en chapelets de spores. Les conidies (sic) sont briève

ment cylindriques. » 

> Toute cette terminologie, compliquée autant qu'obscure, vague 

ou t rompeuse , doit être modifiée et simplifiée. Le mot tête a été 

appl iqué pa r Van Tieghem et Le Monnier à des organes égale

men t caducs , mais inégalement fertiles, par Van Tieghem, dans 

ses mémoires ul tér ieurs , à des organes également stériles, mais 

inégalement caducs. Dans le premier cas, les organes appelés 

têtes ne sont pas toujours renflés, la communauté de nom indique 

une homologie p robab le ; dans le second cas, les organes appelés 

têtes sont renflés, mais il n 'est pas question de leur équivalence 

anatomïque ; la communauté de nom indique une analogie visible. 

E h bien, il faut opter pour la seconde acception. 

Le mot tête appart ient au langage vulgaire et ne saurait être 

introdui t en Botanique avec une acception contraire à l'acception 

bana le . On ne peut discuter homologies qu'avec des termes tech

niques ou des pé r iph rases ; u n mot banal comme le mot tête ne 

peu t avoir qu 'un sens analogique : il indique un renflement op

posé à un corps qu'il termine, par comparaison avec la tête hu

maine . On peu t parler d'une tête de Céphalidée tout comme on 

parle d 'une tête de chou ou d 'une tête d'épingle. Il n'est pas né

cessaire d'être botaniste pour comprendre, en voyant des figures 

d e Mucorinées, que le renflement fixe des Syncephalis et des 

Syncephalastrum, tout comme le renflement caduc des Piptoce

phalis, r épond à l 'acception banale d u mot tête. Cette question 

est de la compétence de l 'Académie française et non de l'Acadé

mie, des Sciences. Mais fût-il démontré que l'article nodal des 
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baguettes rameuses des Syncephaiïs fut homologue de la tête 

des Piptocephalis, qu 'aucune Académie ne serait en droit de con

sacrer pour elle le nom de tête : ce nom n 'es t pas d isponible . 

Sans créer de néologismes, nous croyons être suffisamment clair 

et suffisamment concis en employant les t e rmes de « t ê t e fixe » et 

de « tête caduque » pour les renflements t e rminaux des suppor ts , 

celui d'« article nodal » pour les port ions des bague t t e s rameuses 

de Syncephaiïs, qui se différencient a u niveau des ramifications ; 

les articles nodaux peuvent être d'ailleurs basilaires (S. cordatd) 

ou intercalaires (S. ramosd). 

La question d'homologie revient à connaître l ' importance rela

tive de la stérilité et de la caducité . 

L'article nodal est constamment stéri le chez le Syncephaiïs 

fusiger, exceptionellement chez le S. auraniiaca; des articles diffé

rents sont également susceptibles d 'avor tement {Syncephaiïs au

rantiaca, Piptocephalis Le Monnieriand). La fertilité habituel le de 

l'article basilaire des Syncephaiïs, même différencié co mme ar

ticle nodal, ne l 'oppose donc pas absolument à la tête caduque 

des Piptocephalis. 

La caducité de cette tê te , au contraire , ne r é p o n d à aucun 

phénomène offert normalement ou accidentel lement p a r la tête 

fixe des Syncephaiïs et Syncephalastrum. Le c lo isonnement que 

nous avons signalé à la base de la tê te dans ces deux genres (S. 

nodosa, S m. nigricans), loin d'en p répa re r la chu te , ne fait qu 'en 

augmenter la solidité. Le cloisonnement et la caduci té sont des 

phénomènes indépendants , pouvant exister séparément ou se 

combiner. On connaît des cas où le sommet d 'un tube fructifère 

se détache sans se séparer de la base pa r une cloison : le Basi-

diobolus ranarum nous en donne un exemple. Dans cette même 

espèce, la portion caduque est évidemment homologue du som

met fixe des tubes des genres vo i s ins ; j ' a i signalé une s t ructure 

identique ehez YEntomophthora glœospora, où le tube res te pour 

tant intact ; l a caducité peut donc quelquefois résul ter de modi

fications secondaires, accessoires, survenues dans les condit ions 

biologiques d 'organes pr imit ivement fixes ; mais alors elle est 

liée à des adaptions évidemment u t i les . Il en est au t rement chez 

les Piptocephalis. Ici la port ion caduque est bien individual isée 

à l 'égard du support , bien que la cavité de la tête res te long temps 

en continuité avec la cavité du tube . La chute ,de la tête est à p è u 
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près contemporaine de celle des spores, tout comme celle des 

articles nodaux, stériles ou fertiles, des Syncephalis; Mangin a 

p u comparer t rès jus tement la désarticulation de la tête à celle 

des loges sporifères. 

L ' ident i té n 'est pour tant pas complète entre les deux phéno

mènes , si l 'on borne la comparaison aux têtes et aux articles fer

tiles du seul genre Piptocephalis. Chez le Piptocephalis Frese-

niana, la cuticule b rune et verruqueuse est très visiblement 

distincte de la couche profonde de la membrane sur lepédicel le; 

elle est plus mince et plus difficile à dist inguer sur la tê te . La 

cloison qui sépare la tête du pédicelle est en continuité avec la 

couche profonde. D 'abord cont inué, elle se clive en deux lamelles 

qui , se bombant en sens inverses sous l'action de la poussée du 

contenu, déterminent la rup tu re de la cuticule. Sans l'aide d'au

cun réactif on dist ingue, après la déhiscence, le sommet du tube 

sous forme d 'une coupole dénudée sortant de la gaine cuticulaire 

(PLJ,jïg. 6). L a base de la tête, également convexe, est enca

drée d 'une sert issure brune, contre-partie de la cuticule formant, 

sur la coupe optique, une peti te dent de chaque côté de la facette 

bombée (Pl. IV,Jig. 76). Chez le Piptocephalis Le Monnieriana 

la cuticule, mince et lisse, se distingue difficilement de la couche 

interne de la membrane sur les tubes ; mais au sommet elle de

vient directement visible par suite d 'un notable épaississement 

qui commence à 1 p. environ de l'insertion de la tête (Pl. IV, 

Jîg. 6g). Cette port ion renforcée se colore en rose intense par le 

b l eu de toluidine. U n anneau de la même substance, primitivement 

continu avec la cuticule du tube , encadre la facette d'insertion de 

la tê te . Le sommet dénudé du tube constitué par la couche interne 

de la membrane , se bombe au-dessus de la gaine cuticulaire et 

a m è n e la déhiscence comme chez le Piptocephalis Freseniana, 

La séparation de la tête des Piptocephalis s'effectue donc, par 

clivage d 'une cloison continue avec la couche profonde de la 

membrane et par déchirure de la couche superficielle qui ne s'est 

p a s prolongée sur les surfaces de séparation. Les phénomènes 

sont u n p e u plus compliqués dans la désarticulation des digita-

t ions fertiles des mêmes espèces, mais nous verrons que la désar

ticulation des baguet tes , dans les genres Syncephalis etSynce-

phalastrum.s'opère par le même procédé que la désarticulation 

de la tête des Piptocephalis, 
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Par conséquent, la caducité de la tête des Pîptocephalismàique 

clairement une homologie entre cet organe et les art icles des ba 
guettes sporogènes . Elle n ' a pas en elle-même sa raison d'être ; 
mais les conditions dans lesquelles elle s'effectue prouvent que 
cette tête dérive d'organes nécessairement caducs et que son ana
logie avec la tête des Syncephalis etdes Syncephalastrum est su-
superficielle et ne résulte que d 'une adapt ion secondaire à une 
fonction commune. 

Il faut en revenir à la première opinion de Van T iegbem et Le 
Monnier, tout en l 'exprimant en termes plus précis . La tê te ca
duque des Piptocephalis fait d i rectement part ie de l 'élément spo-
rogène, tandis que la tête fixe des deux autres genres se ra t tache 
à son support . Si la tête des Céphalidées sert , dans tous les cas, 
à augmenter la surface d'insertion des spores, elle représente u n 
élément variable par son origine et pa r sa n a t u r e . 

La fructification des Céphalidées se compose d e d e u x parties 
fondamentales: les organes fixes et les organes caducs . Nous 
allons les envisager successivement. 

Organes fixes de la fructification. 

Les portions fixes remplissent à l ' égard des organes essentiels 
de multiplication une double fonction : i ° elles les élèvent dans 
l'air qui les dispersera ; 2 ° elles les at tachent sol idement au sol 
qui les nourrit , le thalle é tant le plus souvent t rop délicat pour 
donner un point d 'appui suffisant à un puissant appareil anémo-
phile. 

Chez le Syncephalastrum nigricanSj la base d ' implantat ion, 
légèrement bulbeuse, s'isole parfois, mais non cons tamment , pa r 
une cloison ; elle rappelle ainsi l 'apophyse mycélienne àtsPilobo-

luSj sans avoir une forme définie comme elle. Au-dessous et au-
dessus de la cloison et, en général, de la base renflée, cloisonnée 
ou non, par tent de nombreux tubes plus ou moins étranglés à 
l 'or igine; les uns. se redressent en rameaux fertiles, les autres 
s'enfoncent dans le support et jouen t le rôle de c rampons , sans 
toutefois prendre une forme ou u n e structure spéciales. Les ra
meaux fixateurs de la région -souterraine, comme les rameaux 
fructifères de la région aérienne, naissent la téralement sans ordre 
défini. 
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Chez les Piptocephalis, la ramification dichotome, si régulière 

dans l 'arbre aérien, se retrouve bien nettement dans les stolons 

et dans les rhizoïdes. Comme chez le Syncephalastrum, il s'agit 

de deux adaptations différentes d 'un type de ramification commun 

aux port ions terrestres et aux portions aériennes. 

L 'absence de stolons, générale chez les Syncephalis connus, 

entraîne dans ce genre la régularisation des crampons. L'organe 

fixateur qu'ils constituent, quoique différant finalement des touffes 

de rhizoïdes des Piptocephalis, dérive pourtant comme elles d'une 

dichotomie répétée au point où les filaments se redressent, avec 

une différenciation des branches de bifurcation eu branches sté

riles et en branches fertiles. L 'examen des jeunes fructifications 

de S. nodosa mont re clairement que lé tube fructifère est une 

b ranche sœur d'un tube fixateur ; parfois même un second tube 

fructifère naît d 'une branche qui semblait destinée à se transfor

mer en crampon (fig. 2 ) . Si le tube fructifère acquiert une pré

pondérance précoce, les branches primitivement équivalentes lui 

deviennent subordonnées et sont réduites au rôle;d 'un piédestal 

qui semble le por te r en son centre. Chez le S. fasciculata, Van 

Tieghem a distingué ce tube central et privilégié à côté de plu

sieurs autres tubes fructifères nés de branches dichotomiques ré-

trécies à leur origine. 

La dichotomie dont le tube fructifère est le produit se répète 

exceptionnellement, chez le S. furcata, sur le, trajet de ce tube 

lu i -même. Ce nouveau rapprochement entre la ramification des 

Piptocephalis des Syncephalis n 'a pas échappé à la sagacité de 

Van Tieghem. 

Le tube fructifère, irrégulièrement ramifié chez les Syncepha-

lastrum, généralement s imple 'dans sa portion aérienne chez les 

Syncephalis, se termine par un renflement qtii n'est jamais caduc, 

mais dont la cavité est continue avec la cavité du tube ou séparée 

.d'elle par une cloison. Le défaut de renflement analogue au som

met des rameaux de la portion fixe dans l'appareil fructifère des 

Piptocephalis est en partie compensé par les dichotomies ré

pé tées qui étalent encore davantage dans l'espace les points d'in

ser t ion des parties caduques . 
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Organes caducs de la fructification. 

. Les organes caducs qui forment la part ie essentielle de l 'appa

reil reproducteur des Géphalidèes seront envisagés isolément pour 

la commodité de l ' é tude; mais il ne faut pas pe rd re de vue qu'ils 

forment, non un tout comme le sporocyste d 'un Mucor, mais les 

éléments maintes fois répétés d 'une fructification fragmentée. 

Les éléments sporogènes ont la plus grande simplicité chez les 

espèces où la surface d'insertion atteint le maximum d 'ampl i tude , 

la plus grande complication chez les espèces où elle est formée 

par la répéti t ion d 'un grand nombre d'extrémités a t ténuées . 

C'est une baguet te simple chez les Syncephalastrum, où les 

renflements en tête sont multipliés par la ramification du support , 

et où les baguettes rayonnent tout au tour de la tête jusqu 'à son 

insertion sur le pédicelle, chez le Syncephalis /arcata, dont le 

support fixe est bicéphale, chez les Syncephalis cîrciné, S. cornu, 

S. rejiexa, S. nïgricans, curvata, chez les S. sphserica, ventri-

cosa, pendula. La baguet te simple se divise en cellules équi

valentes dont chacune produi t une spore . Après désagrégat ion, 

•chaque article est fertile. 

Chez un nombre encore plus élevé de Syncephalis, l 'élément 

sporogene est une baguet te ramifiée ou du moins susceptible de 

se ramifier; les S. intermedia, fasciculata présentent , d 'après Van 

Tieghem, un mélange à part ies sensiblement égales de baguet tes 

simples et de baguettes rameuses . Le m o d e de ramification est va

riable et offre de bons caractères spécifiques ; la ramification est 

terminale ou latérale. 

La ramification terminale est bien typique dans des formes où 

l'on a cru voir une bipartit ion du sommet de la bague t te . Le Syn

cephalis cordata nous en offre un exemple. L 'é lément j eune est 

représenté par un tronc de 4 p. de diamètre et deux fois p lus haut . 

A son sommet il émet deux branches qui s 'allongent t ou t en gar

dant un diamètre égalant à peu près les deux tiers de celui du 

tronc, soit 2^,66. Quand l 'al longement est incomplet , la figure de 

cet organe ressemble à celle d 'une protobaside de Dacryomyces. 

Dans quelques éléments, une seule branche terminale se déve

loppe ; mais elle garde le calibre rédui t et la direction oblique de 

chaque branche de la paire normale ; on voit par là qu' i l ne s'agit 
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pas d 'un défaut de bifurcation. Nous avons, non pas un mélange 

de baguet tes simples et de baguet tes dichotomes, mais un mé

lange de baguet tes à une et à deux brandies . 

La distinction entre le t ronc et les deux brandies terminales 

s 'accuse, en sens inverse, chez le Syncephalis fusiger Bainier. 

Ici ce sont les branches qui se renflent et deviennent seules fer

tiles, tandis que le tronc exigu, ne formant pas de spore, se com

porte comme la tête caduque des Piptocephalis. 

Les Syncephalis minima, tetraihela, présentent aussi une rami

fication terminale, autant qu 'on peut en juger d'après l'aspect des 

exemplaires adultes figurés p a r Van Tieghem et Le Monnier. 

L a ramification latérale res te visible après la formation des 

spores chez le Syncephalis ramosa, où les rameaux sont parfois 

de premier et de second degré et dirigés dans divers sens. Pour 

être moins compliquée, la ramification latérale n'en est pas moins 

apparente dans les éléments jeunes de Syncephalis nodosa; il ne 

s'agit point , chez cette plante, d 'une dichotomie répétée. L'élé

ment j eune p rend la forme d'une corne d'élan, en émettant, sur 

son bo rd interne r, 2 ou 3 rameaux en ordre soit basipète, soit 

s imultané, soit indéterminé, en sorte que tous les rameaux laté

raux sont ébauchés, avant que le prolongement ascendant du tronc 

se sòit allongé et redressé. 

Le ' .S. depressa se comporte apparemment de même. Il faut 

a t tendre des recherches orgonagéniques avant de rattacher à ce 

type les S. intermedia et fasciculata. 

Chez les Syncephalis asymmetrica et aurantiaca, le tronc court 

de l 'élément sporogene donne habituellement deux branches 

comme celui du S. cordata; mais une seule de ces branches est 

terminale l 'autre, née au. voisinage de la base, se dirige en des

sous chez le S. asymmetrica, en dessus chez le S. aurantiaca. 

Dans cette dernière espèce, une troisième branche naît parfois, 

soit en face de la première (Jig. 42\ c'est-à-dire en dessous comme 

chez le S. asymmetrica, soit sur la première et représente une 

ramification de second ordre (Jig. 43). 

Les articles dérivés des baguettes rameuses ne sont pas tous 

semblables ; les "articles nodaux sont déformés par l'insertion 

d 'une ou plusieurs branches . La ramification est en général très 

précoce ; sauf le cas du S. ramosa, les branches naissent si près 

de la base ? que le tronc tout entier forme un seul article portant 

BULLEa 'JN DES SÉANCES. M0 1, 5 
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toutes les insertions des branches . La forme de l 'article basilaire 

et la position des branches sont encore influencées p a r la posi

tion et le nombre des éléments. Ainsi , chez le S. nodosa qui n'a 

qu'une couronne de bourgeons autour de la t ê te , toutes les bran

ches se tournent vers le haut . 

L'article basilaire se vide normalement chez le Syncephalis fu-

siger, d 'après les observations de Bainier ; il est exceptionnellement 

stérile chez le S. aurantiaca ; il donne une seule spore quand il 

est fertile ; il présente autant de facettes qu'il y a de branches ; 

parfois les facettes sont reportées dans la branche m ê m e par suite 

d'une expansion de la spore basilaire au delà des limites du tronc. 

Dans la ramification tardive du S. ramosa, les articles nodaux du 

tronc allongé ou des branches rameuses subissent des déforma

tions analogues. 

En dehors des nœuds d 'où par ten t des r ameaux , les articles 

qui composent les baguet tes rameuses forment, dans la règle, 

chacun une spore comme ceux des baguet tes simples, cependant 

on en voit accidentellement quelques-uns demeurer stériles, 

comme nous en avons donné u n exemple à p ropos d u S. auran

tiaca. D 'autre part , plusieurs spores se dé tachent parfois ensem

ble, retenues par la gaine primitive de la bague t t e qui garde un 

certain degré d ' indépendance à l 'égard ,des spores et se brise irré

gulièrement : c'est ce que Van Tieghem a figuré chez le S. inter-

media. 

L'élément sporogène des Piptocephalis se compose d 'un tronc 

stérile et de baguet tes fertiles. En cela il ressemble à celui du 

Syncephalis fusiger; il en diffère par la g rande dimension du 

tronc stérile qui supplée à l'insuffisante expansion du support 

fixe, et par la multiplicité des r ameaux . Ceux-ci sont en général 

des baguettes simples portées sur le t ronc, soit directement, soit 

par l 'intermédiaire de lobes qui sont des branches inséparables 

du tronc et simulent une polytomie. Les baguet tes simples se divi

sent en articles contenant presque toujours une spore ; cepen

dant, nous avons vu l'article terminal souvent stérile chez le P. Le 

Monnieriana; ce cas nous conduit vers celui des bague t tes ré 

duites à un article monosporé signalé pa r Mangin chez le P. mo-

nospora. 

Les baguettes ramifiées que nous ayons observées chez le P. Le 

Monnieriana constituent une rare anomalie. Cette exception n'est 
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pour tant pas négligeable, car elle nous montre dans ce genre la 

possibilité de donner des ramifications latérales tout comme chez 

les Syncephalis ramosa ou nodosa. Ce mode de ramification dif

fère essentiellement de celui que Van Tieghem signalait en 1876 . 

« J 'a i aperçu plusieurs fois, disait-il, dans les Piptocephalis re-

pens, cruciata et fusispora, deux baguettes exceptionnellement 

soudées à leur base , en d 'autres termes, un sporange bifurqué 

comme dans le Syncephalis cordata; la spore inférieure avait alors 

la forme d 'un triangle plus ou moins échancré. » Nous avons vu 

que, chez le S. cordata, la bifurcation résulte d'une ramification 

terminale et non d 'une soudure. Dans les baguettes bifurquées 

des Piptocephalis figurées par Van Tieghem, il semble bien qu'on 

soit en présence d 'une concrescence partielle de deux digitations 

nées t rop près l 'une de l 'autre. Dans notre cas, au contraire, les 

baguet tes bifurquées appart iennent à des têtes portant très peu 

de prolongements ; elles n'étaient pas serrées ; les conditions du 

développement étaient peu favorables à une confluence précoce, 

mais bien plutôt à une hypertrophie de chaque unité. La ramifi

cation vraie est donc l'effet d 'une vigueur excessive de la ba

guet te , comme chez les Syncephalis à baguettes rameuses. 

Le mode de formation des spores aux dépens des baguettes 

des Céphalidées est u n des points les plus controversés de l'his

toire des Mucorinées. L 'accord s'est fait sur un point : le déve

loppement des spores dans une baguette simple ou ramifiée est 

s imultané et non successif. A cet égard la baguette se comporte à 

la fois comme un asque ou u n sporocyste et comme une conidie 

composée, en tout cas pas comme une chaîne de conidies simples. 

Mais certains auteurs t iennent pour la conidie, d'autres pour le 

sporocys te ; nous avons vu qu'il n 'y avait pas lieu d'établir une 

distinction entre une formation exogène et une formation endo

g è n e ; il s 'agit en tout cas de division cellulaire. En réalité, la 

membrane propre de la spore contracte avec la membrane primi

t ive de la bague t te des relations variables, tantôt plus précoces 

et plus étroites, tantôt plus tardives et plus lâches. Les observa

t ions partielles sont généralement exactes ; les divergences pro

viennent d 'une généralisation illégitime et d 'une confusion entre 

l 'exposé des faits et les idées théoriques. 

Chez les Piptocephalis, la membrane propre des spores n'est, 

à aucun moment , séparée de la membrane primitive de la ba-
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guette. Dès 1 8 7 2 , Brefeld (*) a bien suivi la naissance et l a sépa

ration des spores chez le P. Freseniana. Les boyaux, dit-il , j u s 

qu'alors unicellulaires, se divisent en 3-5 parties p a r des cloisons. 

Les segments se séparent progressivement p a r incurvat ion crois

sante des cloisons aux points de jonct ion et représenten t les 

spores du champignon. Dès le début de la formation des spores, 

par désarticulation du boyau, le sommet, d u rameau élargi en forme 

de tête, d'où sont nés les boyaux, s'en sépare pa r une double 

cloison. A la maturité des spores, la membrane s 'arrondi t égale

ment ici : ce qui a pour résultat de séparer la pet i te tête du pédi-

celle et de la faire tomber avec les spores sous l'influence la plus 

légère. 

Mangin, en 1899 ( 2 ) , ne change rien à cette description fonda

mentale qui nous montre les spores s'isolant pa r le même procédé 

que les têtes caduques et représentant le p rodui t intégral de la 

désarticulation des baguet tes . Mais il y ajoute de minut ieux dé

tails d'une grande importance sur l e mode d 'épaississement des 

membranes et sur la marche des phénomènes qui amènen t la dé 

sagrégation des éléments caducs . 

U n fait nouveau se dégage des expériences de Mangin : c'est 

que la membrane de chaque article est formée de deux couches 

chimiquement différentes ; la couche externe résiste à la macéra

tion dans un mélange d'acide chlorhydrique et de chlorate de 

potasse, tandis que la couche interne est liquéfiée ; si l 'action des 

réactifs est p lus modérée , l a couche profonde reste appl iquée au 

protoplasme, tandis que la couche superficielle s 'en détache 

comme u n sac déformé et distendu ; la couche profonde paraît 

être formée de callose ; le sac superficiel offre les réact ions colo

rantes de la cellulose et des composés pect iques, p lus fortement 

sur les calottes provenant d u clivage des cloisons que s u r le pour

tour . De cette observation, Mangin conclut que les spores se 

forment à l 'intérieur d 'un sporange, leur membrane é tant repré

sentée tout entière pa r la couche de callose ; les cloisons vues 

par Brefeld appart iendraient au sporange aussi b ien que la gaine 

primitive de la baguette . « Chaque spore présenterai t , en dehors 

de sa membrane propre , une membrane extérieure à origine dou-

(1) 0 . BREFELD, Botanische Untersuchungen iiber Schimmelpilze; I. Heft, 187s, p. 42. 
(a) MANGIN, « Observations sur la membrane des Mucorinées ». (Journal de Bota

nique, t. X I I I , 1899.) " ' -
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bie : la paroi latérale appart iendrai t au sporange et les deux ca

lottes terminales proviendraient des cloisons de séparation du 

sporange, tout . comme, dans une gousse désarticulée, chaque 

segment contenant une graine a une paroi d'origine double, les 

faces latérales appart iennent à la gousse et les extrémités appar

t iennent au tissu qui a produit le cloisonnement du fruit. » 

Cette ingénieuse comparaison, déjà indiquée par VanTieghem, 

pourrai t prendre la valeur d 'un argument, s'il était possible de 

trouver, dans une baguet te de Céphalidée, deux tissus vivants 

distincts comme celui du fruit et celui de la graine, ou du moins 

deux cellules, deux protoplastes travaillant séparément, qui à 

construire la gaine et les cloisons du sporange, qui à élaborer la 

membrane de la spore. Or, il est bien certain que c'est le même-

segment plasmatique qui a fabriqué les calottes celluloso-pecti-

ques raccordées à la gaine primitive et la couche prolonde de la 

membrane de la spore . 

Les spores à double membrane sont répandues parmi les Cham

pignons , et l 'observation de Mangin, envisagée isolément et en 

dehors des indications de l 'anatomie comparée, ne permet pas de 

dire s'il s 'agit d 'un sporocyste ou d'une conidie pluricellulaire. 

Les spores du Rhizopus stolonifer et de plusieurs autres Rhizo-

pus présentent une exospore et une endospore. D'après Mangin, 

l 'endospore est consti tuée pa r la callose ; l 'exospore mince, con

tenant la matière colorante, résiste à la macération tout comme 

la gaine extérieure des articles de Piptocephalis ; elle ne saurait 

pour tan t être assimilée à la membrane du sporange ou sporocyste, 

puisque la spore cortiquée est elle-même enfermée dans la mem

brane du sporocyste typique. D'ailleurs, ne l'oublions pas, dans 

la fructification même des PiptocephaliSj les portions stériles ont 

une double membrane comme les articles fertiles. 

Si nous abordons l 'étude des Céphalidées par le genre Piptoce

phaiis, comme l'a fait Brefeld, leur fructification nous apparaît 

comme profondément différente de celle des Mucor. 

Van Tieghem et Le Monnier ont abordé la même étude dans un 

tout autre esprit . Au lieu de part i r d'un fait particulier, isolé et 

d 'en induire une théorie générale comme celle qui est contenue 

dans le mot conidie, ils sont partis d'une idée générale et ont posé 

en principe que la fructification des Céphalidées était l'homologue 

de l 'appareil sporifère des Mucor, D'une affinité probable des 
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(1) VAN TIEGHEM et L E MONNIER, Mémoire cité, pl. 25, fig. n 4 -

genres, ils ont conclu à une équivalence morpho log ique des appa

reils adaptés à la même fonction. Ce procédé déductif a une portée 

philosophique incontestable ; nous le croyons nécessaire pour 

établir u n plan de recherches logiquement enchaînées ; mais il 

n'est pas sans danger, car les apparences conformes à l ' idée pré

conçue sont prises aisément p o u r la réal i té . Voilà comment il s'est 

fait que la théorie du sporange, ou mieux du sporocyste, a eu la 

mauvaise fortune de prendre son poin t d 'appui sur une erreur 

d' interprétation d ' u n fait observé dans des condit ions défec

tueuses. 

Les microscopes dont on disposait il y a t rente ans ne permet 

taient pas de distinguer, surtout sans artifice de t echn ique , deux 

membranes accolées ou les lamelles d 'une membrane hétérogène 

comme celle qui revêt les articles d 'une bague t te de Céphal idée. 

Depuis que les lentilles apochromat iques ont subst i tué des lignes 

nettes aux contours vaporeux présentés à cette époque par les 

baguet tes grossies 6 7 0 fois (*), nous échappons sans peine à l'illu

sion d'optique sur laquelle reposait l 'existence d 'une gaine fugace, 

bientôt liquéfiée. 

Dès 1 8 7 5 , Van Tieghem reconnaissai t que , dans certains cas , 

une membrane persistante occupe la place où l'on avait c ru voir 

l 'enveloppe passagère : c'était la première observat ion positive de 

baguettes renfermant des spores protégées par une membrane 

distincte de l 'enveloppe primitive. L a découverte du Syncephalis 

nodosa marque une étape capitale pa rcourue sur la voie de la 

démonstration de la théorie proposée p a r Van Tieghem et Le 

Monnier. Dans cette espèce, la baguet te avec ses digi tat ions mul

tiples forme u n sac r a m e u x à cavité cont inue dans laquelle les 

spores sont libres. 

Celui qui aborderait l 'étude des Céphal idées p a r le S. nodosa 

n'hésiterait pas à considérer la fructification de cette espèce comme 

formée de sporocystes au m ê m e t i t re que celle des Thamnidium 

et des Macor. L 'étude du développement confirme cette théor ie ; 

les espaces qui apparaissent dès que le pro toplasme se contracte 

en u n chapelet de grains elliptiques p o u r circonscrire les spores , 

ne contiennent pas de matière intersti t ielle f igurée. 
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Ent re le sporocyste du Syncephalis nodosa et la tête du Pipto-

cephàlis couverte de digitat ions qui en sont d'abord de simples 

diverticules, nous trouverons tous les termes intermédiaires. 

Le sac, généralement didactyle, est bien distinct des spores aux

quelles il forme des gaines plissées chez le S. cordata; il se recon

naît encore à des plis superficiels chez le S, asymmetrica. 11 devient 

indist inct de la membrane propre des spores chez le S. aurantiaca; 

néanmoins les parois périphériques des articles, résultant de 

l 'épaississement de la membrane primitive du sac, sont plus fermes 

que les calottes terminales , comme le prouve la déformation des 

articles isolés ( /% . 20, 21). Dans le genre Syncephalastrum, la 

gaine primitive de la baguet te simple et le revêtement propre de 

chaque spore sont étroitement fusionnés dès le début comme chez 

le Syncephalis aurantiaca. Enfin chez les Piptocephalis, une accé

lération évolutive régularise le phénomène de division du sac 

digité : chaque diverticule se cloisonne en compartiments distincts 

avant toute modification du protoplasme et de la membrane dans 

le sens de la formation des spores. La gaine protectrice irrégulière 

qui était due , dans les genres précédents, à la désagrégation des 

segments de la membrane primitive découpée à la limite des 

spores , est remplacée , chez les Piptocephalis, par une boîte fermée 

d 'avance au stade précurseur de la formation des spores. 

La comparaison de ces diverses fructifications nous montre 

quels en sont les éléments homologues. L'équivalent d'une conidie 

ou d 'un sporocyste n 'est ni l'article cortiqué fonctionnant comme 

spore, ni la digitation isolée d 'une baguet te rameuse, ni la ba

guette simple d 'un Piptocephalis séparée de la tête caduque dont 

elle p rocède . L'élément fondamental envisagé comme une conidie 

dans la théorie de Brefeld, comme un sporocyste dans la théorie 

rectifiée de Van Tieghem et Le Monnier, se compose de tous les 

éléments caducs primit ivement réunis en une pièce unique : c'est 

la baguet te simple des Syncephalastrum et de quelques Synce

phalis ; c'est la baguet te rameuse des autres Syncephalis avec 

tous ses éléments fertiles ou son mélange d'éléments fertiles et 

d 'é léments stériles ,* c'est notamment la baguet te didactyle du 

S.fusiger avec son article basilaire stérile, celle du S. aurantiaca 

où. les spores avortent parfois, soit dans l'article basilaire, soit 

dans les digitations ; c'est enfin la tête caduque et constamment 

stérile des Piptocephalis avec les digitations qui en partent, que 
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.celles-ci soient entièrement fertiles ou par t ie l lement stériles comme 

dans certains exemplaires de P. Le Monnieriana. 

Comparer ces derniers éléments à des conidies , c'est enlever 

toute signification au mot « conidie » ; de ce côté , le problème 

est résolu pa r son simple énoncé. L 'ana tomie comparée et l 'orga-

nogénie nous montrent que la tête des Piptocephalis fait p r i 

mitivement corps avec les baguet tes ; la conidie l imitée à chaque 

article par les premiers auteurs ne peu t pas être limitée à la ba 

guette entière comme le fait Brefeld ; après avoir été u n e spore 

simple, puis une spore composée, l 'é lément reproduc teur a main

tenant une complexité que nous ne connaissons ni ne concevons 

chez aucune conidie. 

La définition des sporocystès, au contraire, s 'applique r igou

reusement aux premiers te rmes de la série. Dans les derniers 

termes où la double membrane est p lus difficile à met t re en évi

dence et où ses deux lamelles ne peuven t être séparées sans u n 

artifice de préparat ion, nous avons, sinon des sporocystès expli

cites, du moins des éléments dérivés du sporocyste et gardant la 

marque positive de. cette dérivation. 

L'organe que l 'on appela i t ' sporange chez les Mucor est aussi, 

à notre avis, un sporocyste. La substance que l'on a décrite comme 

un épiplasma ou un protoplasme intersporaire ne présente ni 

noyaux, ni granulations, ni caractères quelconques d 'un proto

plasme. Sa portion pér iphér ique, interposée entre la membrane 

primitive et les spores extérieures, présente les réact ions de la cal-

lose ; c'est, d 'après Mangin, une part ie intégrante de la membrane 

du sporange. Quant à la substance interstitielle, elle est le plus 

souvent inerte vis-à-vis des réactifs colorants . Elle se mon t r e d'ail

leurs tardivement, à l 'époque où les cloisons primitives s 'arron

dissent autour de chaque spore . C'est donc le même, protoplasme 

qui, d 'abord continu comme dans l 'appareil végétatif, s'est fabri

qué un kyste collectif, puis s'est individualisé en por t ions revêtues 

d 'une membrane propre et organisées en spores : c'est un sporo

cyste et non un sporange. 

Les sporocystès des Céphalidées diffèrent du sporocys te d 'un 

Mucor par leurs dimensions rédui tes et p a r leur forme qui entraîne 

un contact direct de la membrane commune avec chaque spore et 

la persistance d'une portion de cette membrane comme une enve

loppe supplémentaire autour des spores isolées. Ce sont des diffé-
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( i ) Pour la distinction entre l'homologie et l'isologie, voir notre note intitulée : « Les 
: Unités morphologiques en botanitpie ». (Association française pour l'avancement des 
sciences; congrès de Nancy, 1886.) 
" (2) J . BEA.UVER.IE, <C Études sur le polymorphisme des Champignons ». (Annales de 
l'Université de Lyon, 1900.) 

renées secondaires produites p a r les adaptations accessoires de 
fructifications homologues . 

Nous devons signaler une différence plus importante. Un spo
rocyste de Macor forme à lui seul, avec son pédicelle, toute la 
fructification. Un sporocyste de Céphalidée n'est jamais isolé : ce 
n'est qu 'une port ion de fructification. Equivalent morphologique 
du sporocyste de Macor, il n 'en est pas l'équivalent numérique : 
tous deux sont homologues, mais non isologues (*). Envisagés au 
point de vue qualitatif, ils méritent le même nom de sporocyste ; 
si nous voulons les comparer au point de vue quantitatif, l'un 
équivaut à une part ie de l 'autre et nous pourrons les désigner par 
les mots holosporocyste et mérisporocyste. 

La dissociation du sporocyste se rencontre accidentellement 
chez les Mucor. Dans mes études biologiques sur les Champignons, 
j ' a i figuré (PL III, jïg. 56) un Macor Mucedo dans lequel le tube 
fructifère s'était renflé en boule à son sommet comme pour donner 
u n sporocys te ; mais , au lieu de se différencier en spores, le proto
plasme de ce renflement primaire avait émigré dans huit diverti-
cules, dont cinq avaient déjà formé au sommet des sporocystes 
secondaires ou mér isporocystes . Je signalais le même phénomène 
chez le Sporodinia Aspergillus. Je donne une figure inédite de ce 
casï(Jïg. 78). Beauver ie ( 2 ) décrit une prolifération analogue chez 
le Mycocladus verticillatus. Les mérisporocystes sont d 'autant plus 
petits qu'ils sont plus nombreux ; .la columelle fait une saillie de 
plus en plus réduite et les spores , moins nombreuses, sont en 
plus forte propor t ion contiguës à la membrane commune. Cette 
anomalie devient parfois assez fréquente pour caractériser des va
riétés , facilement réversibles au type, telles que la variété luxur 
rians du Rhizopus stolonifer décrite par Schrceter. Nous montre
rons dans un mémoire spécial que les fructifications ordinaires des 
.Rhizopus'.sont elles-mêmes constituées par des mérisporocystes et 
que l 'anomalie désignée sous le nom de variété luocurians n'est 
qu 'une manifestation plus claire de la règle. 

Les organes appelés sporangioles dans le genre Chietostylum, 

http://Bea.uver.ie
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ceux que l 'on hésite à nommer sporangioles ou conidies chez les 

Chsctocladium sont des mérisporocystes por tés sur des renflements 

de tubes ramifiés comme ceux des Syncephalastrum; les prétendus 

sporangioles des Thamrddium dont les spores confinent à la mem

brane commune quand elles sont rédui tes , comme 'c'est la règle, 

au nombre de quatre, sont des mérisporocystes portés sur une 

touffe de ramifications dichotomiques comme ceux des Piptoce-

phalis. 

Supposons qu'un Mortierella présente le p h é n o m è n e de proli

fération du sporocyste primaire que nous avons rencont ré jusque 

chez le Macor Mucedo et nous aurons u n Champignon qui se ran

gera naturellement dans le genre Syncephalis pa r tous ses ca

ractères. 

Bien loin de considérer la fructification des Céphalidées comme 

un type opposé à ce que l 'on connaît chez les autres Mucorinées, 

nous croyons qu'il faut y voir la réalisation la p lus complète des 

tendances manifestées à divers degrés dans tou te la série des Phy-

comycètes terrestres. 

La fructification des Mucorinées dérive des zoosporocystes des 

Algues et des Champignons qui, comme les Saprolégniées, ne 

ne sont qu 'à demi sortis de l 'élément l iquide et ont conservé les 

aptitudes hydrophiles primitives dans leurs organes dissémina-

teurs . Les Péronosporées , parasi tes des Angiospermes , entraînées 

par leur support vivant bien au-dessus d u sol humide , nous mon

trent directement le mode de transformation des zoosporocystes 

en organes conidiformes. L 'organe que l'on appelle vulgairement 

la spore chez les Péronosporées , se compor te d iversement selon 

le degré d'aridité de son suppor t . Celui-ci est-il sec ou constitué 

par un liquide chargé de sel? La spore consacre t o u t son proto

plasme à produire un unique filament gèrminatif. L a spore vient-elle 

à tomber dans une gout te de rosée ou dans une solution peu con

cent rée? Elle va reprendre ses anciennes apt i tudes , organisera 

son contenu en zoospores multiples : elle fonctionnera en zoospo-

rocyste. 

La famille des Entomophthorées est adap tée à la vie parasitaire 

aux dépens des Insectes, comme l a famille des Péronosporées est 

adaptée à vivre aux dépens des plantes ter res t res . Les adaptat ions 

aériennnes qui ont réalisé de véri tables projectiles capables d'at

teindre les insectes au vol n 'on t laissé subsister aucune trace des 
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organes nageurs primitifs. L 'organe qui, chez les Péronosporées, 

fonctionne suivant les circonstances comme zoosporocyste ou 

comme spore , est représenté , chez les Entomophthorées, par une 

spore isolée au sommet d 'un suppor t . Cette spore présente une 

double membrane et l'intervalle qui sépare l 'endospore épaisse de 

l 'épispore mince, décollée sauf à la base, est rempli par un muci

lage qui sa gonfle dans certains réactifs, se rétracte dans d'autres. 

Dès 1 8 8 6 , nous avons marqué l 'analogie qui existe entre la spore 

de YEntomophthora glœospora avec ses deux membranes séparées 

et le sporocyste des Mucorinées. 

Nous n 'avons pas les éléments d'une histoire complète de l 'évo

lution des Champignons inférieurs, sur lesquels la paléontologie 

est mue t te ; on se t romperai t t rès probablement si l'on cherchait 

l 'origine d 'un groupe dont la p lupar t des représentants sont capa

bles de vivre en liberté dans la nature actuelle, comme celui des 

Mucorinées, dans un groupe étroitement adapté à un parasitisme 

déterminé comme celui des Péronosporées ou des Entomophtho

rées. Je ne crois donc pas que les Mucorinées dérivent des Ento

mophthorées telles que nous les connaissons ; mais je concevrais 

très bien qu 'un organe analogue à la spore des Entomophthora ait 

évolué en u n organe analogue au sporocyste d 'un Macor, par 

simple segmentat ion du protoplasme individualisé sous la mem

brane protectr ice extérieure, ou, si l'on préfère, pa r une nouvelle 

individualisation, sous forme de spores anémophiles, des proto-

plastes qui , dans la pér iode de vie aquat ique, se différenciaient en 

spores hydrophi les . 

La membrane commune d'un grand sporocyste de Mucor pro

tège les spores pendan t leur pér iode de formation ; mais elle en

trave notablement leur dispersion à la maturité. Si le sporocyste 

est projeté en bloc comme c'est le cas chez les Pilobolas, toutes 

les spores sont lancées en un même point de l'espace ; l 'appareil 

ainsi réalisé est à peine supérieur à la spore simple d'un Basidio-

bolus pa rmi les Entomophthorées . Si la membrane se dissout, les 

spores res tent agglutinées et ne peuvent être emportées isolément 

par le vent sans couri r grand r isque de périr de sécheresse. 

E n formant u n manteau propre à chaque spore, la membrane 

du sporocyste , chez les Céphalidées, continue à jouer son rôle pro

tecteur jusqu ' à la germination. D'autre par t , les îlots des spores ag

glutinées après la déhiscence sont plus nombreux, plus légers, du 
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moins chez les Piptocephalis et les Syncephalastrum et peuvent 

être dissociés et entraînés avec les poussières en fragments plus 

menus, peut-être même isolément, sans périr . 

Au point de vue biologique, la subst i tut ion des mérisporocystes 

aux holosporocystes primitifs n 'est pas sans analogie avec la sub

sti tution des basides aux asques. Ce sont deux expressions du 

même progrès par suite duque l les spores , pr imi t ivement concen

trées sous un abri commun, se sont r épandues sur un espace crois

sant, dès que leurs moyens de protect ion individuelle sont de

venus suffisamment efficaces. 

L'évolution des Champignons forme un chapi t re essentiel de 

l 'histoire de la conquête de la terre ferme et de l ' a tmosphère par 

les végétaux primitivement aquat iques . La première é tape est mar

quée par la protection contre l ' a tmosphère , redoutab le à la pos

térité des Algues ; la seconde, par l 'utilisation de l 'a tmosphère 

pour la dissémination d'êtres devenus anémophi les . Le degré de 

perfection des Champignons se mesure au degré de réalisation 

des propriétés qui combinent ces deux quali tés difficilement com

patibles. Le résultat a été atteint pa r des procédés analogues dans 

divers r ameaux de l 'arbre généalogique des Champignons ; aussi 

doit-on en user avec réserve pour dé terminer les affinités. Nous 

pouvous dire que les Syncêphalis dér ivent des Mortierella comme 

les Basidiomycètes dérivent des Ascomycètes ; mais le degré de 

parenté des trois genres de Céphalidées ne peu t être actuellement 

fixé d'après leur caractère commun de Céphalidée. Ils se relient 

étroitement aux Mucorées par les genres pourvus normalement 

ou exceptionellement de mérisporocystes et ren t ren t cer tainement 

dans la même famille ; mais on aurait tor t de les séparer des au

tres Mucorinées pour en faire une t r ibu , car les Syncêphalis ont 

une parenté plus certaine avec les Mortierella qu 'avec les deux 

au t res genres de Céphalidées. 

C O N C L U S I O N S 

Les trois, genres Piptocephalis, Syncêphalis, Syncephalastrum, 

-ne forment pas une tribu distincte dans la famille des Mucorinées . 

On ne doit pas les réunir sous les noms de Piptocéphal idées , de 

Syncéphalidées, de Syncéphalidacées qui impl iquent entre eux 
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•une affinité. Le nom de Céphalidées indique purement et simple

ment l 'analogie de leurs organes disséminateurs. 

L'affinité des Syncephalîs avec les deux autres genres de Cépha

lidées est moins certaine qu 'avec les Mortierella. La cortication 

des zygospores des Mortierella est une adaptation secondaire qui 

se rencont re chez des espèces n 'ayant entre elle aucune affinité 

étroite. Ce caractère accessoire ne dément pas les affinités de ce 

genre avec les Syncephalis. 

La fructification disséminatrice des Céphalidées se compose d'un 

support fixe et stérile et d'éléments sporogènes caducs. 

Chez les Céphalidées, la caducité des éléments de la fructifica

tion est u n indice plus certain d'affinité que leur stérilité ou leur 

fertilité. Des articles normalement sporogènes deviennent stériles 

par avor tement . L a stérilité se localise sur le t ronc des baguettes 

rameuses , accidentellement chez le Syncephalis aurantiaca, régu

lièrement chez le S.fusiger. Elle est constante dans le tronc volu

mineux ( tê te) des Piptocephalis. La caducité persiste dans les 

organes devenus stériles et pour lesquels elle est superflue. La 

tête des Piptocephalis se désarticule par le même procédé que 

les é léments sporogènes simples ou rameux des Syncephalis et 

des Syncephalastrum. 

L a tê te fixe des Syncephalis et des Syncephalastrum n 'est pas 

homologue de la tête caduque des Piptocephalis. Elle fait partie 

du s uppo r t fixe, comme la columelle des Mucor, le renflement 

apophysaire des Pilobolus, les renflements des tubes fructifères 

des Chsetostylum et des Chsetocladium, comme les ramifications 

dichotomes des Thamnidium et des Piptocephalis. Elle se rattache 

aux dispositions qui augmenten t l'expansion des éléments sporo

gènes. 

L a tête fixe donne généralement insertion aux portions cadu

ques ; cependant elle émet parfois, chez le Syncephalastrum ni-

gricans, des ramifications terminées par des têtes secondaires. 

Cette anomalie a son pendant dans les fructifications prolifères 

des Mucor. 

Les spores des Céphalidées ne sont pas des productions endo

gènes . La substance interstitielle, d'ailleurs inconstante, n'est 

pas un épiplasma, mais un produit de sécrétion. La membrane 

propre à chaque spore, la membrane commune qui forme une 

enveloppe collective aux spores . ou un sac spécial à chacune 
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d'elles, et éventuellement la substance interst i t iel le, sont les p ro 

duits du même protoplasme, d 'abord continu, puis fragmenté. 

L'enveloppe commune n'est pas u n sporange , mais un sporo-

cyste. 

Le sporocyste constitué par chaque élément sporogène d'une 

Céphalidée est l 'équivalent morphologique d u sporocyste , impro

prement nommé sporange, des Mucor. 

L'équivalence qualitative n 'entraîne pas l 'équivalence quanti ta

t ive; l 'homologie n'est pas l 'isologîe. Dans les cas les plus sim

ples, la fructification d 'un Mucor est formée d 'un seul sporocyste 

avec son support , celle d 'une Céphalidée se compose de nombreux 

sporocystes plus peti ts . Le sporocyste d 'une Céphalidée est l 'équi

valent numér ique d 'une fraction d 'un sporocyste de Mucor. Si 

nous introduisons dans la comparaison des deux fructifications 

une idée de grandeur et de nombre , le même n o m cesse de con

venir au tout et à la par t ie . Le sporocyste de Mucor é tant choisi 

pour uni té , celui des Géphalidées est un mér isporocyste , c'est-

à-dire le produi t du fractionnement et de la dispersion de la 

fructification primitive. Les Thamnidium, les Chsetostylum, les 

Chsetocladiumont aussi des mérisporocystes , appelés à tort spo-

rangioles ou conidies. 

Le degré de fractionnement d u sporocyste des Céphalidées 

augmente avec l 'ampli tude de la surface d ' insert ion. 

Chez les Syncephalastrum polycéphales et fertiles sur tout le 

pourtour des têtes, chez le Syncephalis furcata, qu i est dicéphale, 

chez quelques S yncephalis monocéphales , no tamment les S yn

cephalis circinés, le mérisporocyste est rédui t à u n e baguet te 

simple. 

Le mérisporocyste des autres Céphalidées e s t r a m e u x ; ony dis

tingue un tronc et des b ranches . 

Chez la p lupar t des Syncephalis, qu i por ten t des mérisporo

cystes sur la partie supérieure de la tête , la bague t te porte deux 

branches, par exception une ou t ro is . Les deux branches sont 

terminales (S. cordatd), une au sommet et u n e en dessous (S. 

asymmeiricd), une au sommet et une en dessus (S. aurantiacd). 

Ce sont des baguettes oligoclades. 

Chez les Syncephalis ou les baguet tes s ' insèrent s u r un anneau 

équatorial (S. nodosd), les branches sont plus nombreuses : ce 

sont des baguettes pléioclades. 
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. Les r ameaux des mérisporocystes des Syncephalis naissent le 

plus souvent dans un plan méridien. 

Chez les Piptocephalis, les mérisporocystes isolés sur chaque 

branche dichotomique non renflée débutent par un tronc homolo

gue de celui des Syncephalis à baguettes rameuses, mais assez 

développé pour consti tuer une tête physiologiquement substituée 

au renflement du suppor t des deux autres genres. Des digitations 

nombreuses s 'insèrent au sommet ou sur tout le pourtour du tronc. 

La tête avec ses digitations représente une baguet te polyclade. 

Les r ameaux de premier ordre des mérisporocystes portent 

exceptionnellement un rameau de second ordre (Syncephalis au-

rantiaca, Piptocephalis Le Monnieriand). 

L a membrane du mérisporocyste des Céphalidées n'est pas 

dél iquescente. Chez les Piptocephalis, elle est complétée, à la 

limite de chaque logette, par une double cloison qui ferme l'enve

loppe extérieure de la spore détachée. Dans ce genre, chaque 

article a donc la s t ructure d 'un sporocyste complètement clos; 

c'est un mérisporocyste fractionné au second degré. La membrane 

du kyste et la membrane de la spore , étroitement unies, se distin

guent pa r leurs proprié tés chimiques et peuvent être séparées arti

ficiellement. La calotte qui complète le kyste est rigide et brune 

chez le P. Fresenianaj elle est élastique chez le P. Le Monnie-

riana e t se rétréci t en s'étirant pendant que lés spores mûrissent. 

Dans les deux autres genres, la membrane kystique forme au

tour des spores isolées un manchon [ouvert aux deux bouts. Elle 

se dist ingue de la membrane propre par les plis qu'elle forme en 

se ré t rac tant (Syncephalis nodosa, cor data, asymmetrica, parfois 

Syncephalastrum nigricans) ou par l'élasticité qu'elle confère à 

la por t ion tubuleuse de la membrane (S. aurantiacd). 

L a membrane propre des spores se forme, en général, simulta

nément sur les por t ions latérales et les portions terminales ; chez 

le Syncephalis cordata, les protoplasmes de toutes les spores sont 

d 'abord continus ét sont séparés ultérieurement par une cloison 

épaissie en forme de bouchon. Ces bouchons hygroscopiques 

jouen t le rôle de disjoncteur dans la dislocation des chapelets; la 

gaine externe se raccorde avec eux, puis ils se flétrissent. 

Le l iquide qui agglutine les articles isolés n'est pas un produit 

de transformation des membranes , mais un produit d'excrétion 

du pro toplasme des spores , comme la substance interstitielle. 
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E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 

I P L A N C Ï I E I . 

Grossissement : 2 000 : fig, 4-12 ; — 137 :13g-. r ; — 400 : fìg. 2 ; — 177 : fig. I3-IG. 

F I G . i. — S y n c e p h a l ì s nodosa. Patte dichotome avant la différenciation de 
ses branches en crampons et en tubes fructifères. 

F I G . 2. — S. nodosa, forme dépourvue de nouures. Deux tubes fructifères 
naissent de la même patte fixatrice par transformation de branches dichoto
miques. 

F I G . 3. — Même figure schématisée. 
F I G . 4- — S. nodosa. Elément sporogene jeune, au début de la formation 

des spores. 
F I G . 5. — S . nodosa. Elément sporogene mûr. Gaine du sporocyste rétractée 

et plissée. 
F I G . 6. — Piptocephalis Freseniana. Dernière Bifurcation d'un support. La 

cuticule verruqueuse s'est déchirée circulairement et la couche profonde de la 
membrane en sort sous forme de coupole arrondie. 

F I G . 7 à io. — Syncephalìs cordata. Formation des spores. — 7. Sommet 
d'une cogitation du mérisporocyste contenant des spores incomplètement sé
parées. — 8 . Spore basilàire formée dans le tronc du sporocyste à deux bran-
ches. — 9 . Article récemment isolé ; la membrane du mérisporocyste s'est 
plissée et raccordée avec les bouchons de la membrane propre de la spore. — 
10. Article desséché; les bouchons se sont.rétractés. 

F I G . 11 et 12 . — Syncephalìs asymmetrica. Articles provenant de la dislo
cation des baguettes et encore réunis par paires. 

F I G . i3 à 16. — Syncephalìs aurantiaca. Fructifications entières: — Ba
guettes sporogènes indivises ( i3) , divisées (i.4), disloquées ( i 5 , 16). 

F I G . 17. — S. aurantiaca. Portion de tête dont la membrane est épaissie 
sur la coupole supérieure. On y voit trois éléments sporogènes dont l'article 
basilàire est resté stérile comme la tête des Piptocephalis. Cet article est ou
vert à la base, mais fermé au sommet, comme on le voit dans l'élément de 
gauche dont une digitation s'est détachée. 

F I G . 1 8 . — S. aurantiaca* Sporocyste dans lequel un seul article est orga-

La ressemblance des trois genres Syncephalis, Syncephalas-

trum et Piptocephalis est l 'expression d 'une adaptat ion commune 

à une dispersion plus parfaite des spores pa r le vent , grâce au 

fractionnement des éléments sporogènes et à l 'util isation d u kyste 

collectif pour la protection individuelle des spores isolées. 

Les Céphalidées forment, dans l a famille des Mucorinées , une 

section physiologique fondée sur u n progrès de l 'anémophil ie. 

Elles marquent u n nouveau pas accompli dans la conquête du 

milieu aride par les Phycomycètes issus de p lantes aqua t iques . 
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rusé en spore. L'article basilaire, comme les articles intercalaires stériles, s'est 
clos aux deux bouts. 

F I G . ig. — S. auvantiaca. Désarticulation d'une digitation du mérisporo
cyste. Apparition tardive d'espaces annulaires entre la membrane kystique et 
la membrane propre des spores. 

F I G . 20 et 21 . — Articles isolés. La poussée du protoplasme, combinée avec 
l'élasticité de la gaine, a refoulé les calottes terminales minces et la portion 
moyenne est redevenue cylindrique. 

I P l a n c ï i e H . 

Grossissement : 2000 : fig. 22-43. 

Développement des mérisporocystes de Syncephalis. 

F I G . 22 et 23. — S. cordata. 

F I G . 22. — Fragment du bord d'une tête jeune. — a, sporocyste ayant un 
tronc et deux jeunes rameaux terminaux également divergents; — b, c, ra
meaux redressés par refoulement ; — d, rameau tordu entre les rameaux d'un 
sporocyste voisin; — e,f} sporocystes ayant un seul rameau bien distinct du 
tronc ; le second rameau a avorté, sa place étant occupée par le sporocyste a. 

F I G . 23. —Fructification un peu plus avancée. Redressement des rameaux 
refoulés par contact réciproque. 

F I G . 24 à 3o. — S. nodosa. 
F I G . 24. — Tête montrant l'anneau d'épaïssissement équatorial sur lequel 

s'insèrent les mérisporocystes. Rétraction de la base et du sommet à paroi 
mince. 

Dans les figures 25 à 28, comme dans les figures 36 à 43, le dessin a été 
disposé de manière que le bord inférieur soit placé à gauche. 

F I G . 25. — Naissance d'un premier rameau latéral sur le bord supérieur. 
F I G . 26. — Naissance d'un second rameau sur le même bord en ordre basi-

pète. 
F I G . 27. — Comme dans la figure 26 ; de plus, le rameau terminal est bien 

distinct, à gauche. 
F I G . 28. ••— Les rameaux latéraux sont nés en ordre centrifuge ; le supérieur 

a refoulé un peu le rameau terminal. 
F I G . 29. — Naissance des rameaux sans ordre apparent. 
F I G . 3O . — Jeune sporocyste vu d'en haut; deux rameaux juxtaposés sur le 

bord supérieur (cas exceptionnel). • 
F I G . 3 I à 35. — S. asymmetrica. 

F I G . 3 I . — Naissance du mérisporocyste sous forme d'un mamelon,hémi
sphérique. ,. ' 

F I G . 32. — Tronc du mérisporocyste allongé en massue. -
F I G . 33. — Sommet de la tête chargée déjeunes mérisporocystes possédant 

un tronc et un rameau né sur le bord inférieur. 
F I G . 34 et 35.—-Mérisporocystes un peu plus avancés enferme de. pince 

de homard. Le doigt fixe est représenté par le rameau terminal continuant la 
direction du tronc, lé doigt mobile par le rameau inférieur redressé. 

F I G . 36 à 43. — 'S . aurantiaca. 
F I G . 36, 37, 38. —Naissance du rameau latéral sur le bord supérieur. 
F I G . 3.9. ;— Base de la portion fertile d'une tête. Les spores sont déjà dis

tinctes ; mais on reconnaît encore la position respective du rameau terminal 
en dessous, et du rameau latéral en dessus. • 
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FIG. 4o* — Jeune mérisporocyste avec deux rameaux latéraux sur le bord 
supérieur. 

FIG. 4I et 42. — Mérisporocystes tridactyles ; un rameau latéral en dessus 
et un en dessous. Spore basilaire trilobée. 

FIG. 43. — Le rameau a, né sur le bord supérieur, dans la position nor
male, est resté rudîmentaire et a émis un rameau de second ordre b plus 
développé. 

P l a n c l i e XII. 

Grossissement : 488 : fig. 44-46, 4g, 52-54; — 272 : fig. 47 ! 4 8 ; — 700 : fig. 5o, 5 i , 55; 
2 3 0 0 ; : % . 5$. 

Toute cette planche est consacrée au Syncephalastrum nigricans. 
F I G . 44- —• Base d'une fructification robuste cloisonnée dans sa portion in

férieure. 
FIG. 45. — Base d'une fructification moyenne, également cloisonnée. 
FIG. 4 6 . — 'Base d'une fructification délicate, non cloisonnée. 
FIG. 47- —Sommet d'une fructification polycéphale. Mérisporocystes rayon

nants. 
F I G . 48. — Rameau délicat portant des pédicelles latéraux et des têtes de 

petite taille. 
F I G . 4o< — Tète séparée du support par une cloison. Naissance des méri

sporocystes sur tout le pourtour. 
FIG . 5O. — Tête claviforme. Mérisporocystes un peu plus avancés. 
FIG. 5 I . — Ramification irrégulière. Pédicelles circinés en dessus ou en 

dessous. Mérisporocystes à 1-2 spores. 
FIG. 52. — Pédicelle fortement courbé au sommet; tète en cornue. 
FIG . 53. — Tête portant des rudiments de mérisporocystes seulement sur 

sa face inférieure. 
F I G . 54. — Tête prolifère. 
F I G . 55. — Mérisporocystes variés quant aux dimensions, à la forme, à 

l'écartement des limites des articles. 
FIG. 56. — Mérisporocyste à gaine distincte de la membrane propre des 

deux spores. 

JPlaxiclie I V . 

Grossissement : 2000 : fig. 58-74» 76, 7 7 ; — 275 : fig. 5 7 ; — 820 : fig. 7 5 ; — 87 : fig. 78. 

FIG. 57-74. — Piptocephalis Le Monnieriana. 
FIG. 57. — Sommet d'une jeune fructification. 
FIG. 58. — Naissance des mérisporocystes. Stade du mamelon hémisphé-

Jrîque. 
FIG. 5g. — État un peu plus avancé. Stade vésiculeux. 
FIG. 60. — Stade claviforme. Cloison granuleuse primitive. 
FIG. 61. — La cloison s'est épaissie. 
FIG. 62. — Les cloisons ont continué à s'épaissir en s'étranglant. 
FIG. 63. — Avortement de la loge supérieure. 
FIG. 64- — Épaississement de la cloison débutant par la périphérie. 
FIG. 65. — Mérisporocyste ayant pris sa forme définitive en sablier. 
FIG. 66. — Mérisporocyste mûr. Membrane déprimée au sommet. 
FIG. 67. —Mérisporocyste désagrégé en deux articles. 
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Réunion biologique du 9 janvier 1902. 

Sur l'action de l'ibogine, par M. M . LAMBERT. 

On rangeai t autrefois sous le nom d'aliments d 'épargne, anti-

déperdi teurs , dynamophores, diverses substances que l'on pensait 

capables de fournir par elles-mêmes à l 'organisme une certaine 

provision d 'énergie. Mais leur étude attentive n 'a pas permis de 

conserver cette conception, au moins pour la plupart d'entre elles. 

On se rallie aujourd'hui le plus communément à l'opinion qu'elles 

agissent p resque toutes en stimulant le système nerveux. Il faut 

bien reconnaî t re , avec les auteurs qui les ont étudiées le plus sé

r ieusement , que cette explication n'est peut-être pas absolument 

satisfaisante. Aussi la réunion d 'un grand nombre de documents 

propres à éclairer cette question est-elle chose dés i rable . ' 

C'est à ce titre que nous avons été heureux de pouvoir, grâce à 

l 'obligeance de MM. Schlagdenhauffen et Haller, faire l 'étude d'un 

alcaloïde retiré par eux du Tabernanthe iboga, plante de la fa

mille des Apocynées, croissant au Gabon et au Congo. Les habi-

bi tants de ces pays at tr ibuent des propriétés merveilleuses à cette 

plante . Ils ingèrent de petites quantités de l'écorce de sa racine et 

FIG. 68. — Articles désagrégés, agglutinés par un liquide visqueux. 
FIG. 6g. — Dehiscence de la tête. Cuticule lisse laissant à nu le sommet 

arrondi du pédicelle et formant une sertissure autour de la facette d'insertion 
de la tête. 

FIG. 70. — Tête détachée vue de profil. Hémisphère inférieur encore con
vexe. 

FIG. 71 . — Idem. Hémisphère inférieur à paroi rentrée. 
FIG. 72. — Tête détachée vue en dessous. 
FIG. 73 . — Fructification anormale. Digitations peu nombreuses, en partie 

rameuses. 
FIG. 74 . — Ornementation du tronc de la fructification. 
FIG. 75 à 77. — Piptocephali's Freseniana. 
FIG. 75 . — Inégalité des dernières branches de bifurcation. 
FIG. 76. — Tête montrant la facette d'insertion et sa sertissure cuticulaire 

(comparer à la fig. 6 de la pl. I qui représente la facette correspondante du 
pédicelle). 

FIG. 77 . — Tète réduite portant des mérisporocystes à une spore et une 
loge supérieure avortée. 

FIG. 78. — Sporodinia Aspergillus. Fructification prolifère. 
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sont ensuite capables de t ravaux musculaires violents e t prolongés 

sans éprouver ni fatigue, ni sommeil. D 'après eux, Piboga produi 

rait en outre de l 'excitation génésique. 

Nous n'avons pas eu à notre disposition une quan t i t é de plante 

suffisante pour comparer chez les an imaux l'effet des ingestions à 

ceux de l 'alcaloïde. Les expériences faites avec l 'extrait alcoolique 

et avec l'ibogine montrent bien toutefois que l 'activité du premier 

est due à celle-ci. 

Chez la grenouille l 'ibogine produi t de la paralysie du système 

nerveux central sans qu'il y ait auparavant de l 'hyperexcitabili té 

prononcée. Chez le chien, lorsqu 'on a soin de donner u n e dose sen

siblement inférieure à celle tox ique , qui est de 6 cent igrammes 

par kilogramme environ, il se p rodui t u n e sorte d'ivresse part icu

lière, caractérisée par des hallucinations sans impulsions motrices. 

L'ibogine n'a aucune action spécifique sur le muscle et ne lui 

fournit pas d'énergie. Un muscle fatigué ne se res taure pas plus 

aisément sous l'influence de cet alcaloïde, et la fatigue apparaî t 

d'une manière sensiblement égale chez des an imaux iboginés et 

chez des témoins, lorsqu 'on détermine la contract ion musculaire 

par l 'excitation directe des nerfs. 

Si c'est bien à l ' ibogine qu'i l faut rappor te r les propriétés r e 

marquables attribuées à l ' iboga (quest ion qu' i l est toujours légi

time de se poser en pareil cas), il faut bien reconnaître que son 

action stimulante n'est pas très prononcée à dose non toxique. 

Elle possède, d 'autre par t , une action anesthésiante locale qu'il 

n'est peut-être pas sans intérêt de rapprocher de celle de la co

caïne. Cette anesthésie est facilement constatable en injectant 

sous la peau de la cuisse d 'un lapin un cent imètre cube d 'une so

lution de chlorhydrate au cent ième; en instillant sur la cornée 

quelques gouttes de la même so lu t ion ; ou encore en y plongeant 

le nerf d 'une préparation galvanoscopique. 

A dose forte, l ' ibogine est convulsivante et entraîne la mor t par 

arrêt respiratoire. 

Elle possède une action cardiaque directe caractérisée par un 

ralentissement suivi d'arrêt systolique. 
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Note relative à la constitution de la membrane des Blasto-
mycètes et à leur encapsulation dans les tissus animaux:, 
par M. POTRON, chef des travaux d'histoire naturelle à la Faculté 
de médecine. 

M. Po t ron , au laboratoire d'histoire naturelle de la Faculté de 
médecine de Nancy, sous la direction de M. le professeur Vuille-
min , a opéré sur un Blastomycète fourni par Kral, de Prague, sous 
le nom : « Blastomycète isolé d 'un carcinome mammaire humain 
par Sanfelice, et pa thogène pour le cobaye. » N'ayant trouvé dans 
la l i t téra ture aucun article de Sanfelice décrivant ce Blastomycète, 
il croit pouvoir rapprocher de très près, sinon même identifier, ce 
champignon avec le Cryptococcus neoformans dont Sanfelice a 
donné maintes descriptions dans le Zeitschrift für Hygiene 
depuis r8g6 (f). 

Ce Blastomycète inoculé aux animaux a produit des sortes d 'ab
cès au point d'inoculation, s 'accompagnant d 'adénite. 

Dans le pus de l'abcès et dans l'intérieur du ganglion on retrouve 
des globules de champignon qui donnent des cultures fertiles. 

L 'examen a porté sur les éléments pris en culture et sur ceux 
re t rouvés dans le pus et dans les ganglions. Il en est résulté les 
faits suivants : 

L a membrane des globules pris dans les cultures comprend 
deux couches : l 'une interne, réfringente, répondant à ce qu'on dé
crit ordinairement sous le nom de membrane, membrane à double 
contour ; l 'autre externe, difficilement appréciable sans préparation 
spéciale pour un œil non prévenu. Cette zone externe, qui répond à 
ce que M. Vuillemin a décrit sous le nom de cuticule sur son Sac-
charomyces granulatus (f) et que Casagrandi appelle die äussere 
Schicht (f). Cette couche externe devient facilement visible quand 
on fait subir aux globules l 'action des acides étendus, de l 'hypo-
chlori te de soude et d'autres réactifs recommandés par Casagrandi. 
Mais son existence ne devient indiscutable que lorsqu'on l'a colorée 

(1 ) SANFELICE, Articles parus dans le Zeitschrift für Hygiene depuis 1896. 
(2) VUILLEMIN et LEGRAIN, « Sur un, cas de saccharomycose humaine ». (Archives 

de parasitologic, III, 1900, p. 287.) • 
(3 ) CASAGRANDI, « Ueber die Morphologie der Blastomyceten ». (Gentralhlatt Jär 

Bactériologie, III. Band, 1897.) 
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avec certaines matières colorantes, après action des réactifs pré

cédemment cités. Le bleu de toluidine, le rouge neu t re , le bleu 

de méthylène alcalin de Lôffler, donnent les meil leurs résul tats . 

Très mince sur les globules jeunes, l a cuticule atteint sur les glo

bules adultes et surtout sur les chlamydospores une épaisseur qui 

peut égaler celle de la couche interne réfringente. Cette cuticule, 

loin d'être lisse, offre une série de petits tubercules qui font saillie 

sur toute sa surface qui pourrai t grossièrement être comparée à 

celle d'un épis de maïs mûr . 

2° Globules retrouvés dans l 'organisme animal . Tous sont encap

sulés. La capsule est très faiblement réfringente et son existence 

ne peut être mise en évidence que pa r la présence autour de l 'élé

ment d 'une zone concentr ique de répulsion pour les particules 

qui encombrent la préparat ion. La la rgeur de cet te zone est égale 

sensiblement au rayon de l 'élément cons idéré . L 'encapsula t ion 

est appréciable surtout sur les éléments phagocytes , sur les élé

ments libres, seuls des jeux de lumière peuvent arriver à la déceler 

lors d 'un examen sur la subs tance . 

Sur des coupes de ganglion infecté, on retrouve exactement la 

même disposition. Il est part iculièrement facile de constater que 

seule la cuticule des Blastomycètesy est colorée et que les é léments 

rayonnes, analogues à des p iquan t s qui hérissent les globules, 

dépendent de cette cuticule. II n 'existe pas de membrane n i même 

de surface spéciale limitant extérieurement la zone capsulaire . 

Le Saccharomyces tumefaciens (Curt is) possède également dans 

les cultures une cuticule t rès facilement colorable pa r le bleu de 

toluidine et en général par les mêmes réactifs que le Cryptococcus 

neoformans. Cette cuticule est ornée et la matière colorante se 

fixe sur des saillies aiguës, analogues à des aiguillons qui hérissent 

la surface de l 'élément. 

L'aspect de l 'élément coloré rappelle exactement celui d u Cry

ptococcus neoformans encapsulé, après colorat ion. 

La macération dans l'acide chlorhydrique é tendu, loin de nuire 

à la coloration ultérieure, la facilite p lu tô t . 

Sur les globules en germination, la cuticule se soulève au niveau 

du jeune bourgeon et ne tarde pas à éclater pour lui livrer passage . 

Tantôt la cuticule constitue un collet étroit au niveau de l 'étran

glement, tantôt elle forme une gaine t ronconique , p a r la pet i te 

base de laquelle sort le j eune bourgeon . Après la chute des bour-
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( 1 ) SANFELICE, loc. cit. 

BUSSE, Die Hefen als Krankheitserreger. Berlin, 1897. 
CURTIS , « Contribution à l'étude de la saccharomycose humaine ». (Ann. Inst. Pas

teur, X, 1896.) 
GASAGRANDI, loc. cit. 

Voir encore VUILLEMIN, « Les Blastomycetes pathogènes ». (Bévue générale des 
Sciences, n° 16, 3o août igo i . ) 

(2) BOSSE, loc. cit. 

geons, il persiste une cicatrice au niveau de laquelle la cuticule 

offre un épaississement résultant des dispositions précédentes. 

Ainsi donc , la forme nue des globules jeunes en culture décrite 

par Curt is n 'existe pas à proprement parler, différente de la forme 

encapsulée. Nous retrouvons les éléments d'une véritable capsule 

fraîche. Cette capsule, peu étudiée, a été considérée comme muci-

lagineuse et sans aucune structure par les auteurs qui l'ont obser

vée (*). 

Cette hypothèse d 'une sorte de gélification de la membrane 

n'est pas conforme aux faits suivants : 

Le bleu de Lôffier, le bleu de toluidine, le rouge neutre, le 

vert Ja ims, colorent la zone capsulaire et y font apparaître une 

s t ruc ture . La coloration se manifeste d'abord sur une faible zone 

répondan t à la cuticule de l 'élément non encapsulé ; au fur et à 

mesure que le degré de concentration du bain colorant augmente, 

on voit d 'abord s'élargir cette zone, puis apparaître à sa périphérie 

une série de peti tes saillies aiguës, colorées enbleu, également en 

vert ou en rouge orangé, selon le réactif employé. 

Ces saillies très rapprochées simulent des piquants qui augmen

tent de longueur et a t teignent la périphérie du halo capsulaire. 

Quand la coloration est . intense, la zone basale appliquée immédia

tement sur le double contour se fond en une teinte uniforme qui 

occupe jusqu 'à la moitié interne de la capsule. 

Ainsi la capsule hyaline se trouve décomposée en deux parties 

ou plus exactement paraî t comprendre deux substances : l'une 

colorable par les réactifs signalés plus haut, occupant en cercle con

t inu la région interne de la capsule, et envoyant des rayons très ser

rés , terminés en pointe , à travers l 'autre substance fondamentale 

que les mêmes réactifs ne colorent pas. 

Ces faits sont en rappor t avec ceux observés par Busse ( 2 ) sur 

les globules de Saccharomyces tumefaciens encapsulés, retrouvés 

dans les t issus de la souris. Il décrit une sorte de ratatinement de 
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Nancy, imprimerie Berger-Levrault et C'«. 

la capsule très riche en eau, au momen t du durc issement de la 

pièce. Il en résulte pour lui u n aspect de p o m m e épineuse ou 

d'étoile dont il ne cherche pas ailleurs la signification. U n examen 

pratiqué sur les globules encapsulés frais aurai t cer ta inement évité 

cette interprétat ion. . 

Il résulte de ces faits que la capsule des Blastomycetes a une 

structure, mise en évidence par une colorabilité spéciale et qu'elle 

n'est qu 'une dépendance de la cuticule. 
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La lutte contre le Champignon des maisons. 

Expériences récentes, par M. E . HENRY. 

Dans la séance du 3 décembre igoo , j 'a i eu l 'honneur d'entretenir 

la Société des dégâts de plus en plus fréquents causés par le 

Merulius lacrymans ou Champignon des maisons en Russie, Au

t r iche, Allemagne, Suisse, même en France ; de l'émotion causée 

p a r cette recrudescence d'invasion et de la création, au sein de 

Y Association internationale pour F essai des matériaux, d'une com

mission spéciale, nommée en-décembre 1898 et chargée notam

men t de résoudre les deux problèmes suivants, d'une importance 

indéniable pour les .propriétaires de maisons, les entrepreneurs 

et les architectes : i° Comment peut-on reconnaître, au moment 

de la réception des bois, s'ils renferment ou non des germes d'in

fection (spores ou mycélium), en d'autres termes, si l'on a le 

droi t de les refuser comme étant de mauvaise qualité ou si l'on 

est t enu de les accepter ? On sait que les architectes et les entre

preneurs sont responsables de la qualité des matériaux qu'ils em

ploient ( l ) ; 2 0 quels sont les moyens à prendre pour se préserver 

(1 ) « Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la 
construction, même par Je vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont respon
sables pendant dix ans. » (Art. 1792 du Code civil.) 

B D H E T I S D E S S É A N C E S . S » 2 . 7 
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( i ) « Gomme des expériences faites par le Comité militaire technique et par l'École 
supérieure d'agriculture le démontrent, le Merulius lacrymans ne se développe pas 
toujours dans les échantillons coupés et préalablement infectés". » (Extrait d'une lettre 
du colonel Tilschkert.) 

des at taques du Merulius lacrymans ou pour l ' empêcher de se 

développer si les bois le contiennent en germe ? Certains membres 

de cette commission se sont mis aussitôt à l 'œuvre ; des expé

riences r igoureuses, scientifiques ont été installées, et ce sont les 

premiers résultats obtenus tant en Autr iche et en Russie qu 'en 

France, que je demande la permission d 'exposer brièvement de

vant la Société. 

Je dois avouer que rien n 'a encore été publ ié sur la première 

question. On n'a sans doute pas t rouvé jusqu ' ic i de méthode 

sûre favorisant assez le développement des spores ou du mycélium 

inclus dans le bois pour 'que ce mycélium pût en un temps assez 

court venir s 'épanouir en lame à la surface de l 'échantillon mis 

en étuve, ou du moins se multiplier v igoureusement à l ' intérieur 

du bois et le pénétrer à un tel degré que l 'examen microscopique 

fût sûrement démons t ra t i f^ ) . Le résul ta t ne semble pas facile à 

atteindre pour plusieurs raisons. D 'abord il faudra sans doute de 

longues recherches pour arriver à déterminer les condit ions de 

température, d 'humidité, de milieu nutritif, e tc . , les plus favorables 

à l 'évolution du mycélium, lequel, même dans ces circonstances, 

pourra met t re un temps fort long, t rop long pour les exigences de 

la. prat ique, avant de venir s'étaler à la surface des échanti l lons. 

En outre , il est difficile d 'empêcher , pendan t la durée des essais, 

les spores d'autres espèces d 'arriver à la surface des bois en expé

rience et d'y développer des mycél iums qui gênent l 'observat ion 

ou la multiplication du Merulius. Sur m a demande , M. Godfrin, di

recteur de l'Ecole de pharmacie de Nancy, avait b ien voulu faire 

dans les étuves de son laboratoire quelques essais de cul ture avec 

des bois champignonnés, mais il n 'obt int jamais que des mycéliums 

superficiels appar tenant à d 'autres espèces où même aucune appa

rence de champignon. 

Quant à la deuxième quest ion concernant les moyens à prendre 

pour préserver le bois en œuvre de l ' invasion du Merulius ou p o u r 

empêcher celui-ci de se développer, elle a fait l 'objet d 'expériences 

intéressantes dont les plus récentes et les plus r igoureuses , exé

cutées en Autriche et en Russie , v iennent d 'être décri tes dans un 
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rappor t dû au colonel du génie Tilschkert, ancien directeur des 

t ravaux militaires d'Autriche et vice-président de la Commission 

du « Merulius ». 

I. — EXPÉRIENCES FAITES EN AUTRICHE ET EN RUSSIE. 

« Les recherches de Robert Hartig, dont la science déplore la 

per te récente, ont établi, dit M. Tilschkert, que, parmi les pro

duits organiques, seule est efficace contre le champignon des mai

sons Vhuile de créosote (ou les substances qui en contiennent des 

quant i tés notables : carbölineum, carburinol, huiles lourdes de 

résine) . » 

L'huile de créosote est très volatile et un peu soluble dans 

l ' e au ; ce qui fait qu'elle perd assez vite sa qualité protectrice 

quand le bois qu'elle imprègne est exposé à Fair et à la pluie. 

Le carbolineum, le carburinol et les matières analogues gênent 

dans les habitat ions par leur forte odeur, tandis que celle de 

l 'huile pure de créosote est très supportable. 

En Allemagne et en Autriche les fabricants ont inventé de nom

breux ingrédients dont les auteurs vantent l'efficacité à grands 

coups de réclame. Il y a, par exemple, le mijcothanaton de Vilain, 

celui de Müller, le microsol de Rosenzweig et Baumann, Yanti-

merulion de Zehrener ; le plus récent, qui semble être aussi le 

p lus efficace d'après les essais rapportés par le colonel Tilschkert, 

est Yantinonnine, produite par les fabricants de couleurs Frédéric 

Bayer et C i e , à Elberfeld. Bornons-nous aux expériences aux

quelles elle a donné lieu. 

Le 2 novembre i8g5 , une commission formée de trois techni

ciens traita comme il suit la charpente d'une maison envahie par 

le Merulius. Sur la façade du bâtiment, au rez-de-chaussée, une 

pou t re champignonnée au-dessus de la cave fut extraite après 

avoir été sectionnée en un point ; la partie qui touchait le mur et 

le m u r lui-même étaient couverts de mycélium. Poutre et mur 

lurent badigeonnés deux fois avec i kilogramme d'antinonnine 

prise dans un récipient métallique et dissoute dans 5o litres d'eau 

boui l lante . 

Avant le badigeonnage on n'avait pas enlevé les champignons. 

Pu i s la poutre fut remise en place. Plusieurs fragments du faux 
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plancher et d 'une autre pout re également envahis p a r l e champi

gnon furent traités de la même façon. 

Le i3 avril 1896, donc au bout de cinq mois et demi, l 'examen 

montra que, sur la poutre , les cordons mycéliens colorés par l 'an-

tinonnine étaient encore net tement reconnaissables ; mais , à la 

loupe, on put voir qu'ils ne s 'étaient plus développés , bien que 

la poutre traitée ait reçu de l 'humidi té du m u r contigu. Sur 

celui-ci non plus il ne s'était pas formé de nouveau mycélium ni 

sur les planches badigeonnées à l ' ant inonnine . 

Pa r contre, on voyait de larges p laques de mycélium frais à l 'ex

trémité de la pout re touchant à la t raverse qui , à dessein, n 'avait 

pas été badigeonnée à l 'ant inonnine, et aussi bien sur le mur que 

sur le bois. Ce résultat engagea les expér imenta teurs à poursuivre 

les essais sur ce produit . 

Ils furent faits dans de grands vases cylindriques de verre 

qu'on recouvrait d 'une p laque de verre pour empêcher l 'évapora» 

tion. Les fragments mis en expérience étaient des lat tes prove

nant d 'une maison envahie par le Merulius, Les bois champignon-

nés ainsi que des fragments sains imprégnés ou non d 'ant inonnine 

furent mis à l 'état humide dans les vases . 

On badigeonnait avec une solution aqueuse d 'ant inonnine à 

1 p . 100, chauffée à 6o°; on laissait sécher cinq minutes et 011 re

commençait l 'opération. 

Essai 1. — Le vase renfermait un gros morceau de bois cham-

pignonné imprégné d 'ant inonnine, un fragment de bois sain 

traité de la même façon et deux laissés tels quels . 

Essais 2 et 3 (contrôle de l 'essai 1 ) . —- Les vases contenaient 

un fragment de bois champignonné non t ra i té , u n de bois sain 

non traité et deux fragments sains badigeonnés à l ' ant inonnine. 

Essai4> — Deux morceaux de bois champignonnés furent pla

cés dans le récipient, l 'un tel quel , l 'autre après imprégnat ion 

d 'antinonnine. 

Essais 5, 6 et 7 (contrôle de l 'essai 4)- — Les deux fragments 
champignonnés, l 'un t ra i té , l 'autre tel quel , sont séparés par un 
fragment sain, non imprégrié. 

Trois mois après , on consta ta que : 

i° Tous les bois champignonnés imprégnés d 'ant inonnine p ré 

sentaient d u mycélium m o r t ; mais il n 'y avait aucun mycélium 
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nouveau sur les bois ainsi traités qui ne donnaient plus l 'odeur 

caractér is t ique du champignon ; 

2 ° Les bois champignonnés non traités (bois de contrôle) étaient 

couverts d 'un épais tapis de mycélium laissant exsuder des gout

telettes, avec l 'odeur spéciale du champignon ; 

3° Dans les vases où se trouvaient à la fois du bois champi-

gnonné non traité et d u bois sain imprégné ou non, on remarqua 

que le mycélium luxuriant du bois champignonné avait infecté le 

bois sain non imprégné, mais nullement l 'autre; 

4° Dans l 'essai où du bois sain non traité fut mis entre deux 

morceaux de bois champignonnés dont l 'un avait été traité à Fan-

t inonnine et l 'autre laissé tel quel, la face touchant au bois non 

traité fut infectée, mais celle qui était contiguë au bois imprégné 

resta saine. 

Tels sont les pr incipaux résultats des expériences faites par le 

colonel du génie Tilschkert . Ils semblent prouver d'une manière 

décisive que Fantinonnine, employée simplement en badigeonnage 

superficiel, empêche à la fois la pénétration du champignon par 

le dehors et le développement des spores ou filaments qui peuvent 

exister dans l'intérieur de la poutre badigeonnée. 

L'efficacité du trai tement superficiel par un antiseptique tient 

évidemment à ce que les filaments mycéliens dont les ramifica

t ions arrivant à la surface en des points plus ou moins nombreux 

t rouveraient là, au contact de l'air et de l 'humidité, des condi

t ions favorables pour fructifier sont tués par le badigeonnage et 

ne peuvent subsister que dans l'intérieur du bois où ces condi

t ions favorables de développement font généralement défaut. 

L e lieutenant-colonel russe Baumgarten, qui a fait des expé

riences sur les moyens de détruire le Merulius, si nuisible dans 

l 'Europe orientale, admet aussi, que si des bois secs (les seuls 

qu 'on doive employer dans les constructions) renferment du my

célium, des badigeonnages extérieurs qui protègent le bois contre 

l 'air et l 'humidité empêcheront le mycélium confiné dans le bois 

de se p ropager dangereusement en même temps qu'ils écarteront 

les invasions par le dehors . 

Baumgar ten croit que les corps gazeux, tels que la créosote 

volatile qui peut pénétrer dans le bois avec l'air et l 'humidité, 

sont les plus propres à détruire le champignon. C'est ainsi qu'a

git le chlore qui forme u n élément du mycothanaton de Mûller. 
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(1) Société française du carbonyle, faubourg Saint-Denis, 188-190 ; Cai-bolineum 
Stern, Pantin; Garbonéine Bilbaut, Saint-Amand (Cher). 

(2) D'après les recherches faites à la station agronomique de Nancy, le Carboli
neum avenarius a une densité de 1,110 ; il est formé en majeure partie d'huiles distil
lant entre 1800 et 36o° et contient de la naphtaline. Une de ses contrefaçons, le Car
bolineum dit Supra est moins dense (D = 1,060) et il commence h distiller aune tem
pérature un peu plus basse. 

C'est par ce moyen qu 'à Brest-Li towski , ville du gouvernement de 

Grodno, l 'on a protégé de nombreux bâ t iments contre le champi

gnon des maisons. A l 'automne de 1 8 8 1 , dans les bât iments de 

l ' intendance, où le champignon avait fortement envahi planchers 

et poutres , les planches et les pout res , après qu 'on eut enlevé 

les champignons, furent badigeonnées avec le mycothanaton de 

Müller. Planches et poutres furent séchées et bien aérées ; on 

remit les planchers en place et les chambres furent occupées 

l 'hiver. En août 1882 , on souleva le p lancher sans t rouver t race 

de mycélium, les matériaux de remplissage étaient absolument 

secs ; on ne percevait aucune odeur de champignon . L e mal était 

complètement écarté ; le bois n 'avait pas encore pe rdu tou t à fait 

son odeur de chlore. Des investigations ul tér ieures faites j u s 

qu 'à i885 donnèrent d'aussi bons résul ta ts . 

Dans un grand nombre d 'autres construct ions, l ' ingrédient de 

Müller agit avec autant d'efficacité. 

Voilà donc encore un liquide antiseptique, tout différent de 

r antinonnine, qui semble avoir fait ses preuves contre le Merulius 

lacrymans. 

II . — EXPÉRIENCES FAITES EN FRANCE. 

Je ne crois pas qu 'en France on ait fait jusqu 'a lors des essais 

avec l'un des deux ingrédients précédents ; mais on se sert de 

plus en plus , pour protéger les bois en contact avec l 'air ou le sol 

contre les influences nuisibles de l ' a tmosphère ou des champi

gnons, de badigeonnages ou d'injections de produi ts dérivés du 

goudron (carbolineums, carbonyles, carbonéines [*]). 

Le carbolineum, p rodui t ainsi désigné par son inventeur , 

M.Avenar ius , est essentiellement const i tué p a r des huiles lourdes 

extraites du goudronQ) [séries de la naphtal ine , de l ' an thracine , 

du phénol, acide carbol ique] . 

On sait depuis longtemps — pu i sque , dès 1 7 9 9 , Ph. Lebon 



ET DE LA. RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY. 0,5 

recommandai t le goudron pour la conservation du bois — que 

Ton peut préserver le bois de la décomposition en l 'enduisant 

avec du goudron ou avec les huiles qu 'on en extrait. Le goudron 

de bois , employé exclusivement dans les constructions marit i

mes , est préférable au goudron de houille. Mais ce n'est que de 

la pa ten te de Bethell ( i 838) qui a appris àimprégner les traverses 

de chemins de fer, e tc . , sous haute pression, que date la véri

table création de cette industr ie qui actuellement consomme la 

majeure part ie de l'huile lourde de goudron que l'on produit et 

qu 'on désigne souvent improprement sous le nom de créosote dé 

goudron de houille. « Les effets de l 'imprégnation des bois avec 

l 'huile lourde, dit Lunge, sont chimiques et mécaniques. Sous le 

rappor t chimique,- on attribue la principale action aux acides que 

renferment ces huiles, c'est-à-dire aux phénols ou acides phéni-

ques , qui coagulent immédia tement l 'albumine, le protoplasma 

et r enden t par suite la vie organique impossible. . . D'après cela, 

la valeur de l 'huile lourde, considérée comme antiseptique, de

vrait être en rapport avec sa teneur en phénols. Mais on a sou

tenu aussi que les huiles dites indifférentes contribuent pour une 

très grande part au pouvoir conservateur de la créosote de gou

dron de houille. Elles jouent en tout cas un rôle important dans 

l 'action physique de la créosote ; par cette action physique les 

pores du bois sont bouchés par l'huile et toutes les parties de ce 

dernier sont en quelque sorte collées ensemble, de sorte qu'il ne 

peu t pas y pénétrer d 'eau, élément absolument indispensable au 

développement des organismes (bactéries ou mycéliums). Gela 

empêche en même temps que les phénols eux-mêmes soient 

entraînés pa r l 'humidité du sol (*). » 

L e carbolineum a une odeur spéciale, une odeur de goudron 

qui peu t être désagréable à certaines personnes ; il rend le bois 

p lus inflammable, puisqu' i l renferme des huiles éthérées, et son 

maniement exige certaines précautions, surtout pendant les cha

leurs qui activent l 'évaporation de certaines substances irritantes 

p o u r les yeux et le visage. 

Mais à côté de ces inconvénients il présente de tels avantages 

comme efficacité, modicité de prix — o fr. !\o le kilogramme, — 

facilité d'emploi, que son usage se répand de plus en plus. 

(1 ) LUNGE, Traité de la distillation du goudron de houille. Paris, Savy, 1880, 
p. 23g-a4i-
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Vantinonnine avec laquelle ont é té faits les essais autr ichiens 

est, d'après le Manuel d'hygiène du D r Hueppe , une dissolut ion 

savonneuse d 'orthodinitro-crésol-potassium [G 6 H 2 ( N 0 2 ) a G H 3 O K ] . 

Ce produit , aussi extrait du goudron, est peu volatil et n ' a pas 

d'odeur désagréable. Il se vend en pâ t e . Le k i logramme vaut en

viron 12 fr. ; c'est un prix assez élevé. 

D'autres antiseptiques, tels que le mycothanaton de Millier, 

expérimenté avec succès pa r M. Baumgar ten , ne sont composés 

que de sels minéraux. Ce mycothanaton est u n mélange de : 

760 grammes de chlorure de calcium ; 

i ,5oo grammes de sulfate d& soude ; 

2,25o grammes d'acide chlorhydrique ; 

66 grammes de sublimé (bichlorure de mercure ) et 57 litres 

d 'eau. 

Il faut prendre quelques précaut ions en l 'employant à cause d u 

chlore et du sub l imé; il faut ouvrir les fenêtres et établir u n cou

rant d'air. Il offre sur le carbol ineum et produi ts analogues les 

avantages appréciables de n 'avoir p a s d 'odeur désagréable et d e 

ne pas rendre le bois plus inflammable. 

III. — EXPÉRIENCES FAITES A NANCY PAR M. FROMONT, CHEF 

DE SECTION A LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L 'EST. 

Pour se rendre compte' de la puissance antiseptique des divers 

produits à base de créosote vendus sous le nom de carbolineum, 

M. Fromont a fait l 'expérience comparat ive suivante : 

Un bout de planche de sapin a été coupé en qua t re morceaux 

de 4o centimètres de longueur qui ont été enfoncés j u s q u ' à m i -

hauteur dans un terrain clos de l 'Administrat ion, le 25 mars 1895, 

après avoir été imprégnés , l 'un de carbolineum Avenarius, le 

second d'une contrefaçon achetée à Nancy et dite carbolineum 

Supra, le troisième d'un mélange de goudron et de pétrole ; le 

quatrième morceau fut laissé tel que l . 

Ils sont restés exposés aux in tempér ies j u squ ' au 18 jui l le t 1 9 0 1 , 

soit pendant plus de six ans . En les extrayant du sol, on a cons

taté que les deux derniers morceaux dont il vient d 'être quest ion 

étaient complètement pourr i s , que le second, imprégné avec du 

carbolineum Supra, présentai t de grosses taches de pourr i tu re 
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le me t t an t ho r s de service, tandis que l'échantillon traité par le 

carbolineum Avenarius était complètement sain, sans trace 

d 'al térat ion. 

Depu i s cette expérience, M. Fromont , convaincu de l'efficacité 

des badigeonnages au carbolineum contre la pour r i tu re— autre

men t di t la destruction par les champignons — des bois en 

contact avec le sol, fait imprégner de ce produit toutes les poutres 

ou planches des rez-de-chaussée des constructions qu'il édifie 

pour le compte de la Compagnie des chemins de fer de l 'Est. 

D a n s le bureau du chef de dépôt , à la gare de Nancy, les solives 

et les planches en chêne du plancher du rez-de-chaussée furent 

complètement détrui tes en cinq ans par le Merah'us lacrymans 

qui étendait sur le sol et sur les solives ses tapis d'ouate blanche 

caractéristiques. On les a remplacées par des solives badigeonnées 

de carbolineum sur les quatre faces, et les frises du parquet , en 

chêne comme les solives, furent aussi soigneusement badigeon

nées sur leur face inférieure. M. Fromont est persuadé que, cette 

fois, le plancher ne sera plus envahi. Si, dans quelques années, 

on ne constate aucune altération, aucune trace de champignons 

su r les solives ou les frises, ce sera la démonstration convaincante 

de l'efficacité des solutions créosotées contre l'invasion du Meru-

UuSj puisqu ' i l existe certainement dans le local (après l'enlève

men t d u matériel champignohné, r ien n'a été fait pour détruire 

le champignon) et.qu'il n ' au ra pas pu envahir les nouveaux bois 

placés pour tant dans les mêmes conditions que les précédents 

pour r i s en cinq ans. 

Il n 'y a pas à craindre ici la dissolution lente des phénols et 

au t res composés utiles solubles qui se produit sur les bois exposés 

a u x intempéries . D 'après quelques essais que j e viens de faire à 

l 'École forestière, l ' imprégnation de certains bois tels que le hêtre, 

lé cerisier, est pour ainsi dire instantanée ; un contact d'une mi

n u t e suffit pour imprégner une planche de hêtre dans toute son 

épa i s seur ; je m e servais du carbolineum Avenarius et du carbo

l ineum Supra chauffés tous deux à 6o°. Ces produits sont alors 

plus fluides et pénètrent mieux. 

Dans un essai où des planches de chêne et de hêtre de 3 centi

mè t res d'épaisseur ont été plongées pendant d ix minutes dans le 

carbol ineum, le hêtre sectionné aussitôt après était imprégné sur 

tou te l 'épaisseur, t a n d i s que le chêne ne semblait pas injecté ; il 
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avait conservé sa couleur et son aspect antér ieurs . Mais en obser

vant la surface de section quat re jours après , on la voyait envahie 

par la coloration brune du carbol ineum, sauf sur une pet i te portion 

centrale. Cette coloration n 'es t que superficielle ; car en refendant 

le morceau de chêne, on ne voit à l ' intérieur r ien qu i indique que 

le bois est imprégné. 

Le même fait a été observé sur du frêne, sur du sapin . 

Une planche de sapin, sectionnée aussitôt après u n e minute 

d' immersion, ne semblait tou t d 'abord imprégnée que sur une zone 

de 2 millimètres environ ; mais au bou t de qua t r e j o u r s , la couleur 

de la section montre que l ' ingrédient a péné t ré j u s q u ' a u cen t re . 

Ainsi donc, dans certains bois tels que le hê t re , le cerisier, e tc . . 

l ' imprégnation est pour ainsi dire ins tan tanée et se consta te de 

suite, tandis que chez le frêne, le chêne, le sapin même, elle semble 

tout d 'abord superficielle, mais , sur les points exposés à l'air, elle 

envahit une zone de plus en plus la rge . Peut -ê t re faut-il que les 

produits solides (tels que la naphtal ine) s 'évaporent au contac t de 

l'air pour q u e les éléments fluides pénè t ren t plus avant , ou bien 

se produit-il une oxydation qui colore certains éléments en mo d i 

fiant leur composition. 

En résumé, il semble, d 'après ce q u e nous venons de dire., que 

si la solution de la première quest ion posée par la Commission 

internationale n 'est guère avancée, il n ' en est pas de m ê m e de la 

seconde, beaucoup plus importante à vrai d i re . 

Qu' importe en effet que les bois employés renferment ou non 

des spores ou du mycélium, soit de Merulius, soit de tou t aut re 

champignon destructeur (Polyporus vaporarius, P. mollis, pa r 

exemple), s'il est reconnu, démont ré que l ' imprégnat ion p a r des 

antiseptiques éprouvés empêche à la fois l ' invasion des champi 

gnons par le dehors et leur évolution au dedans ? 

De ce côté on touche au b u t ; il n 'y a plus que peu de chose à 

faire pour convaincre les techniciens et pour resti tuer au bois la 

confiance qu ' i l mérite et qui avait été ébranlée par les n o m b r e u x 

et coûteux accidents dus au Merulius. 

Cette question est d 'un intérêt, p ra t ique si évident, qu' i l nous 

semble utile de répéter en France les essais méthodiques qui se 

font à l 'étranger. 

Nous installons en ce moment à l 'Ecole forestière des expé

riences relatives à l'efficacité des divers ant isept iques su r les diffé-
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Sur quelques nouveaux champignons parasites des chênes, 
par M. E. HENRY. 

I ° Pseudovalsa longipes (Tul.) Sacc. Cette Sphériacée, décrite 

comme saprophyte dans le Sylloge Fungorum (vol. II, p . i36) 

et comme habitant les rameaux morts des chênes, mène quelque

fois une vie parasitaire, du moins sous sa forme conidienne, et doit 

s 'ajouter à la liste déjà si longue des organismes animaux ou végé

t aux qui vivent aux dépens de ce grand genre d'arbres forestiers. 

A u mois d'octobre i g o i , M. Fliche m'adressait des rameaux de 

chêne provenant d 'une forêt d u département de l'Yonne et qui 

étaient at taqués par un champignon dont la présence amenait 

fatalement l 'état maladif d 'abord et finalement la mort du brin 

envahi, « L a maladie, écrit M. Fliche, commence par les cimes 

des rejets ou au moins de leurs rameaux principaux et le mal se 

p ropage en descendant , de telle sorte que des rejets finissent par 

pér i r ent ièrement, ce qui est assez rare d'ailleurs Le mal, sans 

être très considérable, est cependant fort appréciable. » 

L 'examen des rameaux attaqués montre, sur toute leur longueur 

et en des points assez nombreux, des amas mycéliens dîsciformes, 

rentes essences employées dans les constructions, à l'influence de 
l 'état de dessiccation du bois, de la durée et du mode d'imprégna
tion, relatives aussi à leur action sur la constitution du bois et sa 
résistance à la rup ture , de manière à fournir aux architectes, aux 
en t repreneurs , aux propriétaires des résultats nets, rigoureux, qui, 
dégagés de toute attache mercanti le , de tout soupçon de réclame, 
pour ron t inspirer pleine et entière confiance. 

Dès lors, les techniciens, assurés de la durée du matériel ligneux 
même employé dans u n état de dessiccation insuffisant tel que le 
livre le commerce et dans des milieux (air,* murs) défavorables, 
renonceront de plus en plus à préconiser l'emploi des charpentes 
en fer e t du ciment armé qui leur ont donné beaucoup de mé
comptes . 

I ls reviendront franchement et sans arrière-pensée au bois, qui 
est certainement le meil leur matériel , et l'on aura ainsi rendu un 
service signalé tan t à ceux qui emploient le bois de charpente qu'à 
ceux qu i le produisent . 
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noirs, ayant fait éclater Fécorce. Ces pustules sont formées de 

conidies fusiformes, fuligineuses, un peu courbées , munies de six 

cloisons ayant 5o-6ou, de longueur sur 1 0 - 1 2 p. de la rgeur . Elles 

sont remplies d 'un plasma b r u n foncé avec gout te le t tes . Ces coni

dies sont portées sur des basides filiformes et hyalines ; elles p ré 

sentent tous les caractères du genre Coryneum qui appar t ient à 

la famille des Melanconiese (section des Phragmo sporse) [Sylloge 

Fungorum, vol. Ilf, p . 774] . Malgré toutes nies recherches , je ne 

pus trouver que cette forme conidienne. J 'espérais rencont rer les 

périthèces d 'un Pseudovalsa su r les rameaux , que M. Fl iche déta

cha six mois plus tard, en mars 1 9 0 2 ; mais sur ceux-là encore il 

n'y avait que des Coryneum. 

Les ouvrages de phytopathologie les plus récents n e signalent 

aucun parasite de ce genre sur les r ameaux des chênes . Dans le 

Sylloge-Fungorum on relève, pa rmi les formes vivant sur les 

rameaux, trois Coryneum saprophytes sur les branches mor tes des 

chênes d 'Europe . C'est le C. umbonatum JNTees,. état conidien d u 

Pseudovalsa umbonata (Tul . ) S a c e , le G. Kunzei (Corda) , dont la 

forme ascosporée est le Pseudovalsa longipes (Tul.) S a c c , et le 

C. NotarisianumSacc. (67. disciforme Corda) qui , t rès commun 

sur les branches mortes pies bouleaux, n 'a été indiqué su r le chêne 

qu'en Portugal et représente l 'état conidien d u Pseudovalsa lan-

c if or mis (Frics) Ces et de Not . 

Il résulte du témoignage de M. Saccardo, l 'éminent mycologue , 

qui a eu l 'obligeance d 'examiner quelques-uns de ces r ameaux , 

qu'il s'agit eh l 'espèce du Coryneum Kunzei, commun en France , 

Angleterre, Italie, qu'il a figuré dans ses Fungi italici (pl . 1 1 1 0 ) 

et qui est l 'état conidiophore du Pseudovalsa longipes (Tul . ) 

Sacc. « Mais, ajoute M. Saccardo , si le champignon ' est b ien 

connu, vous êtes tout à fait justifié dans vos demandes ; car dans 

aucun des traités de phytopathologie , l 'espèce n 'es t citée comme 

pathogène . Je suis toutefois persuadé , à l 'égal de votre corres

pondant , que cette forme, Comme d ' au t re s Coryneum, p e u t quel 

quefois vivre en parasite et produire des ravages sur les chênes . 

L 'a rgument est t rès intéressant et nouveau et vous feriez t rès b ien 

d'en publier une é tude. » 

Voilà donc encore un nouvel exemple , ajouté à t an t d 'au t res , 

de champignons qu i , habi tuel lement indifférents —- voire même 

utiles, puisqu'ils hâtent la t ransformation de la matière o rgan ique 
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(1) Il résulte des expériences et observations récentes de divers mycologues (R. Har
tig, Cieslar, Wagner) qu'il faut craindre l'infection par a champignon des racines, 
même saines, des arbres feuillus forestiers. 

(2) D'après la clef dichotomique de Saccardo (Sylloge, vol. II, p. a), Aglaospora 
diffère de Pseudovalsa uniquement par les asques qui contiennent toujours quatre spores 
au lieu de huit qu'ont les Pseudovalsa. « il Pseudovalsa vix as is conslanter 4 sports 
distingaenda », dit Saccardo. C'est aussi au genre Diaporthe (Chorostale) de la sec
tion Hyalodidymœ des Sphœriaceœ et non au genre Aglaospora de la section des 
Phœophragmiœ que le Sylloge rapporte l'espèce dont il s'agit, appelée encore par 
d'autres Melanconis, Valsa ou Sphœria taleola. 

en h u m u s — peuvent s'installer sur des végétaux vivants et les 

faire pé r i r . Les mycologues forestiers sont familiarisés avec ces 

faits ; ils savent parfaitement que YArmillaria mellea, l'ancien 

Agaricus melleus, donné comme saprophyte «dans la plupart des 

Flores mycologiques (Ouélet, Costantin et Dufour), est en effet 

très habituel lement inoffensif pour nos forêts feuillues, où il est 

parfois fort abondant , mais devient un véritable fléau dans les 

sapinières et les pineraies. Et, à mesure que l'on étudie plus à fond 

les conditions biologiques de ce champignon, on cite des exemples 

de plus en plus nombreux et probants de la nocuité, même pour 

les arbres.feuillus, de ce soi-disant saprophyte^) . On pourrait 

citer beaucoup d 'autres faits analogues (Pholiota destruens, Nee-

tria cinnabarina, maintes Polyporées, etc.). 

Ajoutons que, conformément à la loi physiologique bien connue 

en ver tu de laquelle les organismes sains et vigoureux résistent 

mieux aux attaques des parasites végétaux, ce sont ordinairement 

des plantes rendues languissantes par de mauvaises conditions de 

sol et de climat qui deviennent victimes de ces champignons 

obligés de vivre ailleurs en purs saprophytes. Les chênes de 

l 'Yonne, envahis par le Goryneum Kunzei, sont précisément dans 

ce cas . Installés en sol de craie, pauvre, sec, à l'exposition brû

lante du sud-ouest, ils végètent lentement et ne peuvent réagir 

avec l 'énergie qu'il faudrait. 

2 ° Aglaospora taleola Tul. (Diaporthe taleola Fries) est encore 

u n e Sphériacée, voisine d e l à précédente( 2 ) , dont les périthèces, 

ascospores et conidies sont figurés dans le Lehrbuch der Pjlanzen-

krankheiten du regretté R. Hartig (3 e édition, Berlin, 1900) , aux 

pages 76 et 77, où l 'on voit aussi l 'aspect des tiges attaquées. Cette 

espèce, ainsi que plusieurs autres Diaporthe, se rapproche de la 

sect ion Melanconidium (Sylloge, vol. I, p . 6o4) du genre Melan-

conis par ses spores appendiculées. 
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Le champignon envahit les tiges et les r ameaux des chênes 

quand ils n 'ont pas encore formé de rhy t idome. L'écorce devient 

brune par places et le brunissement envahit le bois sous-jacent. 

L'écorce se dessèche, éclate et, en elle comme dans le bois adja

cent, on trouve le mycélium parasite qui pénètre sans doute le 

plus souvent par les petites déchirures de l 'écorce. 

Dans l 'année qui suit celle de l'infection, il se développe sous 

cette écorce un stroma de forme à peu près circulaire, à la surface 

duquel se produisent de nombreuses conidies incolores, falci-

formes, unicellulaires. À l ' intérieur sont nichés plusieurs péri-

thèces dont les longs cols s 'inclinent l 'un vers l 'autre et finissent 

par confluer; c'est près de leur ouverture que se développent sur

tout les conidies. Les ascospores, oblongues , hyalines, au nombre 

de huit (ce qui explique que Saccardo ne ra t t ache pas cette 

espèce à son genre Agiaosporci), sont par tagées en d e u x loges 

égales par une cloison munie de trois appendices filiformes, pres

que aussi longs que la spore et qui j ouen t un rôle dans la mise en 

liberté de ces spores. Ces appendices existent aussi à chaque 

extrémité. Les spores ont 1 8 - 2 4 (A sur 7-g p.. 

Jusqu'alors ce parasi te n 'a été signalé que dans les environs de 

Stettin où il a causé de sérieux ravages dans des peuplements 

d'environ 35 ans ; mais, puisqu ' i l est indiqué comme saprophyte 

dans toute l 'Europe orientale, il faut s 'a t tendre à le voir un jour 

s'installer dans nos forêts en. parasite q u a n d les c i rconstances lui 

seront favorables (*). 

3° Pezicula cinnamomea (Pers . ) Sacc . ( 2) (Synon : Pezicula 

cpierci'naFuck). Les deux précédentes espèces appar tena ien t aux 

Pyrénomycètes ; celle-ci est du groupe des Discomycètes . C'est 

une Pézize hyalosporée. M. G. W a g n e r la s ignale (Zeitschrift 

fur Pflanzenkrankheiten, 1 8 9 6 , p . 7 6 ) comme s 'étant mont rée fort 

nuisible aux chênes dans un peup lemen t mélangé de chênes, 

hêtres , érables, frênes, âgé de 3o ans et situé sur une mon tagne 

de la Suisse saxonne. 

Le champignon sous sa forme conidienne se développe sous 

l'écorce des arbres vivants et les tué en deux ans , r a remen t en 

(1) A l'état de conidies droites, ovales ou elliptiques (16 n sur 8 n), c'est le Myxospo-
riam Taleola S a c c ; sous forme de conidies cylindrocoûiques (ao-3o ¡4 sur 4 , a ) , arquées, 
c'est le Libertella Taleola Sacc. 

(a) Voir Sylloge Fungorurn, vol. VIII, p. 3 n . 
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A la suite de la communication de M . Henry sur la lutte contre 

le Champignon des maisons, M . Emile MER présente les observa

tions suivantes : 

Il y a une dizaine d'années, une at taque de Merulius lacrymans 

s'est déclarée à Longemer, dans l 'une de mes étables, éloignée 

d 'une centaine de mètres du corps de la ferme. Cette étable, aban

donnée depuis plusieurs années, ne servait plus que dans les cas 

où il fallait isoler des animaux malades ou loger des chevaux de 

passage . On sait que les étables des hautes Vosges sont garnies 

d 'un plancher de madriers de sapin, légèrement incliné vers une 

rigole d 'écoulement, sur lequel se couchent les vaches laitières. 

En l 'absence de paille que ne produi t pas la région, on saupoudre 

ce plancher de sciure de bois . Le redoutable champignon avait 

commencé par envahir la pièce de bois appelée jouée, sur laquelle 

sont fixés, par une de leurs extrémités, les madriers. Dans cette 

pièce s 'enchâssent verticalement les montants {barançons), aux

quels sont attachées les vaches. Plusieurs de ces montants et un 

certain nombre de madriers du plancher commençaient à être 

a t t aqués . Sur la jovée s'étaient formées les fructifications carac

tér is t iques du champignon. Je fis démonter tout le plancher, 

pu i s remplacer la jovée ainsi que les madriers et les barançons 

les p lus atteints, après avoir endui t séparément et à chaud toutes 

les pièces, de carbolineum Avenarius. Le pavé servant de sup

por t au plancher ne fut pas désinfecté. Depuis lors je n'ai pas 

remarqué la réappari t ion du Merulius. 

Si je me suis servi de carbolineum, c'est que depuis plusieurs 

années déjà j 'avais constaté l'efficacité dé cette substance comme 

ant isept ique. A cette époque je l'achetais en Allemagne, parce 

qu 'on ne pouvait encore s'en procurer en France. Il n'en est plus 

t rois . Sur les arbres mor t s , d'août à novembre se voient les péri-

thèces . 

Cette Pézize ne s'installe que sur les tiges dont l'écorce a été 

endommagée par le gibier ou par toute autre cause ; les plaies se 

cicatriseraient sans l ' intervention du champignon; mais l 'arbre 

meur t fatalement si les spores arrivent et germent sur ces places 

dénudées . 
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de même aujourd'hui . Il s'est fondé, il y a plusieurs années , une 

société dite du carbonyle dont les p rodu i t s me para issent aussi 

bons que ceux d'Allemagne. 

Puisque l 'occasion s'en p résen te , je ne saurais t rop recom

mander le carbonyle, dans . tous les cas où le bois est employé à 

l 'extérieur, principalement dans ceux où il y a des assemblages , 

portes à claires-voies, ba lus t rades , e tc . C'est sur tout les tenons et 

les mortaises ainsi que les surfaces où les pièces se t rouvent en 

contact qu'il importe d 'enduire de carbonyle, parce que l 'humidi té 

y séjourne plus longtemps que sur les surfaces découvertes . Il en 

est de même pour la confection des roues de voi tures . Les mor

taises des moyeux et des j an tes , les tenons des rais doivent être 

soigneusement carbonylés avant l'assemblage. C'est une habi tude 

à faire prendre aux constructeurs ; à cet égard on rencont re sou

vent de la résistance de leur par t . 

Le carbonyle présente sur le coaltar le g rand avantage de péné

trer à l ' intérieur du bois à des profondeurs , variables toutefois, 

suivant que les surfaces sont parallèles ou perpendiculaires aux 

fibres et aux vaisseaux. La pénét ra t ion se fait mieux dans ce der

nier cas. Si l 'on avait soin d 'enduire de carbonyle c h a u d les ex

trémités des poutres engagées dans les murailles ainsi que sur 

toute leur longueur , les lambourdes employées aux p lanchers des 

rez-de-chaussée, les graves accidents signalés f réquemment dans 

ces dernières aimées ne se présentera ien t pas . De nos jours on 

est pressé, on encastre des poutres insuffisamment sèches dans 

des murs qui ne le sont pas davan tage . Si du moins les extrémités 

de ces poutres étaient carbonylées, les champignons ne s'y déve

lopperaient pas . Car le carbonyle présente sur le coaltar , dont on 

se servait auparavant, le grand avantage de pouvoir être appliqué 

même sur du bois incomplètement sec. Le coaltar forme enduit à 

la surface du bois et n 'y pénètre guère. Aussi la dessiccation ne 

s'effectue plus après qu 'on l 'a appl iqué. E n outre il possède , en 

raison de sa couleur, un grand pouvoir absorbant pour la chaleur ; 

ce qui occasionne des fentes nombreuses et profondes dans les

quelles pénètrent les spores des champignons . Celles-ci, se t rou

vant en présence d'un bois humide, germent et p rodu i sen t des 

filaments mycéliens qui se répanden t peu à peu dans toute la 

masse. Le carbonyle, ne formant pas enduit , s 'oppose beaucoup 

moins à la dessiccation. Il est cependant préférable de ne carbo-
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( i ) J'ai, à Longemer, un hangar dont les parois en planches sont les unes carbony
lées, les autres ne l'étant pas. Celles-ci sont recouvertes dans la partie la plus rap
prochée de terre, sur 5o centimètres environ de hauteur, de Protococcas viridis, ces 
algues mono-cellulaires, d'une couleur vert jaunâtre, si répandues sur les parois en 
planches ainsi que sur les faces des arbres exposées au nord. Au contraire, les parois 
carbonylées n'en possèdent pas trace, même dans la partie avoisinant le. sol. 

nyler les bois que lorsqu'ils sont secs, parce que ceux-ci absorbent 

bien mieux la substance. 

U n e surface carbonylée exposée à la pluie se décolore assez 

rapidement , parce que le carbonyle est entraîné. On aurait tort 

cependant de croire que le bois n'est plus préservé. Si en effet on 

examine au microscope des fragments de tissus, on remarque que 

cet entra înement n'est que superficiel ; à quelques millimètres de 

la surface, les éléments anatomiques restent imprégnés. Je parle 

ici de planches, lambris ou madriers dans lesquels le carbonyle 

pénètre assez peu profondément, quand il est appliqué suivant 

leur longueur. Cette lévigation de la surface s'effectuant inégale

ment , il en résulte des zones plus ou moins décolorées d'assez 

laide apparence. Aussi le carbonyle n'est-il à recommander que 

pour les cloisons, revêtements et pièces de charpente apparentes 

de bâ t iments rustiques et ne saurait-il remplacer la peinture 

comme effet décoratif. Les couleurs du reste s'appliquent mal sur 

une surface carbonylée et leur teinte en est plus ou moins modi

fiée. Il y a plus, quand une couche de carbonyle a été convena

blement appliquée, une seconde couche ne pénètre guère, même 

quand il s'est écoulé un intervalle de plusieurs années entre les 

deux applications. L a dernière forme un revêtement noirâtre et 

non plus brun comme la première, puis disparaît rapidement par 

les pluies, ce qui indique qu'elle avait peu pénétré et que le bois 

étai t encore imprégné par la première application. 

L'efficacité du carbonyle comme agent antiseptique m'a suggéré, 

il y a plusieurs années, l'idée de l'employer à la surface des plaies 

d 'élagages de branches d 'arbres, afin de remplacer le coaltar qui 

es t un agent antiseptique imparfait pour cet usage. Il y avait lieu 

toutefois de s'assurer si le recouvrement de la plaie peut s'effec

tuer en présence du carbonyle. En constatant que sur les surfaces 

carbonylées ne se développe aucun organisme (champignons, 

a lgues , mousses , lichens), même dans les conditions les plus favo

rables , telles que le voisinage du sol( ' ) , il y avait lieu de craindre 
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N O T I C E N É C R O L O G I Q U E 

M. Held. 

Depuis sa dernière séance, la Société des sciences a été dou

loureusement éprouvée par la per te d 'un de ses membres les plus 

anciens et les plus actifs, M. Held, professeur à l 'Ecole supérieure 

de pharmacie . 

Qu'il soit permis à un de ses collègues de la première heure , 

qui a été le témoin de tous ses progrès dans la carrière universi

taire, de lui rendre ici le dernier hommage et de perpé tuer son 

souvenir parmi nous . 

que le tissu cicatriciel produi t par le cambium des bords de la plaie 

ne pût parvenir à se consti tuer. Cette crainte était d 'au tant plus 

fondée que la Société du carbonyle, dans ses p rospec tus , recom

mande de ne pas employer cette substance sur des t issus vivants. 

Il y avait donc lieu, avant tout , d 'être fixé à cet éga rd . Dans ce 

but , j ' a i amputé des branches , j ' a i mut i lé le t ronc de plusieurs 

arbres et j ' a i eu le plaisir de constater , deux et t rois ans après, 

qu 'un tissu de recouvrement avait commencé à se p rodui re et 

que son développement ne paraissait nul lement entravé par le 

contact avec la surface carbonylée. Ce poin t fixé, j ' a i alors étendu 

cette prat ique. Maintenant que nous possédons clans le carbonyle 

un excellent antiseptique, j e crois pouvoir recommander et repren

dre les opérations d'élagage sur les essences feuillues, opération 

que j ' a i été le premier à déconseiller, il y a trente ans , alors qu 'on 

n'avait à sa disposition que du coaltar . Je me sers encore de car

bonyle pour recouvrir les surfaces de sections résul tant de l 'ampu

tation d'un arbre soudé à u n autre, ainsi que les blessures causées 

par la chute d 'arbres voisins ou de pierres éboulées, blessures 

si fréquentes dans les massifs de mon tagnes . L 'appl icat ion du 

carbonyle doit alors être faite de préférence en été. 

Le carbonyle est donc appelé à rendre de grands services, non 

seulement dans le t rai tement des bois mis en œuvre , mais encore 

dans le pansement des plaies produi tes pa r tant de causes sur les 

arbres vivants. 
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Charles-Alfred Held, né à Golmar en i858, fut rapatrié lors de 

l 'annexion et fixé pour toujours à Nancy. Après l'avoir remarqué 

parmi ses meilleurs élèves, l'Ecole de pharmacie se l 'attacha suc

cessivement comme préparateur , chef des travaux, chargé de 

cours , agrégé . Il passa ainsi rapidement par toutes les fonctions 

qui précèdent le titulariat et, à la limite d'âge, il fut nommé à la 

chaire de pharmacie, qu'il quitta plus tard pour celle de chimie. 

Il se fit admettre à la Société des sciences dès 1882, aussitôt 

qu' i l se crut autorisé par ses premiers travaux à se présenter à 

vos suffrages. En 1 8 8 9 il se chargeait de l ' importante et ingrate 

fonction de trésorier, qu'il persista à vouloir remplir avec le plus 

entier dévouement jusque sur son lit de mort. Il ne m'appartient 

pas de vous donner u n exposé détaillé des travaux stientifiques 

de M. Held. Je dois me contenter de dire que, spécialisé de bonne 

heure dans la chimie organique, il consacra sa vie presque entière 

à l ' é tude des dérivés cyanés. Dans une féconde et ininterrompue 

collaboration avec M. Haller, il découvrait par l 'introduction de 

la molécule cyanogène dans certains composés une nouvelle fonc

tion chimique, celle des acides méthiniques, aussi importante au 

point de vue théorique que celle des acides plus anciennement 

connus . Cherchant toujours dans le même ordre d'idées et grâce 

à u n labeur prolongé, il arrivait à tirer des éthers cyanés un acide 

citrique identique à l'acide nature l . Si ce procédé n'est pas en 

mesure de lutter, au point de vue économique, avec le mode d'ex

traction ancien, du moins a-t-il permis de préparer de toutes pièces 

plusieurs termes de passage non isolés jusqu'alors. Plus tard,.obligé 

d 'abandonner le laboratoire, il se consacra à des travaux d'érudi

t ion et d 'enseignement : il fit paraître successivement une mono

graphie des alcaloïdes de l 'opium, plusieurs traductions d'ou

vrages allemands, et, lorsque la mort est venue le surprendre, il 

p répara i t pour le Dictionnaire de Wùrtz un article sur l'éther 

ma lon ique ; il avait aussi ébauché un traité de chimie organique. 

Intelligence d'élite, nature d'une activité sans cesse en éveil, 

d 'une volonté indomptable , Held possédait un cœur d'une géné

rosité à toute épreuve, qui s'affirma dans plus d'une circonstance, 

mais qui ne s'offrait pas et qu'il fallait savoir découvrir. Au 

momen t où il pouvai t espérer recueillir les fruits de ses travaux 

et des luttes pénibles qui marquent presque toujours le début de 

ceux qui , comme lui, sont les fils de leurs œuvres, il fut atteint d'un 
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mal insidieux qui s 'empara de plus en p lus de lui , l 'éloigna d 'abord 

de son laboratoire, et ensuite même de ses élèves. Held , avec sa 

clairvoyance, dut se rendre compte de l 'amoindrissement pro

gressif de son être, et quelles ne durent pas être les angoisses de 

cette âme énergique de se voir ainsi peu à peu rédui te à l ' impuis

sance! Son caractère n 'en paru t jamais cependant, al téré, e t soutenu 

par ce secret et intime espoir qui semble providentiel lement 

accordé à ceux qui souffrent longuement , il lutta héro ïquement 

contre le mal, qu'il croyait toujours pouvoir dompte r . Ce ne fut 

qu'à la dernière minute de son existence qu'il s 'avoua vaincu. 

Nous nous inclinons respectueusement et avec u n e infinie com

passion devant une aussi t r is te fin d 'un h o m m e qui semblait 

destiné à un avenir encore long, bril lant et heu reux . 

Nancy, imprimerie Berger-Levrault et C i l i , 
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Recherches sur les laticifères de la fleur des Convol
vulacées, par M . P . G R E L O T 

L a plupart des traités didactiques ne signalent chez les Convol
vulacées qu 'un seul type de laticifères : les laticifères formés de 
files de cellules placées bout à bout , et laissent croire que ces files 
restent toujours indépendantes les unes des autres. Suivant les 
uns , les membranes transverses ne se résorbent jamais ; d'autres 
admet tent la possibilité d'une résorption plus ou moins complète; 
enfin, aucun d 'eux ne parle des laticifères de la fleur. 

Lorsqu 'on parcourt les nombreux travaux exécutés depuis bien

tôt u n siècle sur les laticifères des plantes, on remarque que la 

famille des Convolvulacées a é té un peu délaissée pa r la plupart 

des auteurs qui se sont occupés de cette question. Je n'ai pas l'in

tention, dans cette courte note , de faire une étude historique 

complè t e ; j e me contenterai de citer les travaux qui ont le plus 

contr ibué à nous faire connaître les laticifères chez les Convolvu

lacées. On verra que nos connaissances sur ce sujet présentent 

encore bien des lacunes et que les auteurs ne sont pas toujours 

d 'accord sur bien des points . 

( i ) Communications faites â la Société des, sciences de Nancy les i5 février et 
i5 avril 1902. 
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Dans u n travail publié en i 8 6 3 , A . Vogl (*) é tudie avec soin 

les laticifères dans le rhizome de Convolvulus arvensîs L . P a r ma

cération, il isole des rangées verticales • de cellules laticifères et 

reconnaît que les membranes t ransverses se résorbent plus ou 

moins. II a même figuré (pl . VII , fig. 2 3 ) sur des laticifères isolés 

des bourrelets circulaires provenant de membranes transverses 

à peu près disparues. Mais il s 'égare lorsqu' i l cherche à démontrer , 

confirmant ainsi l 'opinion de Har t ig ( 2 ) , que les laticifères proy 

viennent des tubes criblés. 

En i865 , Trécul (3) reconnaît aussi la formation des tubes lati

cifères par fusion de cellules placées bou t à bou t ; il isole de longs 

fragments de laticifères dans les feuilles de Batatas edulis et fait 

voir que dans QuamocUi globosa, lo r sque le latex est développé 

« les parois transversales des utr icules sont résorbées . Ces utr i -

cules se fusionnent en tubes cont inus qui ne mont ren t ordinaire* 

ment plus de trace de leur origine cellulaire lo rsqu 'on vient à les 

i s o l e r » . 

Plus t a rd , Schmitz (*) conforme l 'opinion de Trécul et de Vogl 

en ce qui concerne la perforation des membranes t ransverses , 

mais , reprenant l 'étude de l 'origine des laticifères, il mon t re qu'ils 

sont complètement indépendants des tubes cr iblés . 

En 1 8 9 2 , Ha l l i e r^ ) publie une longue étude morphologique et 

anatomique pour arriver à une classification naturel le des Con

volvulacées. Il porte spécialement son at tent ion sur les cellules 

sécrétrices isolées dans le parenchyme foliaire, et, le premier , 

nous fournit quelques données sur les laticifères qu 'on rencontre 

dans la fleur (calice, corolle, étamines., carpelles). Toutefois, se 

contente-t-il de signaler la forme générale de ces laticifères sans 

»- (1) A, VOGL , « Beiträge zur Anatomie und Histologie der unterirdischen Theile von 
Convolvulus arveosis L. » (Verhandlungen rfer K. K. zoologischen^botanischen Gesell
schaß in WienK i863, Bd. XIII.) Voir aussi du même auteur : « Beiträge zur Kent-
ÖISS der.Mtlchsaftorgane der Pflanzen. » (Abdruck a. d. Jahrb. fur wiss. Botanik, 
1866.) , • , . 
" (2) HARTIG, « Uèber die Bewegung des Saftes in den Milchsaft fasse. » (Bot. Zeit., 
.1862, St. l3.) '.* -•• ' : , . 

(3) TRÉCUL , «Observations sur les laticifères des Convolvulacées. » (Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, t. LX, p. 8a5.) 

(4) SCHMITZ, « Die Milchsaftgefässe der Convolvulaceep. » (Sitsungsber. der natur. 
Gesellsch. zu Halle, juin 1874. — Just. Jahresb. 1875, p. 4oo.) .. . .. 

(5) HALLIER, « Versuch einer naturlichen Gliederung der Convolvulaceen auf mor
phologischer -und anatomischer1 CMMdlage. » (Englér's Botanische Jahrbücher, 1893-
1893, Bd. XVI, p. 453-5QI.) 
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( 1 ) CZAPEK, « Zur Kentniss der Milchsaftsystems der Convolvulacse. » (Sitzangsber. 
der kais. Akad. der Wissensch. in Wien. Math, naturwiss. Klasse, l8g4, Bd. GUI. 
Abth. I, p, 137.) 

(2) D E BARY, Vergi. Anatomie, p. i58. 

( 3 ) Marcel MIRANDE, « Sur les latieifères et les tubes criblés des Cuscutes monogy-
nées.» » (Journal de botanique* 1898, t. XII, p. 70 et suiv.) 

donner de dimensions ni de figures. Il cite de nombreuses Con

volvulacées qui ne possèdent de cellules latieifères isolées que 

dans les cotylédons, alors qu'il n 'en existe nulle part dans la 

p lante adul te , et termine son travail par une division de la famille 

en genres , basée à la fois sur la morphologie etl 'anatomie ; toujours 

les latieifères y entrent en ligne de compte. 

Deux ans plus tard, C z a p e k Q étudie depuis l 'embryon jusque 

dans la plante adulte le développement des latieifères des Convol

vulacées et leur course dans les divers organes de végétation. 

Ses premières recherches sur des graines mûres lui ont montré 

que les latieifères existent déjà dans l 'embryon mais que le déve

loppement successif offre peu de diversité spécifique. Il conclut 

avec de B a r y ( 2 ) à la non-résorption des membranes transverses 

(exception faite pour le genre.Dichondra) et laisse entièrement de 

côté les latieifères de la fleur. 

Enfin, plus récemment, Marcel Mirande(3) fait une étude ana-

tomique et histologique des latieifères de la tige des Cuscutes mo-

nogynées . Il nous montre que , dans de longs entre-nœuds, les 

latieifères peuvent atteindre jusqu ' à un mètre de long (Cuscuta 

japónica) et possèdent alors de nombreux noyaux fusiformes 

échelonnés à des intervalles assez réguliers et placés généralement 

près de la paroi ; il ne se prononce pas sur la question de savoir 

si les membranes transverses se résorbent ou non, mais il découvre 

sur les membranes latérales des ponctuations très nettes et fait 

voir que la nature chimique de ces membranes varie avec l 'âge. 

Cellulosiques au début , elles tendent à se lignifier dans la suite, 

mais la lignification complète est très rare . 

Les recherches qui font l'objet de la présente note ont trait 

spécialement à la fleur. , 

J e suis heureux de saisir cette occasion pour adresser mes bien 

sincères remerciements à M. le professeur Le Monnier, qui a bien 

voulu met t re à ma disposition l 'herbier de la Faculté des sciences 

de Nancy ; à M. J . Poisson, aide-naturaliste au Muséum, à Paris, 
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(j) T s C H i a c H , Angewandfte-PJlanzenanatomie, Vienne et Leipzig, .1889, p. 472« 

et à M. le D r Spire, médecin des colonies, qui m ' a fait parvenir de 

nombreuses espèces du jardin botanique de Buitenzorg. 

Les laticifères des Convolvulacées peuvent se r amene r à trois 

types différents: 

A. Files de cellules placées bou t à b o u t ; 

B . Cellules isolées; 

- C. Cellules fusionnées en groupe r a m e u x ou non. 

Lorsqu'il ne s'agit que de met t re en évidence les laticifères des 

types A et B dans un organe adul te , u n calice, une corolle, e tc . , 

la technique à suivre est des plus .simples et pe rmet d 'obtenir r a 

pidement des préparations d 'ensemble net tes , t rès suffisantes pour 

étudier par exemple la distr ibution de ces laticifères dans l 'organe 

tout entier. Il suffit de plonger l 'organe à étudier dans l 'hypochlo-

rite de soude et de l'y laisser macérer jusqu 'à décolorat ion com

plète. Le temps nécessaire varie suivant l 'épaisseur des organes 

à étudier. Le contenu cellulaire est d issous et disparaî t presque 

totalement ; le latex résiste mieux et se présente alors sous forme 

d'amas grumeleux ou de gouttelettes ar rondies . Après immersion 

dans l'eau renouvelée deux ou trois fois pour débarrasser l 'objet 

de l 'hypochlorite de soude qui l ' imprégnait , on le por te dans la 

fuchsine ammoniacale pendan t plusieurs heures puis on le lave à 

grande eau pourd issoudre l 'excès de fuchsine ammoniacale . Non 

seulement les vaisseaux l igneux, les membranes des cellules scié-

reuses (lorsqu' i l y en a ) , la cut ine qui recouvre l ' épiderme se co

lorent en rouge plus ou moins foncé, mais les m e m b r a n e s des 

cellules laticifères se colorent aussi en rouge ; elles sont en effet 

subérisées de bonne heure ainsi qu'i l arrive pour la p lupa r t des 

cellules s è c r é t r i c e s Q . La coloration r o u g e des memb ran es r e s 

sort alors net tement sur un fond à p e u près incolore. S i le con

tenu des laticifères a résisté en par t ie à l 'action de l 'hypochlori te 

de soude, ce qui en reste se colore aussi fortement p a r la fuchsine 

ammoniacale et cela ajoute encore à la net te té des prépara t ions 

d'ensemble. Enfin j e me suis assuré que les membranes sont réel

lement subér i sées ; en effet, l ' indol et l 'acide sulfurique d 'une 

par t , la phloroglucine et l 'acide chlorhydrique, d 'aut re par t , ne 

les colorent pas ou ne produisent qu 'une coloration à pe ine sen-



E T D E LA. R É U N I O N B I O L O G I Q U E D E NANCY. Ï l3 

sible, tandis que la teinture d 'orcanette, surtout employée chaud, 

les colore en un beau rouge vif. 

Quant aux laticifères du type G, on verra plus loin que leurs 

membranes restent toujours cellulosiques. Par immersion prolon

gée des organes dans la teinture d'orcanette on arrive assez faci

lement à colorer en rouge le latex et à obtenir encore des prépa

rat ions d 'ensemble où les laticifères sont visibles par transparence. 

A . — F I L E S D E C E L L U L E S P L A C É E S B O U T A B O U T . • 

Exemple : Genres Convolvulus, Pharbitîs, Quamoclît, Ipomea, Jac-
quemontïa, Merremia, Nephrophyllum, Aniseia, Mina, Calonyction, 
Argyreia, etc. 

C a l i c e . 

Si les sépales sont larges à la base, les nombreuses nervures 

secondaires qu 'on y rencontre s'unissent à la nervure médiane 

bien au-dessous du niveau d'insertion apparente j dans le limbe 

sépalaire, elles courent presque parallèlement entre elles. Les files 

de cellules laticifères courent aussi parallèlement aux nervures, 

de la base au sommet du sépale ; si ces files de laticifères sont peu 

nombreuses , on les t rouve accolées le long des nervures ; si les 

sépales sont larges et cha rnus , comme chez certains Ipomea, 

les laticifères se trouvent non seulement tout autour des plus 

grosses nervures (au nombre de 5 à 8), mais aussi entre les ner

vures , dans le parenchyme sépalaire. Le nombre des files qui 

accompagnent les nervures diminue avec la taille de celles-ci, et, 

lorsqu'il ne reste plus qu'une seule file, elle se trouve toujours 

entre la nervure et l 'épidémie inférieur. - , 

Les files de laticifères ne sont pas toujours forcément continues 

de l a base au sommet. On en trouve un bel exemple chez Ipomea 

acuminata (Jig. / ) . Autour de la nervure médiane il existe des files 

qui courent sans interruption de la base au sommet du sépale ; mais, 

en s 'éloignant de la nervure médiane, on voit la longueur des files 

d iminuer sensiblement. Les unes partant du sommet s'arrêtent 

au i / 3 supér ieur ; d'autres commencent à peu près à ce niveau 

pour s 'arrêter au i /3 inférieur, e t c . . Enfin, sur les bords, on re

marque des files discontinues et même des chapelets de cellules 
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sécrétrices isolées l 'une de l 'autre p a r une ou plusieurs cellules 

de parenchyme. 

Si les nervures secondaires s ' insèrent sur la ne rvure médiane 

dans le l imbe sépalaire on voit encore les files de laticifères accom

pagner les nervures, et, au niveau où une nervure B {fig. 2) vient 

s'insérer su r une nervure À, on voit la ou les files de cellules lati

cifères qui accompagnent B venir s 'unir obl iquement avec la ou 

les files de laticifères qui accompagnent A. 

A. Voglf j) avait déjà vu de tels b ranchemen t s dans des rh i 

zomes ; i ls y sont rares , à la véri té , et ne se rencont ren t guère 

qu 'au niveau des nœuds , les files de laticifères res tan t parallèles 

sur toute la longueur de l ' en t re -nœuds . Dans les sépales , au con

traire, ils sont fréquents et existent toutes les fois que les ner

vures secondaires s'unissent à la nervure médiane dans le l imbe. 

On verra p lus loin que ces b ranchement s sont très fréquents aussi 

dans la corolle . 

On peut donc dire d 'une manière générale que la d is t r ibut ion 

Fia. 1. — Schéma d'un sépale étalé montrant 
l e s files de laticifères. 

F I G . 2. — Branchements de laticifères. (Les 
fa isceaux l ibéroligneux ont été représentés 
par des traits pleins.) 

(1) Loc. cit., pl. VIL, fig. 20. 
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F I G . 3. cifères de Fécorce. Gr. = »60 diam. 

• Vus en coupe transversale sur un organe adulte, ils ont une 

forme quadrangulaire ou polygonale, avec des faces souvent 

concaves (fig. 4> «) j les membranes sont toujours très minces, 

por ten t aux angles un léger épaississerneiit longitudinal et sont 

toujours ne t tement , subér i sées . Les;cellules ayoisinantes ne ,pré

sentent r ien de particulier comme forme. Vus en coupe longitu

dinale, les laticifères ont la forme de prismes ; avec un grossisse-

des laticifères des sépales reflète celle des nervures et semble mou* 

lée s u r elle. 

J 'a i employé le mot branchement ; on ne peut dire en effet qu'il 

y a ramification comme pour les laticifères des Euphorbiacées et 

des Apocynées, car il s'agit ici de files de cellules placées bout à 

bout et se différenciant sur place comme l'a très bien montré Cza-

pek dans son étude sur le développement. Il n'y a pas non plus 

accotement, car l 'union se fait obliquement et non latéralement 

sur une certaine longueur (Jig. J ) . Le terme branchement me pa

raît donc le seul qui puisse convenir. 

Quoi qu'il en soit, les laticifères que l'on rencontre non seule

men t dans les sépales mais encore dans toutes les pièces dê la 

fleur rappellent , quant à la forme générale, celle des laticifères 

de la t ige, de la feuille et de la racine. 
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ment suffisant ( i ooo diamètres) , on aperçoit su r les membranes 

latérales de ces prismes de très fines ponc tua t ions circulaires ou 

elliptiques. Les membranes transverses sont le plus souvent per

pendiculaires à l'axe du pr isme, parfois u n peu obl iques et leur 

résorption est plus ou moins avancée suivant l 'âge du laticifère 

é tudié . Au début, on remarque au centre de la m e m b r a n e une 

sorte de déchirure irrégulière comme celle qui serait p rodu i te par 

un corps solide qui aurait passé de force au travers ; j ' a i d'ailleurs 

observé bien des fois des amas mamelonnés , de nature résineuse, 

engagés dans la perforation de la m e m b r a n e t ransverse . Tout au

tour de la perforation centrale on r emarque de pet i ts t rous de 

moins en moins nombreux et de plus en p lus peti ts vers les bords . 

C'est sous cet aspect que les laticifères se p résen ten t le plus 

souvent dans les pièces florales ou dans les t iges j eunes , mais 

dans les tiges âgées ils montrent un état p lus avancé ; au niveau 

des membranes transverses, il ne reste p lus , sur les bo rds du 

laticifère, qu 'une mince collerette ou m ê m e qu 'un léger bourre le t 

marquant la place des membranes disparues . 

La résorpt ion des membranes t ransverses , niée par Czapek, 

doit donc être considérée comme un fait cer tain. 

Quant aux dimensions des cellules laticifères, elles varient non 

seulement d 'une plante à l ' au t re , mais encore, p o u r une même 

espèce, suivant le niveau où on les considère . D 'une manière gé

nérale, elles sont plus larges et plus courtes vers la base , p lus lon

gues et plus étroites vers le sommet . C'est ainsi, p o u r fixer les 

idées, que les laticifères au ron t pa r exemple vers la base une 

moyenne de 45 p. de large sur 5o-6op. de long, tandis que , vers le 

sommet, leur largeur peut descendre à 1 0 p. et leur longueur 

at teindre 2 0 0 p.. 

Enfin, personne jusqu' ici ne s'est avisé de rechercher s'il y a 

continuité entre les laticifères du pédicelle et ceux des différentes 

pièces florales. J 'ai pu constater que les laticifères qu 'on rencont re 

à la base des sépales se poursuivent sur une certaine longueur 

dans le pédicelle. Accolés pour ainsi dire aux nervures sépalaires , 

o n l e s voit s'en éloigner peu à peu , puis , après avoir franchi le 

niveau d'insertion apparente des sépales, se perdre plus ou moins 

loin dans le parenchyme cortical du pédicel le . 
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Corolle. 

Les laticifères de la corolle présentent les mêmes caractères 

que ceux du calice ; d'une manière générale, leur longueur est un 

peu p lus grande que dans les sépales (pour une même espèce) et 

at teint son maximum vers le milieu de la corolle. Exemple : 

Quamoclit coccinea : base i7op./i5p.. 
— milieu 25o[*/36fi. 

Ipomea denticulata : base ioop-/3ou.. 
— milieu 25op./45u.. 

Comme dans les sépales, les latîcifères accompagnent les ner

vures . Prenons comme exemple la corolle de Convoluulas arven-

sis (fig. 5 ) . 

Cinq nervures médianes M courent de la base au sommet, cha

cune étant accompagnée de part et d'autre par une nervure secon-

Vio. 5. — Portion de corolle de Convohnihis arvensis étalée montrant la disposition 
des nervures. — M, nervures médianes ; S, nervures secondaires. 

daire S qui s'unit à elle au niveau ou un peu au-dessous du niveau 

d'insertion de la corolle. Ces deux nervures secondaires limitent 

une languet te triangulaire cinq fois répétée sur l'ensemble de la 

corolle et marquée extérieurement par une coloration rosée. En 

dehors de ces languettes, toutes les nervures que l'on rencontre 

par tent des nervures secondaires ou de leurs ramifications et cou

rent p resque parallèlement entre elles dans l'intervalle compris 
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Fia. 7. — Branche anastomotique reliant deux files parallèles dans une corolle de Ipomea 
denticulata. Gr, = 176 diam. 

plusieurs fois j ' a i remarqué un amas de latex solidifié engagé 

entre les languet tes ; elles se ramifient p e u et se te rminent à une 

faible distance du sommet de la corolle. 

Le système laticifère se moule pour ainsi d i re su r la nervat ion. 

Les files de cellules laticifères sont abondan tes à l ' intérieur des 

languettes (de 7 à 1 0 suivant le n iveau, sur une 

largeur de 7 6 0 pi) où elles cheminent paral lèle

ment aux nervures , les unes al lant sans discon

tinuité de la base au sommet de la corolle, d 'au

tres s 'arrêtant en rou te ; en dehors des languet tes , 

elles sont beaucoup moins abondantes e t tou

jours accolées aux nervures ; on les voit se ter 

miner ne t tement en doigt de gant à une faible 

distance d u sommet et rejoindre vers la base 

une des files qui accompagnent la nervure secon

daire S comme le mon t r e la figure 6. J 'ajoute 

que le plus souvent il existe une perforat ion très, 

nette faisant communiquer le laticifère a avec le 

laticifère b. 

Non seulement les b ranchements sont t rès fré

quents, pu isque toutes les nervures qui courent 

entre les languettes t r iangulaires viennent s 'unir 

aux nervures secondaires gui les l imitent , mais 
F i g . 6. — Schéma re- x . . 

présentant des bran- les anastomoses entre files de laticifères ne sont 
chements de files de T n , i 1 

laticifères dans une P a s rares . La ligure 7 mont re une b ranche anas-
7onspetiosum°mJC~ tomotique reliant deux files paral lèles dans u n e 

corolle de Ipomea denticulata. J ' a i p u constater 
la présence de petites ponctuat ions entre les cellules a et b et d e 
perforations très nettes faisant communiquer c avec a e t c avec b ; 
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dans la perforation, ce qui ne laisse aucun doute sur son exis

tence . De telles anastomoses n 'ont pas encore été signalées, du 

moins à ma connaissance. 

Su r une coupe transversale on voit les laticifères répartis d'ha

b i tude aux environs des nervures et par tout dans le parenchyme 

lorsqu' i ls sont très abondants . Ils se trouvent généralement à 

deux ou trois cellules de distance de l'épiderme supérieur ou de 

l 'épiderme inférieur { J î g . 8). 

Les files de laticifères ne sont pas toujours aussi nombreuses 

que dans l 'exemple cité plus haut , et leur distribution peut même 

varier pour deux espèces d'un même genre. 

E n effet, dans la corolle de Convolvulas saxatilisY&hl., les files 

de laticifères se rencontrent exclusivement dans les languettes 

t r iangulaires ; en dehors de ces languettes il n'en existe pas . 

D e même dans la corolle de Convolvulas cneorum L. on ne trouve 

de files continues que sur les languettes, mais, de plus, entre les 

languet tes , il existe de nombreuses cellules laticifères le plus 

souvent isolées, rarement unies deux à deux et bout à bout. Leurs 

dimensions sont assez considérables puisque beaucoup d'entre 

elles at teignent 5oo à 55op. de long sur 6 0 à 65p. de large. Leurs 

membranes présentent les mêmes caractères que celles des latici

fères en files continues, sauf les perforations ; enfin elles ne sont 

pas localisées le long des nervures mais éparses çà et là dans le 

pa renchyme; elles ressemblent donc en tous points aux laticifères 

du type B que nous étudierons plus loin. 

, Il est un fait sur lequel je dois attirer maintenant l'attention, à 

savoir que les files de cellules laticifères s'arrêtent toujours à une 

certaine distance de la base de la corolle sans pénétrer jamais dans 

lepédicel le . La terminaison se fait nettement, brusquement, tantôt 

très près du niveau d'insertion de la corolle et à quelques cellules 

de distance seulement (Jpomea denticnlata, L Brigsii) ou un peu 

p lus haut (à i5o p.: Merrèmia mamniosa; à 48o p.; Quamoclit 

coccined) ou même à plusieurs millimètres de distance (3 mill. : 

Nephrophgllum abyssinicum, Ipomea carnea, Jacquemonta vio-

laceaj Convolvulus Nil, et 5 mill, : Ipomea acuminatd). 

Les laticifères de la corolle ne communiquent donc pas avec 

ceux qui se trouvent dans le pédicelle, pas plus d'ailleurs qu'avec 

ceux des autres pièces florales. 
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ÉTAMINES. 

Gomme forme et comme dimensions, les laticifères des étamines 

rappellent en tous points ceux que n o u s avons trouvés dans la 

corolle. A la base, c'est-à-dire au niveau o ù les filets se détachent 

de la corolle à laquelle ils sont plus Ou moins soudés , on t rouve 

généralement les laticifères disposés tou t au tour du faisceau sta-

mimal ifig. S) au nombre de 8 à 10 files. P lus hau t (jîgr. g) les la-

F I G . 8. — Schéma représentant la répartition des 
laticifères sur une coupe transversale faite à la 
base de la corolle. — E, faisceaux s taminaux; 
P, faisceaux médians pétalaires. 

F I G . 9. — Schéma représentant la réparti
tion des latïeifères sur u n e coupe trans
versale dans les filets s taminaux. — 0, 
axe de la fleur. 

ticifères n 'existent plus que sur le b o r d externe du faisceau, c'est-

à-dire vis-à-vis du liber et leur nombre est rédui t à 4 ou 5 seule

ment . Parfois quelques files- de cellules laticifères at teignent l a 

base de l 'anthère, mais sans y pénét rer j amais . Le connectif, 

quelque développement qu'il présente , en est toujours d ép o u rv u . 

Vers la partie inférieure des Mets s t amimaux , les files laticifères 

se terminent brusquement dans la corolle. Le faisceau stamimal 

ayant une course rectil igne, les branchements y sont t rès ra res e t 

ne s'observent qu'à la base du filet, à u n niveau où les files sont 

nombreuses (Calonyction speciosuni); j e n 'ai jamais rencont ré 

d'anastomoses entre deux files voisines ; enfin, et j ' i ns i s te su r ce 

point, il arrive très souvent que les étamines soient complètement 

dépourvues de laticifères alors qu'il en existe abondammen t dans 

la corolle. Ex : Convolvulus arvensis, C. iricolor, 67. saxatilis, 
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Quamoclit coccinea, 0. pinnata, Merremia mammosa, Nephro-

phyllam abyssinicum, Anîseia calycina, Mina lobaia, Ipomea 

carnea, I. brasiliensis, 1. Brigsii, e tc . . . . 

On peut donc dire que la présence de laticifères dans les éta-

mines ne constitue pas un caractère fixe pour un genre donné, 

puisque ces laticifères existent dans les étamines de certaines es

pèces et manquent totalement dans celles d'espèces voisines. 

Ovaire. 

L'ovaire est normalement formé de deux feuilles carpellaires 

soudées en un ovaire supère et biloculaire. Une coupe transver

sale dans la région moyenne „ 

d 'un ovaire jeune (pris au mo

ment de l ' an thèse) montre : 

deux cavités situées sur le plan 

floral CE y (fig. IO) et contenant 

chacune 2 graines; ce sont les 

loges ovariennes. Entre ces lo

ges et l 'épiderme, on remarque 

les nervures médianes des car

pelles M; de chaque côté une ner

vure marginale géminée M ' Q 

qui s 'unira vers la base et par 

deux branches divergentes aux 

quat re nervures placentaires Pl . 

Les files de laticifères sont 

localisées à la périphérie, quel

ques-unes immédiatement sous 

l 'épiderme, le plus grand nombre à deux ou trois cellules de 

distance. Il n 'en existe jamais dans les cloisons pas plus que dans 

le parenchyme qui occupe l'axe du fruit et qui provient de la con-

crescence des bords placentaires. 

D 'une manière générale, les cellules laticifères sont larges et 

courtes à la base de l 'ovaire, p lus allongées et plus grêles vers le 

sommet . Les files sont parfois extrêmement nombreuses et sépa-

FIG. io . — Schéma d'une coupe transversale à 
la base d'un ovaire très jeune, —M, faisceaux 
médians carpellaires; M', nervures margi
nales géminées; PI, faisceaux placentaires; 
S, disque; XY, plan floral. 

( i ) Voir mes Recherches sur le système libèroligneux floral des Gamopétales bi-
carpellèes, Thèse, Paris, 1898, p. 35 à 3g. 
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rées l'une de l 'autre par u n ou deux rangs de cellules seulement 

(Quamoclit coccinea, Merremia mammosa, Convolvulus Nil, etc.). 

Dans ce cas il y a souvent accolement latéral sur une certaine 

longueur avec des ponctuat ions faisant communiquer lès cellules 

d'une file avec celles de la file voisine (fig- n); les branchements 

ne sont mêmes pas rares (Ipomea carnea, I. acuminata, 1. Brigsii, 

etc.) . Tantôt quelques files cont inuent leur course dans le style 

(Convolvulus tricolor, C. arvensis, C. cneorum, Ipomea denticu-

lata, Merremia mammosa, etc.) et peuvent même at te indre la hase 

F I G . I L —Coupe tangentielle dans un carpelle 
jeune de QUAMOCLIT COCCINEA montrant des 
files de laticifères accolées sur une certaine 
longueur. Gr. == 176 diam. 

FIG. 12. — Schéma représentant une coupe sa
gittale dans une fleur jeune; les files de lati
cifères sont indiquées par un irait pointillé. 
•—S,sépales; P , pétales; S, disque; au cen
tre, les deux loges ovariennes, en noir. 

du stigmate où elles s 'arrêtent b rusquement (Quamoclit coccinea) ; 

ailleurs elles se terminent toutes en doigt de gant au sommet des 

carpelles sans passer dans le style (Pharbitispurpurea, Quamoclit 

pinnata, Ipomea acuminata, I.brasiliensis, Jacquemontiaviolacea, 

Calonyction speciosum, e tc . ) . Enfin, comme on l 'a vu plus h a u t 

pour la corolle, les files s 'arrêtent toujours à une certaine distance 

de la base de l'ovaire sans pénétrer dans le pédicelle ou c o m m u 

niquer avec celles des autres cycles floraux (FIG. 12). 

Entre l 'ovaire et la corolle il existe un disque charnu (S, fig. 10 

et 12) plus ou moins développé, t rès r iche en faisceaux libéroli-

gneùx ramifiés dans toutes les directions et issus des faisceaux 

médians carpellaires M et des faisceaux placentaires P l . Son paren

chyme renferme très souvent d e très nombreuses mâcles d 'oxalate 

de chaux, mais jamais je n 'y a i constaté la présence de laticifères. 
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B . — C E L L U L E S I S O L É E S . 

Hallier ( : ) a cité un certain nombre d'espèces possédant dans 

leurs pièces florales des cellules sécrétrices isolées ; ces espèces 

appar t iennent aux genres suivants : (dans le calice) Argyreia, 

Maripa, Neuropellis, > Preuostea, Breweria, Bonamia ; (dans la 

corolle) Lysiostyles, Hildebrandtia, Seddera, Preuostea, Rapona, 

Porana ; (dans les carpelles) Neuropellis, Maripa, Trichantha. 

Enfin, il donne une liste de plantes où il a constaté l'absence to

tale de laticifères non seulement dans la fleur mais dans tous les 

organes de la plante, sauf les cotylédons : Maripa longifolia, Di-

cranostyles densa, Neuropellis ouata, Evohulus niueus, Porana 

paniculata, P. grandijlora, Argyreia rubicunda, Seddera oxy-

carpa. 

J 'ajouterai à cette liste : Seddera uirgata et Euolviilus eapensis 

où j e n 'ai pu découvrir de laticifères dans la fleur, la feuille et la 

tige (je n 'ai pu me procurer ni racines, ni graines) . 

Dans un exemple cité plus haut (corolle de Convolvulus cneoruni) 

on a déjà vu de ces cellules isolées à côté d'autres cellules latici

fères disposées en files continues ; dans les exemples qui vont 

suivre on ne rencontrera plus que de telles cellules. Leurs dimen

sions peuvent varier considérablement d'une espèce à une autre 

ou même d'un cycle à un autre cycle floral, dans la même fleur, 

mais toujours elles conservent les mêmes caractères généraux : 

dans des organes adultes, c'est-à-dire pris au moment de l'anthèse,. 

leurs membranes sont minces et toujours subérisées, sans ponc

tuations ou perforations ; elles sont toujours isolées et affectent la 

forme de fuseaux plus ou moins allongés ou de cylindres arrondis 

aux deux extrémités, droits ou légèrement courbés ; leur orienta

tion est toujours la même, c'est-à-dire que l'axe du fuseau ou du 

cylindre est toujours parallèle aux nervures médianes. Enfin elles 

sont éparses dans le parenchyme sans être localisées le long des 

nervures comme dans le type A. 

(i) hoc. cit. 
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Calice. 

En colorant un sépale en masse, comme il a été expliqué au 

début de cette note {fig. i3), on aperçoit facilement les cellules 

sécrétrices colorées en rouge ; elles sont répar t ies à peu près 

uniformément de la base a u sommet ; dimensions : 

65-24ou. de long; 
i8-45 [x de large. 

rence les laticifères isolés . 
(Les nombreux poils étalés FIG. i/j. — Conpe transversale dans un sépale de Eoolvnlus frankenoides 
qui recouvrent cette face montrant 2 laticifères L, 2 poils glanduleux G, 2 poils en navette P et un 
n'ont pas été représentés.) petit faisceau l ibérol igneux F . Les poi ls en navette qui n e sont pas figu-
Gr. = 18 diam. rés en entier atteignent 2 mil l im. de long. Gr. = 45o diam. 

Chez deux autres espèces j ' a i noté les d imensions suivantes : 

Evolvuîus heterophyllus : longueur 75-25op.; 
— largeur 18-36 p>; 

E. frankenoïdes : longueur 62-185 p.; 
largeur g-15 p.. 

Sur une coupe transversale o n t rouve les laticifères localisés 

presque tous sous l 'épîderme inférieur immédiatement en contact 

avec lui, parfois cependant séparés de lui pa r u n e ou au plus 

deux assises de cellules (Jig~. ifî)-
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F i a . 10. — Portion étalée de corolle de Porana volubilis montrant par transparence les, latici
fères isolés. Les filets des éiamines E ont été sectionnés à la base. Gr. == 8 diam. 

On y trouve, éparses entre les nervures, plongées au milieu du 

parenchyme et à peu près à égale distance des deux épidermes, 

de t rès nombreuses cellules sécrétrices isolées ; les unes sont 

presque sphériques avec un diamètre allant de 1 8 à a5 p., les autres 

sont cylindriques ou fusiformes et allongées dans le sens de la 

coro l le ; leur largeur varie de 1 8 à 25 p. et leur longueur peut 

atteindre 60 p.. Elles sont réparties d'une manière à peu près égale 

sur toute la surface de la corolle et sans relations apparentes avec 

les nervures, comme cela a déjà été observé plus haut pour le ca-

BüLLBTIN DES SÉANCES. — № 3. 9 

J 'a i rencontré de semblables laticifères isolés dans le calice de 

Porana volubilis, Wilsonia. humilis, Evolviilus alsinoïdes, M. ele-

gans, E. nummularius. 

Coro l l e . 

Les laticifères isolés sont beaucoup moins fréquents dans la co

rolle que dans le calice. C'est ainsi qu'il n'en existe pas dans les 

corolles de Evolvulus linifolius, E. frankenoïdes, E. alsinoïdes, 

E. heterophyllus, E. elegans,&\oTs que toutes ces espèces, comme 

on vient de le voir, en possèdent dans le calice. 

P renons comme exemple la corolle de Porana volubilis (fig.i5). 
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lice. Dans la région moyenne de la corolle j ' e n ai compté g7 dans 

un cercle de i M M , 8 7 5 de d iamètre . 

Chez Wilsonia humilis et Cressa cretica les cellules laticifères 

sont beaucoup moins nombreuses que dans l 'exemple précédent 

et sont localisées vers le sommet des lobes . Chez Cressa cretica 

en particulier je n 'en ai t rouvé que six dans la région supérieure 

d 'un lobe ; leurs dimensions moyennes sont de 1 2 5 p. de long sur 

3 5 p. de l a rge ; l 'une d'elles at teignait 2 4 0 p. de longueur . 

Ètamînes. 

• Parmi toutes les espèces citées plus hau t et se ra t tachant au 

type B, je n'ai constaté la présence de cellules laticifères isolées 

dans le filet staminal que chez Porana volubilis ; ces cellules offrent 

les mêmes caractères que celles qu 'on rencontre dans la corolle 

et dans le calice ; il en existe jusqu ' à 7 5 0 p. de la base de l 'anthère . 

Carpelles. 

La présence de cellules laticifères isolées est assez rare dans les 

carpelles, et lorsqu'il en existe, elles y sont en très petit nombre , 

éparses vers le sommet et p résen tan t les mêmes caractères que ci-

dessus (Evolvulus elegans. Wilsonia humilis). 

C.—-CELLULES FUSIONNÉES EN GROUPES RAMEUX OU NON. 

Les cellules laticifères fusionnées en groupes r ameux ou non 

Ont été déjà étudiées, mais très superficiellement, pa r Rallier, puis , 

plus tard, et avec plus de soin, par Czapek dans le genre Dichon-

c / raqueWarming , dans son Handbuchdersystemat.Botan., donne 

comme étant dépourvu de laticifères. Elles diffèrent totalement , 

comme on va le voir, des cellules laticifères fusionnées avec des 

truction complète des membranes t ransverses observées pa r T ré -

cul et pa r Vogl (*) dans les organes souterrains de plusieurs 

Convolvulacées. 

Dans la tige, ces groupes de laticifères sont généralement p e u 

( ï ) Loc. cil. 



ET D E LA. RÉUNION BIOLOGIQUE D E NANCY. I 2 7 ; 

Calice» 

E n colorant en masse par la teinture 

d 'orcanet te , comme il a été expliqué plus 

h a u t , on obtient de très belles prépara

t ions d 'ensemble sur lesquelles on peut 

voir, pa r t ransparence, les groupes de Iati

cifères avec une grande netteté. Vus de face 

(jîgr. 16), ces groupes offrent les formes les 

plus variées ; très souvent, ils sont four

chus aux deux extrémités et les anasto

moses entre groupes voisins sont t rès fré

quentes , de sorte que, souvent, plusieurs 

groupes rameux forment un véritable ré

seau ; il semblerait que ces groupes pous

sent à leur guise des diverticules qui s'in

s inuent entre les cellules du parenchyme ; 

leur développement serait à coup sûr très 

intéressant à étudier. 

FIG. ifi. — Laticifères en grou
pes rameux, avec anastomo
ses dans le calice de Falkia 
repens. Gr. = 6o dianu 

ramifiés mais plutôt fusiformes ou cylindriques ; dans une tige 

très j eune on peut encore retrouver leurs membranes transverses, 

mais plus tard elles se détruisent totalement et il devient impos

sible de reconnaître la place qu'elles occupaient, ainsi que Czapek 

l 'avait déjà très bien remarqué. 

C'est dans les feuilles et surtout dans les fleurs qu'on rencontre 

des groupes de Iaticifères fusionnés e t rameux extrêmement nets ; 

ces Iaticifères ont une section généralement circulaire ; leurs 

membranes sont bien plus épaisses que celles des cellules avoisi-

nantes et portent de fines ponctuations ; enfin, elles restent cellu

losiques alors que les membranes des Iaticifères des types A et B 

sont subérisées de bonne heure. Quant aux débris des membranes 

transverses, lorsqu'il en subsiste, ils sont toujours très difficiles à 

voir . 

Ces groupes de cellules fusionnées sont parfois plongés au mi

lieu du mésophylle mais plus souvent ils sont en contact direct 

avec l 'épiderme de la face ventrale ou de la face dorsale ; ils sont 

répar t i s d 'une façon à peu près égaie sur tout le limbe foliaire et 

ne para issent avoir aucune relation avec les nervures. 
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La longueur de ces groupes de laticifères fusionnés est très 

va r i ab le ; j ' e n ai mesuré depuis 4° u , j u s q u ' à i m m , 1 / 2 de l o n g ; 

leur largeur varie entre 3o et 35 pu Enfin ils sont répar t i s d 'une 

façon à peu près égale sur toute la surface des sépales . 

Mêmes observations en ce qui concerne le calice de Dichondra 

ehUensiSj D. sericea et D. repens. 

• 1 Corolle. 

* 

' . Les exemples sont les mêmes que pour le calice, sauf Dichondra 

sericea dont la corolle ne cont ient pas de laticifères. 

Une coupe transversale dans la région inférieure d 'une corolle 

de Falkia repens (fig. /7) nous montre tous les groupes de latici-

FIG. 17. — Coupe transversale clans une corolle de Falkia repens montrant u n laticifere 
sous la face dorsale et un poil en navette . Gr. ̂  45o dîam. 

fères localisés sous la face dorsale, en contact direct avec l 'épi-

derme inférieur. " 

Vus de face, sur une corolle étalée, ils offrent les mêmes ca

ractères que dans les sépales, mais, au lieu d'être répar t i s d 'une 

façon à peu près égalé sur toute la surface de la corolle, ils sont 

localisés à la base et aux environs des nervures médianes . 

Ètamines. 

. On en trouve rarement dans les è t amines ; chez Dichondra 

pepenSy par. 'exemple, ils sont presque fusiformes et rappel lent 

ceux que Fon rencontre dans la t ige . 
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Carpelles. 

Les groupes de laticifères sont localisés à la base des carpelles ; 

ils sont rameux mais de forme plus ramassée dans leur ensemble; 

parfois, il en existe aussi à la base du style (Falkia repens, Di-

chondra repens, D. chUensis). 

R É S U M É , 

Les observations précédentes peuvent se résumer ainsi : 

i° On peu t ramener la forme des laticifères chez les Convolvu

lacées à trois types : 

A . Files de cellules placées bout à bout , 

B . Cellules isolées, 

C. Cellules fusionnées en groupes rameux ou non ; 

2 ° La perforation des membranes transverses des laticifères 

( type A) est certaine, au moins pour les organes adultes ; 

3° Les branchements de files de laticifères sont assez fréquents, 

sur tou t dans la corolle ; 

4° Les anastomoses entre files voisines (type A), surtout dans 

la corolle et les carpelles, ou entre groupes voisins (type C) sont 

aussi fréquentes ; 

5° Les laticifères des sépales (types A et G) sont en continua

tion directe avec ceux de la t i g e ; ceux de la corolle s'arrêtent 

toujours brusquement à la base sans passer jamais dans le pédi-

celle ; il en es t de même pour ceux des carpelles ; mais ces derniers 

se continuent souvent dans le style. Il n'en existe jamais dans les 

cloisons de l 'ovaire, pas plus que dans le disque ; 

6° Enfin, les laticifères de la fleur, quel que soit le type auquel 

ils se ra t tachent , ne peuvent fournir de caractère anatomique 

cons tant pour les espèces d'un même genre, puisque certaines 

espèces n 'en contiennent pas dans un ou plusieurs cycles floraux 

alors que des espèces voisines en sont abondamment pourvues 

dans tous les cycles. 
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Séance du 2 juin 1902. 

Les rafales de montagnes, par C . M I L L O T . 

Au sujet de la façon dont se comporte le vent lorsqu' i l franchit 

les deux versants d 'une chaîne de montagnes , on t rouve énoncées 

dans les traités de météorologie les deux lois suivantes : 

i° Une masse d'air qui s 'élève se t rouve soumise à u n e moindre 

pression, elle se dilate et pa r conséquent se refroidit, une partie 

de la chaleur qu'elle possédait é tant dépensée dans le travail 

• d 'écartement des molécules. Le refroidissement progressif de l'air 

provoque d 'abord la condensation de la vapeur sous forme de 

brouillard ou de nuage, puis la chute de l 'eau en excès sous forme 

de pluie ou de neige. 

2 ° En descendant la seconde p e n t e , l 'air se t rouve soumis à u n e 

•plus forte pression, il se contracte en r approchan t ses molécules , 

mais , dans ce cas , le travail de compression est fait p a r la masse 

gazeuse ambiante , de sor te que la chaleur qui , auparavan t , avait 

servi à la dilatation, devient utilisable pour échauffer l 'air et en 

élève en effet progressivement la t empéra tu re . Celui-ci s 'éloigne 

donc de plus en plus de la sa turat ion, il va se desséchant et ne 

laisse plus tomber de pluie sur le deuxième versant . 

Ces deux lois invoquées a ju s t e t i t re pour l 'explication du fœhn , 

ce sirocco de la Suisse, qui souffle dans des condi t ions a tmosphé

riques et topographiques t rès spéciales , ne peuvent s 'appl iquer 

à tous les cas ; c'est ce que je me p ropose de montrer dans cette 

courte no te . 

Le premier énoncé, relatif à l 'ascension de l 'air contre le p r e 

mier versant , est toujours exact et conforme à l 'observation de 

chaque jour . Les données pluviométr iques ont même p e r m i s de le 

compléter par ce qu'on pourra i t appeler la loi de ls'incidence, 

c'est-à-dire de l 'angle sous lequel u n vent humide aborde l a pente 

qu'il doit gravir. L'inclinaison de cet te dernière influe en effet sur 

la façon plus ou moins b rusque dont se produi t la condensa t ion : 

en arrivant dans des couches de moindre densité, une masse d'air 

obligée de s'élever rapidement éprouve une véri table dé ten te , 

dans ce cas le refroidissement est p lus b rusque et c 'est sur u n e 

surface p lus restreinte que l'air humide verse son eau en excès. 
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Si, au contraire, l'air gravit une longue pente de faible inclinaison 

la décompression ne se fait que peu à peu et la même quantité 

d 'eau se réparti t sur une plus grande surface. 

On ne peut en dire autant de la seconde loi. Son texte laisse le 

lecteur sous l ' impression que l'air, arrivé au sommet d'une arête 

montagneuse , descend toujours et d'une façon continue le long 

du deuxième versant, qu'il se réchauffe fatalement et par consé

quen t se dessèche. 

Or, comment l'air raréfié des hauteurs pourrait-il vaincre l ' iner

tie de l'air plus dense qui stagne à la base et à l 'abri de la mon

tagne , arriver à le refouler ou à pénétrer dans sa masse pour enfin 

lui communiquer son mouvement ? 

P o u r résoudre cette difficulté, j ' a i fait appel à mes souvenirs 

mari t imes, voici ce qu'ils m'ont inspiré. 

Qu'observe-t-on quand on longe à la voile, par un vent de 

t e r r e , une côte élevée ou quand on est à l'ancre près d'elle ? Deux 

cas se présentent, bien connus des marins : 

i ° Si la côte élevée est entièrement et densément boisée, le 

calme règne à son pied et ce n 'est qu 'à une assez grande distance 

en mer que l'on retrouve le vent de terre. Un navire faisant route 

à la voile doit, par conséquent, éviter cette large bande de calme 

et passer très au loin. Si l'on est à l 'ancre, au contraire, la sécu

rité du navire et la facilité de ses communications avec le rivage 

seront complètes tant que régnera le vent de terre. Donc l 'air en 

mouvement qui franchit une arête montagneuse ne redescend pas 

le long d'un versant boisé. Ainsi s'explique l'effet protecteur des 

forêts contre certains vents . 

Non seulement l èven t continue d 'abord son chemin horizonta

lement et ne descend ensuite que peu à peu de façon à n'être senti 

de nouveau qu'assez loin du pied de la montagne, mais si sa vitesse 

est suffisante pour entraîner par frottement la couche aérienne 

immédiatement sous-jacente, l'air inférieur, obéissant à l'aspira

t ion ainsi /produite, gravit le revers de la montagne et marche 

ainsi en sens inverse du courant supérieur. De sorte que, sous le 

vent d 'une côte élevée et boisée, un navire peut même trouver de 

la br ise de mer. 

2 ° Si la côte élevée est dépourvue de végétation forestière, sur

tout si elle montre par tout la roche nue, on éprouve encore du 

calme auprès d'elle, mais interrompu à intervalles rapprochés par 
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des rafales plus ou moins violentes, d ' au tan t p lus dangereuses 

qu'outre leur force et leur brusquer ie , elles ont une direction 

plongeante. Sous le vent d 'une telle côte, un navire est exposé à 

subir des avaries majeures dans la voi lure déployée imprudem

ment lors d 'un instant d 'accalmie. 

Voilà p o u r q u o i il vaut mieux passer au vent d 'une île mon-

tueuse et ar ide, comme Sainte-Hélène, par exemple ; là du moins 

la brise est régulière. C'est également la fréquence de terribles 

rafales de montagnes, al ternant avec des accalmies pendan t les

quelles ïe navire est le jouet des couran ts , qui r end si pénible et 

périlleuse pour les voiliers la traversée du détroit de Magellan. 

Même à l 'ancre, les bât iments ont à souffrir des rafales de mon

tagnes qui peuvent les met t re en péril , ou au moins les forcer à 

dérader. A Gibraltar, quand le vent souffle fort de l 'Est , il n 'est 

pas prudent d'aller mouiller sous le mont lu i -même, pour tan t 

assez élevé, mais dépourvu de végé t a t i on : loin de s'y trouver à 

l 'abri, on y recevrait des bouffées assez fortes pour casser les 

chaînes; aussi préfère-t-on aller j e te r l 'ancre plus loin, devant une 

langue de terre basse, mais où la brise est régul ière . 

Les Anglais donnent à ces rafales de montagnes le nom de 

wiliwauffs \wily, malicieux, traî tre ; wauff (écossais), t a p e ] . 

Fait impor tant : quoiqu'elles soient descendantes , je n 'y ai 

jamais constaté d 'augmentat ion notable de t empéra tu re ou de 

sécheresse, comme le voudrai t la seconde des proposi t ions dis

cutées ici. 

Quelle est donc la cause de ces rafales ? 

Pour descendre de la montagne , ai-je dit , l 'air raréfié des hau

teurs doit vaincre l'inertie de l 'air p lus dense qui s tagne à la base 

et à l 'abri de la montagne . Il ne peut le faire que par à-coups, cha

que fois que, renforcé de l 'apport qui lui arrive sans cesse, il de

vient, grâce à cette accumulation, p lus puissant que l 'obstacle à 

vaincre. Obéissant alors à la poussée des masses gazeuses qui se 

succèdent sans relâche au sommet, l 'air se précipite en bas de l a 

montagne comme une avalanche aér ienne. Le calme renaî t ensuite 

au pied de la montagne abrité du vent , jusqu 'à ce qu 'une nou

velle accumulation d'air soit devenue suffisante p o u r donne r lieu 

à une nouvelle descente, et ainsi de sui te . 

La rafale de montagne étant le résul tat d 'une dé ten te , l 'air ne 

peut y posséder une tempéra ture élevée. C'est p rès du sommet , à 

file:///wily


ET DE LA RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY. l33 

la par t ie supérieure du second versant, là où se fait l 'augmenta

tion de pression qui précède la rafale, que l'on constaterait sans 

doute la chaleur mentionnée dans la seconde loi, et la tempéra

ture doit y varier beaucoup : augmentant progressivement pen

dant que l'air s 'accumule, pour diminuer brusquement quand se 

produi t la rafale. 

La nature en offre aux navigateurs une preuve bien-frappante : 

Quand on est en rade du Cap de Bonne-Espérance, on voit se 

dresser , en arrière de la ville, la célèbre montagne de la Table, si 

remarquable par l 'horizontalité parfaite de son large sommet 

tabulaire, qui lui a valu son nom. Si un fort vent de Sud-Est vient 

à souffler, venant de l 'intérieur, la Table met sa nappe : on appelle 

ainsi une couche horizontale, peu épaisse et continue cle nuages 

denses et blancs, reposant sur le plateau du sommet et cachant 

le profil de la Table sous un bourrelet de ouate, dans lequel on 

dist ingue très net tement un mouvement de descente incessant 

mais irrégulier. Il se forme, çà et là, en différents points du bour

relet , comme des t rouées, des lacunes, des interruptions ou échan-

crures qui laissent voir la roche sombre sous-jacente ; mais peu 

d ' ins tants après , le voile cotonneux se referme tout à coup et 

projet te aussitôt vers le bas , comme des fusées, des franges, éga

lement de très courte durée . Celles-ci se dissolvent à leur tour 

et le bourrelet reprend son aspect régulier ; mais d'autres trouées 

ne t a rden t pas à se reformer, annonçant de nouvelles poussées 

nuageuses vers le bas, et ainsi de suite. 

Les trouées temporaires produites par la disparition de la 

vapeur ne sont-elles pas l'indice de réchauffement de l'air, con

séquence de son accumulat ion; et les franges, également de 

courte durée , qui leur succèdent, ne sont-elles pas la manifesta

tion des rafales descendantes, se produisant par détente, accom

pagnées par conséquent d'un refroidissement qui rend de nouveau 

la vapeur visible ? Ces rafales se font d'ailleurs sentir jusque dans 

la r ade et en chassent parfois les navires, contraints de prendre le 

large malgré eux. 

Quoi qu'il en soit, si les rafales de montagnes exposent les 

navires à des avaries majeures ou même les mettent en danger de 

chavirer, elles ont parfois sauvé des voiliers imprudemment 

engagés dans la bande de calme qui s'étend sous le vent d'une 

ter re . La houle les poussant peu à peu à la côte, ils y eussent 



134 BULLETIN DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES 

été jetés, si une rafale oppor tune n 'é ta i t venue leur pe rmet t r e 

de s'éloigner. Le 2 ju in 1 8 7 5 , j ' a i de cet te façon évité u n naufrage 

sur la côte sud-est de l'île Heard , du groupe Mac-Donald, situé 

dans l 'océan Antarctique, p a r 53° l a t . S . , à 3oo mil les environ 

dans le sud-est de la terre de Kerguelen. 

Discussion. 

M. B O P P E fait remarquer que l 'aspiration de l 'air de bas en 

haut sur le revers d 'une montagne boisée expliquerai t pourquoi , 

à la suite des tempêtes, les forestiers t rouvent f réquemment sur le 

second versant les arbres renversés , couchés à te r re la cime tour

née vers l 'amont et les racines vers l 'aval, comme ils se présentent 

naturellement sur le premier versant . 

M. H E N R Y objecte que cependant , pour avoir été amené à for

muler la seconde loi, on a dû consta ter , au moins dans certains 

cas, la descente du vent le long de la seconde pen te . 

M. M I L L O T répond qu 'en effet, c'est l ' é tude du fœhn, faite sur 

place, en Suisse, qui a conduit à la découver te et à l 'explication 

du réchauffement et de la dessiccation de l 'air, explication pour 

laquelle on a fait très heureusement appel à la théorie mécan ique 

de la chaleur ; mais des auteurs ont laissé entendre , sans le dire 

posit ivement, il est vrai, que tous les vents qui franchissaient 

une arête montagneuse se comportaient ainsi sur le second ver

sant. C'est sur cette erreur possible que M. Millot à cru b o n 

d'appeler l 'attention. Il ne veut p a s reprodui re ici la théorie 

complète du fœhn donnée d'ailleurs dans tous les t rai tés de m é 

téorologie, il se contentera de rappeler que ce vent ne s 'observe 

avec ses caractères si accusés de chaleur et de sécheresse que 

quand la pression barométr ique est t rès différente de pa r t e t d 'au

tre d'une chaîne de montagnes non boisées . Dans ce cas, l'air se 

rendant des hautes vers les basses pressions, après avoir gravi le 

premier versant , ne trouve pas en effet pour contrarier sa descente 

le long de la seconde pente , l 'obstacle des arbres ni celui d 'un 

air plus dense, puisque la pression est faible au pied de la mon

tagne. Il peut donc dévaler su r le revers d 'une façon suffisam

ment continue et devenir ainsi d ' au tan t plus chaud et p lus sec 

qu'il sera refroidi davantage et, pa r conséquent, mieux dépouillé 

de son humidi té en gravissant le p remier versant. Or les ne iges , 



ET DE LA RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY. l35 

les névés , les glaciers de la Suisse, par leur grande altitude, leur 

basse température et leur surface unie, réunissent les conditions 

topographiques les plus favorables à la production du fœhn, c'est-

à-dire d 'un air sec devenant rapidement chaud en dévalant du 

s o m m e t vers la vallée ou la plaine, quand d'autre part la situation 

a tmosphér ique mentionnée plus haut se trouve réalisée. 



BATRACIENS ET POISSONS 

D U 

B A S S I N D E L A M O S E L L E S U P É R I E U R E 

P a r M . D E D R O T J I N D E B O T J V I L L E 

G A R D E G É N É R A L A T T A C H É A L A S T A T I O N D ' E X P É R I E N C E S E T R E C H E R C H E S 

D E L ' É C O L E N A T I O N A L E D E S E A U X E T F O R Ê T S 

Depuis l 'époque où Godron publ ia i t , dans les Mémoires de 

l'Académie de Stanislas, le catalogue des an imaux sauvages de la 

Lorraine (*), c'est-à-dire depuis quarante ans, bien des progrès 

ont eu lieu dans le domaine des sciences naturel les . De p lus , 

pendant cet espace de t e m p s , sous l 'influence de causes mul t i 

ples, et en particulier du développement de la civilisation, la faune 

d'un pays peut se trouver modifiée. Il serait donc nécessaire , à 

l 'heure présente , de procéder à un au t re inventaire des espèces 

animales du pays, inventaire dressé d 'après les méthodes de clas

sification aujourd 'hui en usage . 

Il y aurait grand intérêt à refaire ainsi à neuf, e t su r de nou

velles bases, le vaste monumen t scientifique d u à Godron, mais 

une zoologie exacte et complète de la Lorra ine , r épondan t aux 

exigences actuelles, est un travail au-dessus des forces d 'un seul . 

Il exigerait la collaboration active d 'un g rand n o m b r e de pe r 

sonnes, adonnées chacune spécialement à l 'é tude d 'une par t ie du 

règne an imal , et ayant exploré consciencieusement la rég ion . 

C'est dire qu'i l est peu problable qu 'on vienne à l ' en t reprendre . 

( i ) Zoologie de la Lorraine ou Catalogue des animaux sauvages observés jus
qu'ici dans celte ancienne province, par D. A. Godron. — Nancy, V° Raybois. i8G3. 
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À son défaut, il convient tout au moins de reviser, à mesure 

que le besoin s'en fait sentir , les parties de l'ouvrage ancien 

qui paraissent ou doivent ne plus être au courant. Toutes n'ont 

pas pareillement vieilli, car, tandis que certains groupes zoolo

giques sont peu sujets à varier comme composition ou impor

tance, d 'autres peuvent changer notablement en quelques années, 

par accroissement, diminution ou même disparition de certains 

types. 

P a r m i les derniers se trouvent ceux appartenant à la faune 

aqua t ique . Tout concourt à y amener des modifications profondes 

et r ap ides . Beaucoup d'espèces, recherchées pour les qualités de 

leur chair , sont l'objet d'une pêche active, et, comme le gibier, 

reculent pour cette cause devant la civilisation. Les cours d'eau 

sont ensuite aménagés de multiples façons pour les besoins de 

l 'homme, certaines portions sont régularisées et canalisées, des 

bar rages établis sur de nombreux points fournissent aux usines 

la force motrice, des saignées pratiquées pour les besoins de l'ir

rigation diminuent le débi t . Enfin, la composition même de l'eau 

est profondément altérée, car c'est aux rivières que vont tous les 

déchets de fabrication, tous les résidus des villes, et rien ne peut 

influer plus sur leur population qu'un changement notable dans 

le milieu où elle vit. 

Depuis quarante ans, en Lorraine, les progrès de l'industrie, 

de l 'agriculture et du commerce ont été tels, le réseau fluvial a 

été mis à contribution de tant de manières, que l'inventaire dont 

il est parlé plus haut s'impose tout particulièrement pour les 

espèces aquatiques, et, parmi celles-ci, pour les Batraciens et les 

Poissons dont beaucoup sont l'objet d'une pêche suivie, souvent 

même abusive. 

P o u r procéder ainsi à une sorte de recensement des animaux 

appar tenant à ces deux classes zoologiques, le mieux était de 

s 'adresser au personnel chargé de la surveillance de la pêche, qui, 

par ses fonctions, se trouve parfaitement en mesure de fournir les 

renseignements désirables ou de les obtenir des riverains des 

cours d 'eau. MM. Lamblé et de Gail, conservateurs des Eaux et 

Forêts , M. Thoux, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ont 

bien voulu, en i g o i , autoriser les agents et gardes placés sous 

leurs ordres à répondre à cette enquête, qui a porté sur tout le 

bassin de la Moselle supérieure, en désignant ainsi la partie de 
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( i ) Le bassin de la Moselle supérieure s'étend sur une surface de 762 5oo hectares 
comprenant la plus grande partie des départements de la Meurthe-et-Moselle et des 
Vosges, une petite portion de celui de la Meuse et quelques parcelles de l'Alsace-Lor-
raine. Les principaux tributaires de la Moselle dans cette partie de son cours sont : la 
Mosclotte, la Vologne, le Madon, la Meurthe et le Rupt de Mad. 

cette rivière située actuel lement en terr i toi re français, c 'est-à-dire 

en amont d 'Ara a v i l i e ^ ) . 

La nomenclature qui a été dressée dans ces conditions est donc 

destinée à donner un état des Batraciens e t Poissons existant pré

sentement en Lorraine, avec indication pour chaque espèce de 

son abondance plus ou moins g rande et désignat ion soit des 

limites de son aire, soit des points o ù sa présence a été s ignalée. 

Tel est le b u t de ce petit t ravail . Il est malheureusement certain 

que ce but ne sera pas atteint comme il serait désirable , car, mal

gré tout le soin apporté à contrôler les rense ignements fournis, 

des erreurs ont dû subsister, des omissions être commises . P o u r 

certaines espèces voisines, confondues par le publ ic sous la même 

dénomination vulgaire, les indications données manquen t forcé

ment de précision. Quoi qu'il en soit, si cette ébauche pouvai t tout 

au moins, en éveillant la cri t ique, en p rovoquan t des addi t ions et 

rectifications, amener à élucider certains points et cont r ibuer pour 

si peu que ce soit à la connaissance plus parfaite de la faune lor

raine, ce serait déjà là un résul ta t b ien au-dessus de . son mér i te . 
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BATRACIENS. 

O R D R E D È S A N O U R E S ( J ) . 

SOUS-ORDRE DES PHANÉROGLOSSES. 

Tribu des Arcifères. 

FAMILLE DES DISCOGLOSSIDES. 

- Bombinator pachypus (Fitzinger i838), Bufo bombinus (3) 

(Daudin i8o3). — Crapaud pluvial. 

Commun partout. Dans les marais au printemps. 
Frai : mai-juin. 

Alytes obstetricans (Laurenti 1768). — Crapaud accoucheur. 

Région de la plaine. Très rare. Nancy, Pont-à-Mousson. 
Frai : mai-juin. 

FAMILLE DES PELOBATIDES. 

Pelodytes punctatus (f) (Fitzinger i838). — Grenouille ponctuée. 

Dans les Vosges. Commun, 
Frai : mars-avril, 

Pelôbates fuscus (3 ) {Laurenti 1768). — Crapaud brun. 

Dans les Vosges. Rare. 
Frai : avril. 

FAMILLE DES BUFONIDES, 

Bufo vulgaris (Laurenti 1768). — Crapaud commun. 

Commun partout. Lieux obscurs, trous, caves. 
Frai : avril. 

(1 ) La classification adoptée est celle de l'ouvrage de M. G. A. Boulenger. F. R. S., 
The Tailless Batrachians of Europe. — London. Printed for the Ray Society. 1897-1898. 

(2) Les noms en italique sont ceux figurant dans la Zoologie de la Lorraine de 
D. A. Godron, et qui ne sont plus adoptés dans les classifications modernes. 

(3) Espèces non mentionnées dans l'ouvrage de Godron, et signalées dans l'ouvrage 
publié par M. L. Louis, Le département des Vosges. — Épinal, E. Busy. 1887. — La 
Zoologie (tome III) est due à MM. E. Berher, D. Pierrat, Mougel, Lomont, etc. 
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Bufo calamita (Laurenti 1 7 6 8 ) . — Crapaud des joncs. 
Peu commun^). Jardins, fossés des roules, etc. 
Frai : mai-juin. 

FAMILLE DES HYLIDES. 

Hyla arbórea (Linné 1 7 6 6 ) . Hyla viridis (Laurenti 1 7 6 8 ) . — 
Raine verte. Rainette. 

Rare. Haies et buissons, lieux humides. Champigneulles. 
Frai : avril-mai. 

Tribu des Firmisterniens, 

FAMILLE DES RANIDES. 

Rana esculenta (Linné 1 7 6 6 ) . — Grenouille verte. 

Eaux tranquilles, mortes des rivières. Se trouve partout et paraît surtout 
abondante sur les terrains gréseux et argileux. Devient souvent assez rare dans 
lé voisinage des centres importants où il en est fait une pêche trop suivie. 

Frai : mai-juin. 

Baña temporaria (Linné 1 7 6 6 ) . — Grenouille rousse. 
Commune partout. Prairies, lieux frais. 
Frai : mars-avril. , -

O R D R E D E S U R O D E L E S 

FAMILLE DES SALAMANDRIDES. 

Sous-famille des Salamandriens. 

Salamandra maculosa (Laurenti 1 7 6 8 ) . — Salamandre commune . 
Bois ombragés et frais. Peu commune. Champigneulles, Pompey, Luné-

ville, Pierre-Percée, Remîremont. 
Ponte : généralement au printemps. . . . 

Triton cristatus (Laurenti 1 7 6 8 ) . — Triton a crête. 
Commun partout. Mares et ruisseaux. 
Ponte : avril-mai. 

Triton alpestris (Laurenti 1768) : Triton cinçtus (Laireille 1800). 
— Triton des Alpes ; triton ceinturé. ' . 

Commun partout. Eaux dormantes. 
Ponte : avril. 

(1) Le Crapaud des joncs est cité comme commun partout dans la Zoologie de 
Godron. Il paraît devenu rare, au moins aux environs de Nancy, si tant est qu'il s'y 
rencontre aujourd'hui. 

(2) La classification est celle adoptée par le D* W . Wolterstoff dans sa Revision des 
espèces de triions du genre Euproctus.FevàRe des jeunes naturalistes, n°* 3Ô2-363. — 
Rennesj Oberthur. 1900. 
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POISSONS C> 

S o u s - c l a s s e d e s H y o b r a n c h e s . 

DIVISION DES ACÉRATOBRANCHES. 

Section des Téléostéens. 

O R D R E D E S O H O B I G - N A T H E S . 

SOUS-ORDRE DES ACANTHOPTÉRYGIENS. 

Tribu des Acanthoptérygiens thoraciques. 

FAMILLE DES TRIGLIDES. 

Sous-famille des Cottiniens, 

Gottus gobio (Linné 1766 ) . — Chabot de rivière. — Bavard; ba
veux; cabot; têtard. 

Dans toutes les eaux courantes, mais surtout dans les ruisseaux clairs à 
fond de sable ou de gravier de la région montagneuse. N'est jamais très abon
dant. 

Frai ( a) : mai-juin. 

La classification adoptée est celle du D r E. Moreau dans son Manuel d'Ichthyologie 
française. — Paris, G. Masson. 189a. 

(2) L'indication des époques de frai est empruntée à la brochure de M. L. Briquel ; 
Époque de ponte des poissons de Meurthe-et-Moselle. — Nancy, G. Crépin-Leblond. 
1881. — L'époque indiquée est celle de la ponte moyenne et normale. 

BULLETIN DBS SÉANOKS. — № 3. 10 

T r i t o n v u l g a r i s (Linné 1766) . Triton punctatus (Latreille 1800). 
— Triton commun; triton ponctué. 

Commun partout. Eaux tranquilles, même saumâtres. 
Ponte : avril-mai. 

Triton palmatus (Schneider 1799 ) . — Triton palmé. 

Région de la plaine. Eaux stagnantes. Commun. 
Ponte : avril-mai. 
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(1) La Perche est un des poissons chantés par Ausone, dans son idylle sur la Moselle : 

Nec te delicias mensarum, Perça, silebo, 
Amnigenos inter pisces dignande marinis... 

Toutes les espèces dont il est'question dans ce poème seront signalées; il peut être en 
effet intéressant de connaître celles qui peuplaient la Moselle au moment où il fut com
posé, c'est-à-dire vers 368 après J.-C. 

(2) Le nom de Hurlin est particulier à la petite perche des lacs des Vosges. E . Blan
chard, dans son ouvrage : Les poissons des eaux douces de la France — Paris, J.-B. 
Baillière, 1866 — en a fait une variété. Les caractères la distinguant du type seraient—outre 
sa petite taille, 18-20 centimètres au plus — une forme plus allongée, un museau plus 
aminci, des fossettes sous-orbitaires plus prononcées, la présence de petites écailles sur 
toute la joue, des dents plus serrées, plus nombreuses, plus petites sur les bords du pré
opercule ; — mais les deux premiers seuls sont réellement appréciables ou particuliers à 
la perche des Vosges. 

(3) Cette diminution est due à une pêche abusive, au moyen du poisson d'étain et 
d'amorces métalliques, et en employant, pour escher les hameçons, la larve de l'éphé
mère, Ephemera vulgata (£.),• dite petite bête de Toul, dont la perche est extrêmement 
friande. 

F A M I L L E D E S P E R C I D E S . 

Sous-famille des Perciniens. 

Perca fluviatilis (*) (Belon i553). — P e r c h e de rivière. — Heur-

lin, ou hiirlin( 2) (Gérardmer). 

Lacs, étangs et rivières. — Moselle en aval de Remiremont, — Durbion, 
•— Avière, — Madon, — Ingressin, — Terrouin, — Meurthe après Saint-Dié, 
•—Vezouse, — Mortagne au-dessous de Rambervillers, — Sanon, — R u p t de 
Mad. — N'est généralement pas très abondante, — commune aux environs 
de Mirecourt, Gerbéviller et Lunévilîe, — en diminution et même en voie de 
disparition dans l'arrondissement de Toul(3). •— Forme la majeure partie du 
peuplement des lacs des Vosges.. 

Frai: mars-avril-mai. 

Acerina cernua {Linné 1 7 6 6 ) . Acerina vulgaris (Cuvier et Va

lenciennes 1828) . — Grémille commune. — Grémie; grémeuille; gou

jon perche; perche goujonnière. 

Rivières importantes de la région de la plaine, —• Madon, — Meurthe, — 
Mortagne, — dans la traversée des marnes irisées. — N'est généralement pas 
abondante, — commune dans la Moselle aux environs de Toul, et surtout entre 
cette ville et l'embouchure du Terrouin. 

Frai : mars-avril. 

Tribu, des Àcanthoptérygiens abdominaux. 

F A M I L L E D E S G A S T E R O S T É I D E S . 

Gasterosteus aculeatus (Linné 1 7 6 6 ) var. leiurus (Cuvier et Va

lenciennes 1828) . — Epinoche aiguillonnée a queue nue. —Epinglet ; 

épinguet ; pinguet ; piquot ; savetier. 

Se rencontré dans toutes les eaux même saumâtres. — Commune dans les 
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mares et ruisseaux de la région de la plaine. Mares salées de Laneuveville, 
Einville et Dombasle^). 

Frai : juin. 

Gasterostea ptmgitia (Moreau 1881). Gasterosteus pungîtius 
(Linné 1 7 6 6 ) . —Épinochet te piquante. 

La présence de cette espèce dans les eaux du bassin de la Moselle supérieure 
est très douteuse. — Le Beaulong, affluent du Madon ? 

Frai : juin. 

SOUS-ORDRE DES MALACOPTÉRYGIENS 

Tribu des Malacoptérygiens subbrachieiis. 

FAMILLE DES GADIDES. 

Sous-famille des Lotiniens. 

L o t a v u l g a r i s (f) (Cuvier et Valenciennes 1828). — Lote commune. 

Eaux profondes. — Lacs de Gérardmer et Longemer. — Moselle à partir 
de Remiremont. •— Meurthe en aval de Raon-l'Etape. — Rare ou peu com
mune. • 

Frai : décembre-janvier-février. 

Tribu des Malacoptérygiens abdominaux. 

FAMILLE DES CYPEINIDES. 

Sous-famille des Cypriniens. 

Cyprinus carpio (Linné 1766) . — Carpe commune (3). 

Poisson introduit depuis deux siècles et demi dans les étangs, dont il cons
titue actuellement la grande majorité du peuplement. A passé de ces étangs 
dans quelques rivières. Aujourd'hui, à la suite de déversements de jeunes 
sujets effectués en de nombreux endroits pendant ces dernières années, on 
trouve la carpe dans les cours d'eau suivants : — Moselle, à partir de la limite 
du département des Vosges ; — Euron ; — Madon ; — Meurthe, aux environs de 
Saint-Dié, de Baccarat, et au-dessous de Lunéville; — Fave, vers le confluent; 
— Vezouse et Verdurette ; — Mortagne depuis son entrée en Meurthe-et-Mo
selle ; — Sanon ; — Rupt de Mad. — Elle n'est encore abondante nulle part, 

( 1 ) L'Épinoche vit et se reproduit dans les eaux saumâtres où elle subit deux modifi-
ca'ions : accroissement de la taille (la longueur du corps atteint 7 et même 8 centi
mètres) et augmentation du nombre des plaques écailleuses des- flancs, dont on compte 
jusqu'à dix. Voir Ii. Florentin, Étude sur la faune des mares salées de Lorraine. — 
Paris, Masson et CX 1899. 

( a ) Mentionnée dans la Moselle d'Ausone, sous le nom de Mustella. 
Quœque per Illyricum, per stagna binominis Istri 
Spumarum indïcii caperis, Mustella, natantum 
In nostrum subrecta fretum, ne lata Mosellaï 
Flurnîna tam celebrî defraudarentur alumno. 

( 3 ) Les petites Carpes d'un été, servant à l'empoissonnement des étangs, portent le 
nom de feuille ou de roselage. 
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(1) La Carpe ne se reproduit pas dans les eaux, trop froides, des rivières de Lorraine. 
Elle ne s'y maintiendra donc qu'autant qu'on procédera, comme dans les étangs, à des 
empoissonnements réguliers. 

(а) Le lac de la Maix est à 663 mètres d'altitude. Là Carpe y a été introduite il y a 
longtemps et s'y maintient, mais n'y prospère pas. Les sujets qu'on y capture sont re
marquables par leur maigreur. 

(3) A la suite de déversements de jeunes sujets. 
(4) Voir J. Holandre. — Notice sur plusieurs espèces non décrites de poissons du 

genre Cyprin observées dans le département de Meurthe-et-Moselle. — Bulletin de la 
Société d'histoire naturelle de Metz. — Metz, Ch. Dosquet, 1837. 

(5) Ce qui a été dit pour la Carpe dans la note (1) ci-dessus s'applique également au 
Carassin. 

(б) Mentionné dans la, Moselle d'Ausone. 

Tuque per obliqui fauces vexate Saravi 
Çjuum defluxisti famœ majoris in amnem 
Liberior laxos exerces, Barbe, iialatus. 

( 7 ) Ce nom est surtout donné aux jeunes sujets. . . 

•auf aux environs de Nancy et de Toul où les empoissonnements ont été par
ticulièrement importants et répétés (*). — Existe enfin au lac de la Maix( 2). 

Frai : mai-juin. 

La Carpe à miroir — Cyprinus specttlaris (Lacépède 1793) — se 
rencontre avec le type dans quelques étangs, et dans la Meurthe à Nancy (3). 

Là Carpe de Kollar — C y p r i n u s K o l l a r i i (Cuvier et Valencîennes 
1828)— Carrache ou Carrouche b lanche— a été pêchée autrefois dans la 
Moselle (4). Il est possible qu'on l'y retrouve surtout si, comme l'admettent 
la plupart des auteurs, ce n'est qu'un hybride de la carpe et du carassin. 

Carassius vulgaris (Nilsson i855). Cyprinus carassius (Linné 
1766). •— Carassin commun. — Carousche; carrache; carreau. 

Importé de-Pologne par le roi Stanislas. — N'existait, jusqu'à une époque 
récente, que dans quelques étangs, surtout aux environs de Lunéville. Depuis 
cinq à sis ans, des déversements d'alevins ont été effectués sur différents points 
du département de Meurthe-et-Moselle, et le carassin se pêche aujourd'hui dans : 
— l'Euron ; — la Meurthe entre Baccarat et le confluent en Moselle ; — le 
cours inférieur de la Vezouse; — la Verdurette ; — la Mortagne, après sa 
sortie des Vosges ; — le Sanon (S). 

Frai : juin. 

Le Carassin gihèle — Carassius gibelio (Heckel et Kner 1808) — qui, 
pour beaucoup d'auteurs, n'est qu'une simple variété du carassin commun, est 
très rare. A été trouvé près de Lunéville. 

Carassius auratus (Linné 1766). — Carassin doré. — Poisson 
rouge. 

Introduit de Chine il y a deux siècles et acclimaté dans les eaux stagnantes. 
Bassins des parterres, pièces d'eau des parcs. 

Frai : juin. 

Barbus îluviatilis( 6) (Agassiz i834). — Barbeau commun; bar
bi l lon^). 

Rivières importantes : — Moselle en aval de Remiremont ; — cours infé-
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(1 ) C'est la maladie caractérisée par des abcès et due à la présence de psorospermies. 
Elle paraît avoir fait son apparition, vers Flavigny, il y a une vingtaine d'années et sé
vit depuis, presque annuellement, avec plus ou moins d'intensité. 

(2) D'après les vers du poème d'Ausone qui lui sont consacrés, la Tanche ne paraît 
pas avoir été estimée au iv e siècle. 

Quis non et virides, vulgi solatia, Tincas 
Norit ? 

(3 ) Introduite il y a un certain nombre d'années dans les lacs des Vosges et en par
ticulier dans celui de Longemer, la Tanche a prospéré et s'y est maintenue jusque vers 
1880. Elle a alors disparu à la suite de plusieurs étés froids où le frai n'a pu avoir lieu 
dans de bonnes conditions. 

( 4 ) Les déversements ont été faits, en quelques endroits, en employant des alevins de 
Tanche verte, qu'on a fait venir d'assez loin. Or, cette Tanche ne se distingue par aucun 
caractère spécifique de la Tanche ordinaire, comme l'a montré M. Belloc dans une com
munication faite au Congrès des Sociétés savantes, à Nancy, en 1901. 

(5 ) Mentionné dans la Moselle d'Ausone : 
Tu guoque tlumineas inter memorande cohortes 
Gobio, non major geminis sine pollice palmis. 

rieur du Durbion et de l'Avière ; — Madon; — Brénon au-dessous de VézeKse ; 
— Meurthe à partir de Saint-Léonard; — cours inférieur de la Fave et de la 
Plaine ; — Vezouse après son confluent avec la Verdurette ; — Rupt de Mad 
depuis Thiaucourt. — Est généralement commun sauf dans : — le Durbion,— 
la Fave, — la Verdurette —- et le Rupt de Mad. — A diminué sensiblement : 
— dans la Moselle en amont de Pont-Saint-Vincent, à la suite d'une mala
die (*) ; — et aussi dans la Meurthe entre Raon-l'Etape et Saint-Clément. 

Frai : mai-juin. 

Tinca vulgaris( a) (Cuvier et Valencîennes 1828). —Tanche vul
gaire. 

Eaux tranquilles à fond vaseux. Se plaît surtout dans les étangs, mais on la 
rencontre aussi dans les grandes rivières (3) : — Moselle après Remiremonl ; —-
Madon ; — Meurthe depuis Raon-l'Etape ; — cours inférieur de la Vezouse et 
Verdurette ; — Mortagne depuis sa sortie du département des Vosges; — 
Sanon; —Rupt de Mad. —N'est un peu commune que dans les deux premiers 
de ces cours d'eau, sa présence dans les autres ne paraît d'ailleurs due qu'aux 
déversements de jeunes sujets qui y ont été faits depuis quatre ou cinq ans (4). 

Frai : juin. 

G o b i o f l u v i a t i l i s (5) (Belon i553). — Goujon de rivière. 

Commun et même très commun dans tous les cours d'eau et ruisseaux, sauf 
dans la région montagneuse granitique où il paraît manquer. — En diminu
tion sur certains points : — Moselle vers Flavigny et entre Liverdun et Frouard; 
— Illon ; — Meurthe de Raon-l'Etape à Saint-Clément ; — Mortagne en aval 
de Gerbéviller; — et, ce semble, à la suite d'une maladie qui l'a éprouvé dans 
ces dernières années. 

Frai : avril-mai-juin. 

Sous-famille des Leuciscimens. 

Rhodeus amarus (Agassiz i834). —Bouvière arrière. — Bourgui
gnonne; carpe de tailleur; patèze; péteuse. 

Peu commune. Eaux à courant lent. — Moselle ; — Meurthe à Nancy ; — 
Rupt de Mad ; — canal de la Marne au Rhin. •— Abondante là où on la trouve. 

Frai : avril-mai. 
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Phoxinus laevis (Agassiz i834). Leueîscus Phoxinus (Cuvier et 
Valenciennes 1828) . — Vairon commun. — Gravier; graviere; grévère. 

Commun partout dans les rivières et surtout les ruisseaux, où il pullule, 
sauf dans la partie du bassin située au nord d'une ligne allant de Pont-Saint-
Vincent à Saint-Nicolas-du-Port où il est rare et manque même souvent. 

Frai : mai-juin. 

Abramis brama (Agassis i834). Abramis communis (Cuvier et 
Valenciennes 1 8 2 8 ) . — B r è m e commune; haute brème. 

Rivières importantes, région de la plaine : — Moselle au-dessous de Char
mes ; — Madon depuis Mirecourt ; — Meurthe à partir de Raon-l'Etape ; — 
Vezouse en aval du confluent avec la Verdurette; •— Sanon. —• Assez com
mune en général. — Abondante : — dans la Moselle entre Toul et Frouard ; 
— dans la Meurthe à Nancy (*). — Paraît diminuer dans la Moselle près de 
Flavigny. — Se trouve enfin dans quelques étangs. 

Frai : avril-mai. 

" La Brème de Géhin, — Abramis Gehini (Blanchard 1866), — est une 
variété spéciale à la Moselle et qui paraît devoir se rencontrer aux environs 
de Pont-à-Mousson ( 2). 

La Brème de Buggenhagen, — Abramis Buggenhagii (Agassis i834), 
— qui est très probablement un hybride du Gardon commun et de la Brème 
commune, peut se rencontrer dans les cours d'eau du bassin de la Moselle 
supérieure. Elle a été trouvée autrefois dans la Moselle, à Metz. Dans tous les 
cas, c'est .un poisson très rare. 

Abramis bjosrkna (Blanchard 1866) . Abramis blicca (Cuvier 
et Valenciennes 1828). — Brème bordel ière; petite brème. 

Même répartition que la Brème commune (3). • 
Frai : avril-mai. 

La Brême-rosse, —• Abramis abramo-rutilus (Blanchard 1866), — 
capturée pour la première fois dans la Moselle à Metz, en 1836 (4), peut se 
rencontrer dans le bassin supérieur de cette rivière, surtout si, comme l'ad
mettent la plupart des auteurs, c'est un métis de la Brème bordelière et du 
Gardon ou du Rotengle. Si elle s'y trouve, elle est au moins extrêmement rare. 

Alburnus lucidus(s) (Heckel et Kner i858). Leuciscus albur-
nus (Cuvier et Valenciennes 1828) . — A b l e t t e commune. 

Très commune dans toutes les rivières et ruisseaux, sauf dans la région 
montagneuse proprement dite. — Paraît manquer dans : la Moselle avant 

(1) Des déversements de jeunes sujets ont eu lieu, en 1900, dans le voisinage de cette 
ville. 

(2) Blanchard a établi cette variété d'après des spécimens péchés près de Metz. 
(3) Les renseignements fournis sur la Brème par le personnel de surveillance de la 

pèche ne font pas la distinction des deux espèces. Il n'a donc pas été possible de recon
naître si toutes deux ont bien exactement la même aire d'habitation. 

( 4 ) Voir J. Holandre, Loc. cit. 
(5) Du temps d'Ausone, comme aujourd'hui, la pêche de l'Ablette était le passe-temps 

de la jeunesse : 
Quis non et virîdes, vnlgi solatia, Tincas 
Norit, et Alburnos, praedam, puerilibus hamis ? 
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Remiremont ; — la Moselotte; — la Vologne ; — la Meurthe en amont de Saint-
Léonard ; — la partie supérieure du cours de la Fave ; —• le Rabodeau; — la 
Plaine. 

Frai : avril-mai. 

L'Ablette hachette, — Alburnus dolabratus (Siebold i883), Leuciscus 
dola.bra.tus (Cuvier et Valenciennes 1828), — qu'on considère comme ré
sultat du croisement de l'Ablette commune avec la Vandoise, le Chevaine ou 
le Rotengle, a été capturée quelquefois dans la Moselle, mais très rarement^}. 

Alburnus bipunctatus (Heckel et Kner i858). Leuciscus Bald-
neri (Cuvier et Valenciennes 1828) . —Ablette spirlin.—Mésaigneou 
méscine. 

Cette espèce paraît peu répandue ( 2 ) . — Moselle et Meurthe, dans la partie 
inférieure de leur cours. 

Frai : mai-juin. 

Scardinius erythrophtalmus (Bonaparte 1846). Leuciscus 
erythrophtalmus (Cuvier et Valenciennes 1828). — Rotengle com
mun. — Gardon rouge; poulanche; rosse; rousse; salogne; salougne; 
sologne. 

Cette espèce a approximativement la même distribution que la suivante (3), 
avec laquelle elle est le plus souvent confondue sous la dénomination vulgaire 
de Rosse ou Rousse. Elle paraît cependant moins commune et se plaît plus par
ticulièrement dans les eaux calmes de la région de la plaine. 

Frai : avril-mai. 

Leuciscus rutilus (Cuvier et Valenciennes 1828). — Gardon com
mun. — Gardon blanc; rosse; rousse. 

Abonde dans tous les cours d'eau de la région de la plaine à partir de la 
limite entre le grés bigarré et le mu-schelkalk. Se trouve aussi dans la région 
des Vosges, mais seulement dans les rivières importantes : — Moselle après 
Remiremont ; — cours inférieur de la Moselotte ; — Meurthe en aval de Saint-
Léonard; — Plaine, sur quelques kilomètres dans le voisinage de l'embou
chure. —• Paraît en diminution : — dans la Moselle vers Flavigny ; — la Meurthe 
entre Raon-l'Etape et Baccarat ; — en augmentation dans cette dernière ri
vière vers le confluent du Rabodeau. — Le Gardon commun est enfin élevé 
dans quelques étangs. 

Frai : avril-mai. 

Squaliua cephalus(4) (Siebold i863). Leuciscus dobula (Cuvier 

( 1 ) Voir J. Holandre, loc. cit. 
(2) On peut répéter pour l'Ablette ce qui a été dit pour la Brème dans la note 3 de la 

page précédente. Les indications relatives à l'Ablette spirlin n'ont pu par suite être très 
précises. 

(3) Voir à la page précédente la note (3). Ce qui a été dit pour les renseignements 
fournis sur la Brème (commune ou bordelière) s'applique à ceux relatifs au Gardon 
(blanc ou rouge). 

( 4 ) C'est par le Chevaine qu'Ausone commence rémunération des poissons de la Mo
selle : 

Simameus herbosas Capito interlucet arenas 
Viscere prcetenero fartim congestus aristis. 

http://dola.bra.tus
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(1) D'où il passe dans la Jamagne. 
(2) Ausone consacre un vers à.la Loche : 

Et nullo spinae nociturus acumine Redo. -
Ce vers ferait-il allusion à l'épine dont est armée la Loche de rivière qui sait fort bien 

s'en servir pour sa défense, et dont est dépourvue la Loche franche ? Cette dernière étant 
assez estimée, tandis que l'autre ne l'est pas, il serait très naturel que le poète, qui n'a 
parlé que des espèces comestibles, ait indiqué ce caractère distinctif. 

et Valenciennes 1828) . — Chevaine commune. — Blanc; houxet; che-
vannë; meunier; vilain. 

Tous les cours d'eau sauf ceux de la région des hautes Vosges, où on la 
trouve pourtant, dans : — la Moselle en aval de Rupt ; — la Moselotte au-des
sous de l'embouchure de la Cleurie ; — la Vologne à partir de sa jonction 
avec le Neuné;— cette dernière rivière depuis La Houssière ; •— la Meurthe 
après Saint-Léonard; — la Fave en aval de Colroy-la-Grande. — Généralement 
commun, ce poisson abonde dans : — la Moselle au-dessous de Charmes ; — 
la Meurthe à partir de Lunéville ; — la Mortagne depuis sa sortie du dépar

tement des Vosges ; — le Sanon. — Il existe aussi dans les lacs de Gérard-
mer (*) et Longemer. 

Frai : mai-juin. 

Squalius leuciscus (Heckelet Kner i858). Leuciscus vulgaris 
(Cuuier et Valenciennes 1828), — Chevaine vandoise. — Gravelet. 

Distribution très analogue à celle du Gardon commun. Cours d'eau un peu 
importants de la région de la plaine depuis la limite entre le grès bigarré et le 
muschelkalk. Se rencontre en outre dans : — la Moselle en aval de Remire-
mont; — la Meurthe au-dessous de Raon-1'Étape. — Généralement commune. 
— Abondante dans : — la Moselle de Toul à l'embouchure de l'Ingressin et 
après Marbache; — la Meurthe vers Baccarat; — la Mortagne de Rambervil-
lers à sa sortie du département des Vosges. — Assez rare ou en diminution 
dans : — la Moselle de Charmes à Pont-Saint-Vincent ; — la Meurthe d'Aze-
railles à Saint-Nicolas-du-Port ; — la Mortagne dans le dernier tiers de son 
cours ; — le Rupt de Mad. 

Sous-famille des Chondrostominiens, 

Chondrostoma nasus (Agassiz i83g). — Chondrostome nase. — 
Aucon ; chiffe ; chiffle ; chiffre ; hotu ; nase. 

Cours d'eau importants de la région de la plaine, à partir de la limite du 
muschelkalk et du grès bigarré : — Moselle ; — Madon ; — Brénon ; — Meur
the où il remonte jusqu'à Raon-l'Étape ; •— Vezouse; — Mortagne; — Sa
non; — Rupt de Mad au-dessous de Thiaucourt. —• Commun et même très 
commun dans toutes les rivières qui viennent d'être citées, y prospère et y 
prend une place de plus en plus prépondérante. 

Frai : mars-avril. 

FAMILLE DES COBITIDES. 

Cobitis barbatula (2) (Linné 1766). — Loche franche. —.Chat 
d'eau; chatte; hallatte; lotte; moutelle; moutoile. 

Commune dans les rivières et surtout dans les" ruisseaux, sauf sur les ter-
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(1 ) Le Brochet, d'après Ausone, n'était pas en honneur au iv 4 siècle parmi les gour
mets. 

Lucius obscuras ulvo cœnoque lacunas 
Obsidet : hic nullos mensarum leclus ad usus 
Fervet fumosis olido nidore popinis. 

(2) Les Brochetofls mis dans les étangs lors de l'empoisonnement sont appelés aiguil
lons, lancerons ou lançons. 

(3 ) Les Brochets du Madon, du Terrouin, de l'Esse et de la partie supérieure du Rupt 
de Mad proviennent des étangs situés dans le bassin de ces cours d'eau. 

(4 ) Ausone fait assez longuement l'éloge du Saumon, apprécié autrefois comme au
jourd'hui ; 

Nec te puniceo rutilantem viscère, Salmo, 
Transierim, lato cujus vaga verbera caudœ 
Gurgite de medio summas refenmtur in undas 
Occultus placido quum proditur aequore1 pulsus. 
Tu loricalo squamosus pectore, frontem 
Lubricus, et dubiae facturas fercula ceenœ. 
Tempora longarum l'ers incorrupta morarum 
Prœsignis macuHs capitis, cui prodiga nutat 
Alvus, optimatoque fluens abdomine venter. 

rains du muschelkalk et du keuper où elle paraît rare. Se trouve aussi dans 
les étangs. 

Frai : avril-mai. 

Cobitis taenia (Linné 1766) . Cobitis spilura (Carlier I 8 3 I ) . — 

Loche de rivière. — Moutelle; moutoile. 
Rare. — Moselle au-dessous de Toul ; — Meurthe en aval de Lunéville. 
Frai : avril-mai. 

Cobitis fossilis (Linné 1766) . — Loche d'étang. 
Extrêmement rare. — Moselle à Toul, Pont-à-Mousson ; — Meurthe à Saint-

Nicolas-du-Port ; — Canal de la Marne au Rhin, à Nancy. 
Frai : avril-mai. 

FAMILLE DES ESOCIDES. 

E s o x l u c i u s (*) (Linné). — Brochet commun ( 2 ) . 

Eaux tranquilles, étangs, lacs des Vosges (celui de Longemer en particu
lier) et rivières importantes. Très différemment abondant d'un point à l'autre: 
— Moselle, assez commun de Remiremont à Chàtel, commun même auprès 
de cette dernière ville, puis rare et en voie de diminution jusqu'à l'embou
chure du Madon ; redevient ensuite commun, et même très commun à partir 
de Toul; — Madon(3), rare, paraît manquer à partir de l'entrée de cette ri
vière dans le département de Meurthe-et-Moselle; — Terrouin(3), assez com
mun ; — Meurthe, assez commun depuis le confluent avec le Rabodeau jusqu'à 
Baccarat, puis commun et même très abondant dans les parties réservées 
pour la reproduction du poisson situées en amont de Lunéville; — cours in
férieur de la Plaine, assez commun; — Vezouse et ses affluents(3), rare dans 
la moitié supérieure du bassin, puis commun et enfin abondant vers Lunéville ; 
—• Mortagne, en aval de Rambervillers, rare et en voie de disparition; — Sa-
non, commun; — Esse(3j, assez commun; — Rupt de Mad (î), généralement 
commun, très commun et en augmentation vers l'embouchure de la Madine 
et au-dessous de celle du Soiron. 

Frai : mars-avril. 

FAMILLE DES SALMONIDES, 

Salmo salar(V) (Linné 1766 ) . Salmo salmo (Caviar et Vaîen-
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(1) Le Salmo hamatus est le Bécard, saumon mâle dont l'extrémité antérieure de la 
mandibule est recourbée en crochet. Cette modification se produit au moment du frai et 
persiste ensuite plus ou moins. 

(2) Le Salmo renatus, René ou Renay, se distingue par une tache noire placée 
sous les ouïes. (Serait-ce à cette tache que fait allusion Ausone... Tu... prsesignis ma-
culis capitisi — voir note 1 ci-dessus.) La flatterie lui imposa le nom de René, parce 
que ce duc, dans un voyage qu'il fit à Remiremont, trouva ce poisson fort de sou goût. 
— Richard, Une cité lorraine au moyen âge. Annuaire des Vosges, 1847. —' D'après 
Buc'hoz — Aldrooandus Lotharingie ou Catalogue des Animaux gui habitent la Lor
raine et les Trois-Éuêchës. — Paris, Fétil, 1771, — le René était une espèce de Truite 
saumonée qu'on péchait dans un ruisseau des environs d'Epinal. 

(3) Le Saumon était autrefois si commun dans la Moselle que les pêcheurs en payaient 
la dîme. Quand Pierre de Brixey fonda, en 1188, la collégiale de Liverdun, il donna aux 
chanoines la dhne des saumons qu'on prenait dans la Moselle, soit avec filets, soit avec 
barrages. (Dom Calmet, Histoire de Lorraine, tome IL) Il y a quarante ans, au mo
ment de la publication de la Zoologie- de la Lorraine de Godron, il était devenu rare. 

(4) Ausone donne à la Truite le nom de Salar, réservé aujourd'hui au Saumon, mais 
sa description ne permet pas de faire de confusion entre ces deux espèces : 

Purpureisque Salar steUatus tergora guttis. 
Cuvier et Valenciennes avaient repris cette appellation et donné à la Truite le nom de 

Salar Ausonii. 

tiennes 1828). Salmo hamatus (*) (Cuvier et Valenciennes 1828) . 

Salmo renatus (2) (Lacépède 1 7 9 3 ) . — Saumon commun. — Re-
nay; rené. 

Il n'est pas absolument impossible que le Saumon, qui venait autrefois frayer 
dans les ruisseaux des Vosges (3), puisse se pêcher parfois encore dans le bassin 
de la Moselle supérieure. Tous les barrages importants sont munis d'échelles, 
et se trouvent de plus désaiguillés en partie à l'époque de la remonte. Il est 
malheureusement plus que probable que cette espèce a complètement cessé 
de fréquenter les eaux lorraines, et que, quand on signale de loin en loin le 
passage ou la capture d'un Saumon, il s'agit d'un autre poisson, et presque 
sûrement d'une Truite saumonée. 

Un déversement d'alevins de cette espèce a eu lieu en mai 1902 dans la 
Moselle, au confluent avec la Vologne, et un autre en juin près de Toul. 

Frai : novembre-décembre. 

Salmo irideus (Gùnther i85g). — Truite arc-en-ciel. 
Cette espèce, originaire du nord-ouest de la Californie, a fait l'objet, à une 

époque toute récente, d'un certain nombre de tentatives d'acclimatation dans 
les eaux lorraines. Il est encore impossible de se prononcer sur le résultat, 
mais quelques sujets ont été repêchés dans la Moselle, à Toul, et dans la 
Meurthe, à Lunéville. 

Frai : mars-avril. 

TRVLTTA.ÎA.RIO(4) (S iebold i863). Salmo fario (Linné 1 7 6 6 ) . —Truite 
commune. 

Eaux claires des lacs, rivières et ruisseaux des Vosges granitiques et gré
seuses où elle est généralement assez abondante. — Elle diminue dans : —la 
Moselle; — la Moselotte au-dessous de Thiéfosse; — la Cleurie ; — la Meur
the entre Saint-Léonard et Saint-Dié ; — et a disparu : — de la Vologne entre 
l'embouchure de la Jamagne et celle du ruisseau de Barbey-Seroux ; — 
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(1) La Truite aurait diminué plus sensiblement si, depuis cinq à six ans, de nombreux 
déversements d'alevins n'avaient été effectués pour parer au dépeuplement progressif des 
ruisseaux qui renfermaient autrefois en abondance cette précieuse espèce. Ces. déverse
ments ont eu lieu notamment dans : — la Moselle, entre Remtremont et Châtel, et à 
Toul; — la Moselotte et ses affluents jusqu'à Vagney ; — la Fave; — le Rabodeau; — le 
cours supérieur dé la Plaine ; — le ruisseau de Châtillon ; — la Verdurette, vers sa source ; 
— le ruisseau de Champigneulles ; — le Soiron. — Le résultat a été généralement satis
faisant, mais malheureusement les causes du dépeuplement subsistent, savoir : l'assèche
ment des ruisseaux pour les besoins de l'industrie et pour l'irrigation, d'où destruction 
du frai, et la pollution des eaux courantes par les résidus d'usines. 

(2) Ausone distingue la Truite saumonée, qu'il nomme Fario, de la Truite et du Saumon. 
Teque inter species gemmas, neutrumque et utrumque 
Qui neodum Salmo, needum Salar, ambiguusque 
Amborum medio, Fario, intercepte sub œvo ? 

(3) La désignation indiquée par Godron ne serait donc pas exacte; le Salmo argenteus 
de Cuvier et Valenciennes est en effet la Truite de mer, Trutta marina (Duhamel 176g). 

(4) Ce poisson a plusieurs fois été signalé comme ayant été péché dans : — la Moselle 
(Holandre) ; — la Moselotte ; — la Vologne ; — les lacs des Vosges (Géhin) ; — la 
Meurthe (Moreau). — Il est presque certain que ces renseignements sont erronés. On a 
donné le nom d'Omble chevalier, soit à des Truites des lacs, soit à des Ombres com
munes. Cette dernière hypothèse est d'autant plus probable qu'un sujet naturalisé d'Om
bre commune, faisant partie des collections du Musée de Nancy, a été, jusqu'à une 
époque toute récente, exposé sous le nom d'Ombre chevalier. 

( 5 ) Il faut cependant noter que des tentatives d'acclimatation de cette espèce dans le 
lac de Longemer, faites il y a une vingtaine d'années avec des alevins provenant de 
l'établissement de pisciculture de Bouzey, n'ont eu aucun succès. 

des petits affluents de la Mortagne en amont de Rambervillers (*). — En de
hors de la région des Vosges, la truite se trouve encore dans ; — la Moselle 
jusque vers Liverdun, mais y est plutôt rare; — l'Illon; — Flngressin;•— le 
ruisseau de Champigneulles, où elle est commune; — leTrey,* — le ruisseau 
de Pagny ; — le Soiron, où elle abonde. 

Frai : novembre-décembre-janvier-février. 

Dans les grands lacs des Vosges, la Truite atteint d'assez fortes dimensions, 
et certains sujets ont la chair saumonée ; ces derniers, qui se distinguent en 
outre par leur couleur argentée, la teinte orangée de leurs œufs, sont souvent 
considérés comme une variété distincte qui paraît être celle à laquelle on donne 
le nom de Truite des lacs, — Trutta lacustris (2) (Siebold i863). Salmo 
argenteus (}) (Cuvier et Valenciennes 1828). —Ils ne paraissent pas absolu
ment sédentaires, car on en pêche dans la Moselle jusqu'à Charmes, et il est 
très probable que les truites saumonées ainsi capturées viennent des lacs de 
Longemer et Gérardmer, en descendant la Vologne. 

Salvelinus umbla(4) (Moreau 1881) . Salmo umbîa(Lmné 1766) . 

— Omble chevalier. . 
Un certain nombre d'alevins, provenant d'œufs récoltés sur des ombles du 

lac Léman, ont été déversés dans celui de Longemer au mois de juin 1902. 
On peut espérer que cette espèce, essentiellement lacustre, y trouvera les 
conditions nécessaires à son existence (S). 

Frai : octobre-novembre. 

Salvelinus îontinalis (MitchilV). — Omble des ruisseaux. — Sau

mon de fontaine. 

Poisson originaire des rivières du nord-est de l'Amérique septentrionale et 
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O R D R E D E S A P O D E S . 

FAMILLE DE*S ANGUILLIDES. 

Anguilla vulgaris (Yarrell i 836) . Murama anguilla (Linné 
1 7 6 6 ) . — Anguille commune. 

Etangs et rivières à partir de la limite du muschelkalk et du grès bigarré, 
remonte pourtant : — la Moselle'jusque vers Remiremont; — la Meurthe 
jusqu'en amont d'Ëtival; — la Mortagne et l'Arentelle. — Généralement peu 
commune,. — Commune dans : — la Moselle à partir de sa sortie du départe
ment des Vosges; — le Madon depuis Mirecourt; — l'Ingressin;— la Ve-
zouse après le confluent avec la Verdurette ; — la Mortagne ; — le Rupt de 
Mad en aval de Thiaucourt.— Abondante dans : -— la Vezouse, sur le der
nier tiers de son cours ; — la Mortagne entre Rambervillers et Magnière ; — 

/ ( 1 ) Ausone a fait mention de l'Ombre dans le vers suivant : 

Effugiensque oculos céleri levis Umbra natatu. 

(2) Cette dénomination impropre a été introduite dans le langage vulgaire par les rè
glements sur la pêche. A force de voir imprimer sur les textes officiels des prohibitions 
relatives ä l'Ombre chevalier, le public a naturellement cru que l'épithète de chevalier 
était celle qui convenait à l'Ombre. Depuis quelques années sur les affiches administra
tives on imprime, comme il convient, Omble chevalier ; mais l'habitude est prise. 

(3) La diminution croissante de l'Ombre est due au défaut de protection légale. On 
peut pêcher ce poisson, qui fraye à une époque beaucoup plus tardive que les autres sal
monidés, pendant la période de reproduction. • 

récemment introduit en Europe. Plusieurs milliers d'alevins ont été déversés, 
au mois d'avril 1902,, dans quelques-uns des affluents de droite de la Plaine. 
Les conditions paraissant d'ailleurs favorables, il est possible que cette espèce 
s'acclimate dans les ruisseaux des Vosges. 

Frai : octobre-novembre-décembre. 

Oncorynchus quinnat (Gunther. i85g). — Saumon quinnat. — 
Saumon de Californie. .. ' " 

Deux mille jeunes sujets de cette espèce, qui peuple, dans l'Amérique du 
Nord, les rivières de la côte du Pacifique, ont été déversés dans la Moselle à 
Marbache, en 1898. Il pourrait donc se faire qu'on en reprit, mais tout tend à 
faire croire que cette tentative a complètement échoué. 

Frai : octobre-novembre. 

Thymallus vulgarisa) (Nilsson 1832 ) . Thymallus vexîllifer 
(Agassiz i835). — Ombre commune. — Ombre chevalier 

Rivières importantes : — Moselle, de Rupt à Villey-Saint-Etienne; •— Mo-
selotte, depuis Thiéfosse; — cours inférieur de la Cleurie; — Vologne, en 
aval de Laveline-devant-Bruyères ; — Meurthe, de Saulcy à Etival, puis de 
Baccarat à Saint-Clément. — Poisson peu commun et devenant de plus en 
plus rare (3). 

Frai : avril-mai-
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et FArentelle. — En augmentation dans ces deux derniers cours d'eau et dans 
la Moselle près de Toul, entre Villey-le-Sec et Gondreville (*). 

Descente à la mer : novembre. 

S o u s - c l a s s e d e s M a r s i p o b r a n c h e s . 

O R D R E D E S O Y O L O S T O M E S . 

SOUS-ORDRE DES PÉTROMYZONIENS. 

FAMILLE DES PETROMYZONIDES. 

Petromyzon fluviatilis (Linné 1766) . —Lamproie d'eau douce. 

La présence de cette espèce dans les eaux lorraines paraît très douteuse ( a). 
— Moselle ? — Meurthe ? 

Frai : avril-mai. 

Petromyzon Planeri (Bloch 1785 ) . — Lamproie de Planer. — 
Ampro ie ; mange-pierre; pique-pierre; perce-pierre; sucet. 

, Paraît peu commune. — Moselle ; — Meurthe ; — Fave ; — Plaine ,* — lac 
de Gérardmer. 

Frai : avril-mai. 

La larve dite Lamprillon ou Lamproyon, — Ammocaetes branchîalis 
(Yarrell i836), — se trouve dans les ruisseaux. Elle est assez abondante dans 
celui de Champigneulles. 

CONCLUSIONS. 

L a comparaison de la nomenclature qui précède avec celles 

plus anciennes permet de se rendre compte des changements sur

venus dans la faune des eaux lorraines dans l'espace des quarante 

dernières années. 

(1) L'augmentation signalée vers Toul est due aux déversements de jeunes Anguilles, 
recueillies à l'embouchure de la Somme, qui ont eu lieu dans la Moselle en 1897-1898-
1900. L'opération a réussi, et on a pu s'en rendre compte facilement *. la teinte des sujets 
indigènes et introduits est en effet différente, les premiers sont noirs, les autres verts. 

(2) La Lamproie fluviatile a dû être confondue avec la Lamproie de Planer; cette der
nière ne constitue d'ailleurs, pour beaucoup d'auteurs, qu'une simple variété de la pre
mière. 
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(i_) Ausone a longuement célébré le Silure : 

Nunc, pecus asquoreum, celebrabere, magne Silure 
Quem velut Actajo productum tergora olivo 
Amnicolam Delpbina reor, sic per fréta magnum 
Laberis, et longi v ix corporis agmina solvis 
Aut brevibus, defensa vadis , aut flumini ulvis. 

Hic tamen, hic nostrse mitis Balœna Mosellœ 
Exitio procul est, magnoque honor additus amni. 

(2) Et auparavant sur celles de Buc'hoz — (voir page 17 — note 2) — qui sont an
térieures d'un siècle. 

(3) Il n'est pas certain que le 1 Silure, lorsqu'il fréquentait les eaux de la Moselle, re
montât jusque dans la partie supérieure du cours de cette rivière. En tous cas, la Zoo
logie de Godron, qui fait mention de certaines espèces disparues depuis plus d'un siècle, 
Ursus arctos, v, g., ne parle pas du Silure, c'est donc que ce poisson n'était plus connu 
en Lorraine depuis longtemps, si tant est qu'on l'y ait jamais capturé. Il n'en est pas 
non plus question dans le livre de Buc'hoz. 

(4) L'Alose grillée était, du temps d'Ausone, le régal du peuple... 

Quis non norit 
Stridentesque focis, opsonia plebis , Alausas ! 

(5) La Lamproie marine est signalée dans la Zoologie, de la Lorraine comme remontant 
quelquefois les rivières et ayant été capturée dans la Moselle à Bayon, la Meurthe à 
Nancy. Il est probable qu'autrefois elle y effectuait des migrations régulières. 

(6) Il est deux autres espèces mentionnées par Godron qui ne figurent pas sur la 
présente nomenclature. — La première est l'Esturgeon, — Accipenser sturio (L . ) , — 
indiqué comme ayant été péché à Pont-à-Mousson, mais qui n'a jamais dû remonter la 
.Moselle que tout à fait exceptionnellement, autrement le poème d'Ausone ne serait pas 
muet à l'égard d'un poisson aussi estimé. — La seconde est l'Ide, — Idas melanotus 

Depuis l ' impression de l 'ouvrage de Godron, deux espèces de 

Batraciens, la Grenouille ponctuée , — Pelodytes punctatus [Fitz] 

— et le Crapaud brun , — Pelobates fuscus [L.] , — ont été si

gnalées dans les Vosges. 

Le Crapaud des joncs , — Bufo calamita [Laur] — et la Rai

net te , — Hyla arborea [L. ] , — paraissent devenus r a r e s . Les 

autres genres du groupe n 'on t pas subi de variations sensibles. 

Dans la classe des Poissons, il convient tout d 'abord de cons

tater qu'à une exception près , qui concerne le Si lure , — Silurus 

glanis ( r) [L . ] , — toutes les espèces ment ionnées dans le poème 

d'Ausone sur la Moselle se re t rouven t sur les listes de la Zoologie 

de la lorraine ( 2 ) . Du iv e au x ix e siècle, aucune n ' a v ra iment dis

paru de la région qui nous occupe Q); depuis 1 8 6 2 , au contraire , 

PAlose commune (*), — Alosa vulgaris [Cuv. et Va l . ] , — le Sau

mon, — Salmo salar [L.] , — la grande Lampro ie , — Petromy

zon marinus (f) [ L . ] , — ont cessé de fréquenter les eaux lorrai

nes ( 6 ) . D 'au t re par t , il y a eu diminution locale de la Perche , 
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(Heck et Kn.), Leuciscus idus (Cuv. et Val.), — dont l'existence dans la Moselle ne 
repose que sur une indication de Holandre; mentionnant la capture d'un individu à Metz, 
le a janvier i8A3. — Bulletin de la Société d'histoire naturelle de la Moselle, cahier 
VI, I85I . 

( 1 ) Les principales causes du dépeuplement des rivières sont: — les abus de pèche, 
abus pratiqués depuis une époque assez reculée, en dépit de règlements de protection 
tels que la Déclaration du duc Léopold I e r du s3 juin 1708, la loi de 1837, etc., et 
qui ont été particulièrement importants pendant la Révolution ; — l'utilisation industrielle 
et agricole des eaux, — le régime variable des rivières, — leur pollution par les déver
sements de résidus d'usine, — et enfin, pour les espèces migratrices, les obstacles ap
portés par les digues, barrages, etc., à leur remonte au moment du frai. 

(2) Il convient de signaler, relativement aux acclimatations d'espèces exotiques, le 
succès obtenu, dans l'étang de Brin, par l'introduction toute récente de la Perche truite, 
— Micropterus salmoi'des (Lacépède) — et du Poisson chat — Ameiurus nebulosus 
(Le Sueur), — qui y ont prospéré et s'y sont reproduits. 

— Perça fliwiatîlis [BelonJ, — générale de la Truite, — T r a i t a 

fario [Sieb.] — et de l 'Ombre commune, — Thymallus vulgaris 

[Nils .] . — La population des rivières a donc perdu ou vu dé

croître d' importance les poissons les plus recherchés pour les 

quali tés de leur chair, et dont la valeur était la plus grande. 

Cet état de choses, dont les causes sont diverses et dont cer
taines sont assez anciennes ( J ) , n ' a pas manqué d'attirer l'attention. 
De là les efforts tentés dans ces dernières années pour le repeuple
ment des rivières et qui ont consisté, en particulier, en déverse
ments d'alevins. C'est à ces déversements qu'est due : — la pré
sence de la Carpe, — Cyprinus carpio [ L . ] — et du Carassin, — 
Carassius vulgaris [Nils.], — d a n s un certain nombre de rivières; 

— l 'augmentat ion de la Tanche, — Tinca vulgaris [Cuv. et Val.] , 

— de l 'Anguille, — Anguilla vulgaris [ Y a r ] , — sur certains 

p o i n t s ; — l'acclimatation, peu certaine d'ailleurs, de la Truite 

arc-en-ciel, — Salmo irideus ( 2 ) [Gunth.] . 

Encore ces résultats modestes n'ont-ils rien de définitif : si les 

sujets introduits se sont maintenus et développés, il n'est pas 

certain qu'ils se reproduisent ; le bon effet signalé ne serait donc 

que transitoire. 

E n fin de compte, la constatation qui s'impose, c'est celle du 

dépeuplement progressif, et particulièrement rapide depuis un 

demi-siècle, des eaux courantes du bassin de la Moselle supé

r ieure . C'est là une situation très regrettable, tant au point de 

vue de la richesse du pays qu 'à celui de l'alimentation publi-
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( i ) On peut juger de l'importance de la consommation du poisson d'eau douce eu 
Lorraine par les chiffres suivants, relevés aux octrois des villes les plus importantes : 

1896 1897 1898 1899 1900 

Remiremont 
Épinal. . . 
Toul, . . . 
Mirecourt . 
Saint-Dié . 
Luné ville . 
Nancy. . . 

K I L O G R . 

5 554 
13428 
29433 

1 242 
8234 

25 668 
i52 835 

K I L O G R . 

4622 
15 566 
3i 714 
3 i65 
8040 

28472 
i52 376 

8 846 
23 3i5 

i44 8 5 7 

K I L O G R . 

5075 
17 791 

K I L O G R . 

4 M 5 
i 3 761 
28942 

1686 
8 343 

3 0 198 
i43 0 0 3 

44i2 
12 861 
3i Oog 

1686 
7 706 

146 345 

K I L O G R . 

Nancy, imprimerie Berger-Levrault et Gif. 

que ( r ) . Il faut donc souhai ter g randement que des mesures éner

giques soient prises pour y remédier , et que des efforts sérieux 

et persévérants permettent bientôt d 'enregis t rer u n re tour vers 

l 'état ancien, et peut-être l 'acclimatation d 'espèces nouvelles bien 

choisies. 
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RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY 

Évolution, anatomie et biologie du Gentiana cilîata, 
par M . Paul V U I L L E M I N , professeur à la Faculté de médecine. 

L e Gentiana ciliata est une des plantes les plus attrayantes de 
nos environs. Il n 'est pas de promeneur qui, parcourant en au
tomne les allées herbeuses des bois ou les pelouses des coteaux 
calcaires, n'ait été frappé de la forme élégante et du brillant 
coloris de ses corolles. 

Mais autant la Gentiane à pétales ciliés est connue dans ses 
port ions aériennes, autant il règne d'obscurité sur la structure de 
ses organes souterrains, sur son mode de végétation et sur sa 
durée . 

Il est pourtant peu de plantes aussi dignes de fixer l'attention 
de l 'anatomiste et du biologiste. Sans avoir poursuivi jusqu'à ses 
origines la remarquable évolution de cette espèce, sans avoir 
résolu l 'énigme de sa nutrition, nous avons réussi, par l'étude des 
parties souterraines unies aux tiges florifères, à préciser des 
notions incertaines et à découvrir des particularités inédites sur la 
pérenni té de la souche et ses rapports avec les racines, sur 
l 'anatomie et l 'histologie de la racine, sur les ressemblances de 
cette plante verte avec une série de Gentianées humicoles et dé
pourvues de chlorophylle. 

BULLETIN DES SÉANCES. — H° 4. II 
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Tels sont les trois points principaux que nous nous proposons 

de développer ici. 

I . 

La durée de la Gentiane ciliée a donné lieu aux opinions les 

plus contradictoires. 

Les anciens classiques la disent vivace : c'est l 'opinion de La-

marck, Mertens et Koch, Duby, de Cándo l l e ; c'est aussi l 'opinion 

de Willemet, Thiébaut de Berneaud, Grenier (1869) , Ch . Royer . 

Elle est donnée comme annuelle p a r les Aoristes de la région 

de l 'Est à partir de 1835 : Doisy, Holandre , Godron ( i 8 4 3 ) , Kirsch-

leger ( i852) , et c'est avec la même ment ion qu'elle figure dans 

la Flore du Centre de Boreau et dans les ouvrages plus généraux 

de Grenier et Godron ( i 8 5 o , sous la s ignature de Grenier) , Le 

Maout et Decaisne, Gillet et Magne. 

Puis nous trouvons des opinions in termédiai res . Godron ( 1 8 6 1 ) 

la dit bisannuelle ou vivace, D u c o m m u n , annuelle ou vivace, 

F r . Crépin, annuelle ou bisannuel le . 

Nous avons jugé superflu d 'é tendre davantage no t r e enquête , 

puisque, dans les quelques ouvrages taxinomiques que le hasa rd 

a réunis entre nos mains, nous avons relevé toutes les combinai

sons possibles au sujet de la durée du G. culata. 

Les organes souterrains sont ra rement ment ionnés . Mertens et 

Koch d i s en t : « Die Wurzel schlank, hinabsteigend, weisslich, 

ein, auch mehrkôpfig racine grê le , p longean te , b lanchâ t re , 

mono,parfois polycéphale, G o d r o n ( i 8 6 r ) observe, sur des échan

tillons envoyés de Metz par W a r i o n , la persistance des t iges des

séchées de l 'année précédente ; on peu t même y consta ter que l a 

souche est déterminée. Nous avons pu vérifier ces faits su r les 

échantillons de War ion conservés à Nancy dans l 'herbier Godron. 

Grenier (1869) indique une souche grêle, vivace, p o r t a n t de petits 

turions qui donneront les t iges de l ' année suivante. Kirschleger 

(1870) ajoute que la souche est munie de racines adventives. Enfin 

Gh. Royer dit ; « Pseudorhizes hor izontales , f lexueuses , t rès 

grêles, drageonnant par bourgeonnement adventif. » 

Dans son Anatomie comparée des Gentianacées, M. E . Pe r ro t 

ne nous dit rien de l 'aspect général des port ions souterra ines ; il 

décrit en ces termes la structure de la racine : « Ecoree lacuneuse 
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caduque ; liber assez épais ; bois très compact, conservant un peu 
de parenchyme vers le centre, dans le pivot. .» 

Enfin, M. Mouillefarine mentionnait dernièrement le résultat 
négatif de ses recherches dans les herbiers ou dans la nature. Sur 
une centaine d'échantillons recueillis à Cauterets et conservés à 
sec, pas un n 'a de racines. L'avortement ou la régression porte
ra ient donc habituellement et sur les racines adventîves men
tionnées par Kirschleger et sur le pivot dont parlent Mertens et 
Koch et dont M. Perrot a fait des coupes. Cependant, M. Mouille-
farine signale deux faits qui jettent un doute sur la généralité de 
cette règle. Dans l 'herbier Cosson, un échantillon de grande taille 
possède une racine conforme à celle des autres espèces du genre, 
c'est-à-dire un pivot. D'autre par t , il lui a paru, à Cauterets, que 
le cour t prolongement souterrain de la tige donnait naissance à 
des suçoirs d 'une extrême fragilité, très longs et très difficiles à 
conduire jusqu 'à la plante nourricière. 

Désireux d'éclaicir quelques-unes des obscurités de l'histoire 
du G. ciliata, nous avons déterré avec précaution un certain 
nombre d'échantillons dans la vallée de la Meuse, au mois d'août. 
Nos récoltes personnelles ont été complétées par celles de M. Po-
tron, chef des travaux de notre laboratoire, qui a réuni d'excel
lents matériaux autour de Nancy, en septembre et en octobre. 
Les spécimens de diverses localités et de différents âges nous ont 
offert une concordance de caractères qui nous permet de donner à 
nos conclusions une portée plus générale. 

La tige florifère, simple ou ramifiée dans sa partie aérienne, se 
continue directement sous terre par une souche d'un blanc jau
nâtre munie j à chaque nœud, de gaines d'où se détache une paire 
d'écaillés de même couleur. Tantôt la souche reste très courte, 
tantôt elle â'enfonce à 6 centimètres ou davantage. Les bourgeons 
nés de la portion souterraine sont en général isolés à chaque 
n œ u d . Tantôt ils s'allongent en même temps que l'axe principal, 
et donnent des touffes florales plus ou moins fournies , tantôt ils 
restent courts ou même fermés à la fin de la saison pour se déve
lopper seulement l 'année suivante. Nous avons la preuve de cette 
pérennité dans les échantillons semblables à celui de "Warion où 
la souche est définie par une tige sèche de l'année précédente, 
tandis que les tiges fleuries sont axillaires. Sur-certains exem
plaires, nous avons vu à la fois des débris de la tige principale 
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desséchée, des pousses en fleur et des bou rgeons de réserve. L'es

pèce est donc vivace, conformément à l 'opinion classique, qui 

s'était perdue au milieu du siècle dernier pour être réhabili tée, 

parfois avec res t r ic t ion, p a r des auteurs qu i , comme Godron, 

Grenier, Kirschleger, l 'avaient d 'abord méconnue . 

, Quand la t ige souterraine s'enfonce assez loin, elle p e u t por ter 

u n nombre variable de racines latérales échelonnées sur son trajet, 

mais elle ne porte pas de racine terminale . 

. La souche florifère est p rodui te par bourgeonnement adventif 

d'une racine dont l 'origine res te à déterminer . M. Ch. R o y e r est 

le seul auteur qui ment ionne cette origine, sans toutefois se pro

noncer sur la valeur morphologique de l 'organe gemmipare qu'il 

désigne sous le nom vague de pseudorhizes horizontales. Ces 

membres souterrains sont de vraies rac ines , comme nous le ver

rons par leurs caractères anatomiques ; mais , déjà à première vue, 

ils se dist inguent de la souche p a r l 'absence d'écaillés, par leur 

couleur b r u n e , leur surface terne et moins l isse. Ils présentent 

ces caractères en commun avec les racines latérales. Tou tes les 

racines du Geniiana ciliala sont en outre privées de poils rad i 

caux. 

.. La racine gemmipare horizontale, por tan t l 'axe florifère à sa 

partie supér ieure , présente parfois , au point d iamétra lement 

opposé, c 'est-à-dire en dessous , une pet i te cicatrice q u i paraî t 

être une racine avortée opposée au bourgeon . 

La souche est munie à la base d 'un bourre le t qui l 'engaine 

parfois d 'une façon bien visible et qui révèle immédia tement son 

origine endogène . Elle émet presque toujours des racines laté

rales à sa base même. Celles-ci sont horizontales comme la racine 

m è r e ; elles peuvent même para î t re , pa r sui te de leur épaississe-

ment, situées dans le même p lan et former avec elle un p ied d'oi

seau servant de suppor t à la t ige. Quand ces racines se suivent 

de près , on croirait que la t ige émet à la base u n chevelu de 

racines équivalentes ; u n examen attentif pe rme t p o u r t a n t de dis

t inguer encore la racine d'où sor t la t ige des racines issues de la 

t ige. 

Les racines se ramifient à des distances variables, parfois assez 

grandes . Les radicelles, comme les racines latérales nées de la 

tige, sont souvent étroites à leur origine, mais s 'élargissent p ro 

gressivement en cône allongé j u squ ' à ce qu'elles aient a t te in t un 
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calibre de o m m , 5 à i millimètre. Désormais elles gardent des di

mensions comprises dans les mêmes limites, c'est-à-dire d'assez 

fortes dimensions ; mais, au lieu d'être cylindriques, elles sont 

comme variqueuses, présentant même çà et là des nodules un 

peu plus volumineux. Elles s 'atténuent rapidement à l'extrémité 

sans contracter de relations avec les organes souterrains des autres 

p lantes . 

Les observations précédentes confirment l'opinion de Kirschle-

ger, qui dit la souche munie de racines adventives, et celle de 

Ch. Royer , à la condition de traduire « pseudorhizes » par racines. 

L'hypothèse d'un parasitisme sur les Phanérogames, émise par 

M. Mouillefarine, n'est pas vérifiée. 

Enfin l'existence du pivot, signalée par Mertens et Koch, par 

M. P e r r o t et par M. Mouillefarine d'après un échantillon de l'her

bier Cosson, nous paraî t douteuse. Nous avons bien observé une 

souche florifère por tant à la base une seule racine ; mais un 

examen attentif nous a prouvé qu'il s'agissait, non d'un pivot 

issu de la souche, mais au contraire d'une racine gemmipare dont 

la por t ion afférente avait été détruite, non sans laisser une cica

trice visible au niveau même d'où partait la t ige. 

Le pivot ne doit donc pas être cherché à la base des pousses 

fleuries ; s'il existe, on le trouvera sur les plantules obtenues de 

graine et sur la végétation primaire, probablement stérile, d'où 

par ten t les premières racines gemmipares. 

IL 

La structure de la racine s'écarte, sur plusieurs points, du type 

classique de ce membre . 

A la période primaire, on trouve : un épiderme, une écorce et 

un cylindre central (fig. i , 4> 2 , 10) . 

L 'épiderme reste simple ; il n 'émet pas de poils radicaux, mais 

p rend les caractères d 'un revêtement protecteur. Ses cellules ne 

se divisent dans aucune direction ; leur longueur est très grande 

par rappor t aux autres dimensions; elle atteint dix fois la largeur 

et davantage (fig. 5). La paroi externe présente, sous une mince 

cuticule, une couche principale épaisse, formée d'un mélange de 

cellulose et d 'un composé pectique gélifiable (fig. 2 ) . Cette couche, 

épaisse de 9 p. sur les coupes pratiquées après fixation au formol 
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ou à l'alcool, atteint de 17 à 21 u, sous l'influence de ITiypochlo-

rite de soude (fîg. 3). Pendant le gonflement, la cuticule rigide 

se brise à la limite des cellules ; la couche gonflée présente des 

stratifications convergeant b rusquement vers les bords , p o u r se 

réunir au sommet des parois radiales. 

L'écorce présente la différenciation classique en trois zones : 

l 'exoderme, l 'autoderme, l ' endoderme. Les deux zones limitantes 

sont composées d'une seule assise de cellules formant une couche 

continue. Les cellules exodermiques ont les parois épaisses, sauf 

celle qui touche à l 'autoderme (fîg. 2, 3 , 4) ; elles a l ternent régu

lièrement avec les cellules épidermiques sur la coupe t ransversa le ; 

mais elles sont beaucoup plus cour tes , leur longueur n 'excédant 

pas le double de la largeur (fig. 4)- Les cellules de l ' endoderme 

présentent les plissements subérisés typ iques , mais très fins 

(fig. 10) . Sur la coupe transversale, elles sont irrégulièrement 

bombées en dehors . Sur la coupe longitudinale, elles sont allon

gées, avec un bord externe s inueux dont les saillies cor respondent 

aux méats du parenchyme spongieux (fig. 1 ) . 

L 'autoderme, ou écorce proprement dite, comprend 3 à 6 assises 

de cellules qui s 'arrondissent à la longue et laissent en t re elles de 

grands méats . Les parois sont minces . Le trait le plus frappant 

de l 'organisation de l 'autoderme est la présence de filaments de 

Champignons qui se pelotonnent dans toutes les cellules et passent 

d'une cellule à l 'autre, sans d'ailleurs compromet t re la vitalité du 

protoplasme et du noyau (fig. 2 ) . Le Champignon ne passe pas 

dans l 'endoderme, on n 'en t rouve que dans un pet i t n o m b r e de 

cellules exodermiques, établissant la communicat ion entre le 

Champignon de l 'écorce et l'extérieur.- Les racines de Gentiana 

ciliata sont donc des mycorhizes endot rophiques . 

Le cylindre central comprend des éléments conducteurs cons

truits suivant le type binaire et u n t issu non différencié où l'on 

peut distinguer un péricycle formé d 'un seul r ang de cellules et 

un conjonctif interposé entre les bandes l igneuses et les îlots libé

riens. Tantôt les deux bandes l igneuses, comprenant chacune 

trois vaisseaux, restent séparées au centre par une ou d e u x cel

lules conjonctives, tantôt elles se rejoignent ou m ê m e chevau

chent l 'une sur l 'autre. 

La limite entre les formations pr imaires et les formations secon

daires ne présente pas la net teté habi tuel le . Dans les rac ines les 
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plus fortes, on distingue une assise génératrice continue, née du 

péricycle extraligneux et du conjonctif intralibérien ; mais le 

bois secondaire qu'elle produit suivant la règle classique est relié 

à la bande primitive par des formations intermédiaires qui exis

tent seules dans les racines plus grêles. L'évolution du système 

vasculaire s'éloigne donc des conditions habituelles et mérite une 

étude spéciale. 

Examinons auparavant les modifications concomitantes de 

l 'écorce. L'endoderme suit la dilatation du cylindre central en 

cloisonnant ses cellules primitives. Les cloisons radiales sont les 

plus nombreuses ; nous en avons compté jusqu 'à 9 par cellule ; 

mais ce recloisonnement est irrégulier. A côté des cellules frag

mentées au maximum, d'autres restent indivises ou ne comptent 

qu 'une ou deux cloisons. Ces parois secondaires se distinguent 

des séparat ions primitives par l 'absence de plissements subérisés 

et p a r un étranglement peu marqué à leur niveau (fig. 6, 7 , 8, 

9 ^ 4 ) . 

On trouve aussi des cloisons transversales peu nombreuses. Il 
existe enfin des cloisons tangentielles et des cloisons obliques, 
intermédiaires entre la position radiale et la position tangen-
tielle (fig. 8, 9) . Certaines cellules présentent ainsi jusqu 'à 3 cou
ches de cellules-filles. Parfois les couches externes s'isolent de 
l 'endoderme primitif et forment comme des ilôts endodermiques 
supplémentaires du côté de l'écorce (fig. 6, 7 ) . 

L 'exoderme subit u n cloisonnement secondaire analogue à 
celui de l 'endoderme (fig. i 4 ) ; la multiplication de ses cellules 
débute même avant celle de l'assise interne. Sur des racines 
âgées , les deux couches limitantes de l'écorce présentent une res
semblance d 'autant plus grande que les plissements subérisés, 
qui manquent à l 'exoderme, sont devenus difficiles à distinguer 
au sein des couches d'épaississement des membranes de l 'endo
derme. 

Les cellules molles de l 'autoderme, remplies de Champignons, 
pers is tent avec leur aspect primitif. Aucune assise génératrice 
secondaire, aucun liège ne se forme pour l'exfolier. En consé
quence, l 'écorce persiste indéfiniment. 

L 'épiderme lui-même se retrouve sur les plus vieilles racines 
comme sur les plus jeunes . Dans les unes et lés autres, d'ailleurs, 
il p résente de nombreuses lacunes : nous ne savons si elles résul-
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tent d'une usure progressive de cet organe devenu superflu 

comme doublure de l 'exoderme pro tec teur ou de sa dislocation 

par suite d 'un défaut d 'accroissement, ou s implement d 'un vice 

de prépara t ion . La seconde hypothèse est la p lus p robab le . En 

tout cas, l 'épiderme, pas p lus que l 'écorce, n 'est rejeté p a r un 

processus régulier d'exl'oliation. 

En ce qui concerne l 'origine des souches florifères, le bourgeon 

naît dans le péricycle de la racine en face d 'un vaisseau primitif, 

tout comme une radicelle. L 'épiderme de la t ige prend son aspect 

définitif vers le milieu du trajet du m e m b r e endogène à travers 

l'écorce de la racine gemmipare ; plus profondément , ses cellules 

prennent une forme de papil le qu 'el les gardent j u squ ' au niveau 

de l 'endoderme. L'action digestive du membre endogène sur les 

tissus qu'il traverse se manifeste déjà dans l ' endoderme don t les 

cellules, à son contact, sont mortifiées avant de s'être cloisonnées 

(fig. i 4 , ed). Les cellules suivantes, au contraire , excitées à l 'excès, 

montrent des cloisons plus serrées que de coutume (fîg. i4)-

Le Champignon de l 'écorce de la racine gemmipare ne pénètre 

pas dans les cellules de la t ige . 

L'origine, la localisation, l 'ordre de succession des vaisseaux 

de la racine, répondent , chez la p lupar t des plantes vasculai res , à 

des règles que M. Van Tieghem a rédui tes en formules d 'une r igou

reuse précision. Les premiers vaisseaux nés du mér is tème pr imi

tif du plérome sont groupés, suivant des plans rad iaux , en bandes 

à développement centripète al ternant t an tô t avec des groupes l ibé

riens, tantôt avec des groupes l ibéro-l igneux. Dans le second cas, 

des vaisseaux à développement centrifuge se sont étalés tangent ie l -

lenient au bord interne des îlots l ibériens contemporains de la 

bande vasculaire centripète avant l 'apparit ion d 'une assise géné

ratrice régulière qui caractérisera la pér iode secondaire. On dis

tingue alors deux bois pr imaires consécutifs : un premier bois 

primaire, radial et centripète, alterne avec le l iber (protoxylème) , 

un second bois primaire, tangentiel et centrifuge, sous-jacent au 

liber (métaxylème). 

• Le bois secondaire est centrifuge comme le métaxylème ; l 'assise 

génératrice dont il procède se consti tue, non seulement aux dé

pens du conjonctif sous-jacent au liber pr imaire , mais , en outre , 

aux dépens du péricycle superposé aux bandes l igneuses rayon

nantes primaires . Elle forme ainsi une surface sinueuse cont inue. 
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Avant que M. Van Tieghem eût défini le métaxylème, le bois 

secondaire était distingué du bois primaire par le triple caractère 

d 'origine, de position et de succession. La notion de la racine 

diploxylée (différenciation de protoxylème et de métaxylème) 

introduisi t une complication dans ce schéma si commode. L'ori

gine restant distincte par définition, le caractère de position ne 

restait différentiel que pour la portion du bois secondaire issue 

du péricycle, tandis que le caractère t iré de l'ordre de succession 

perdai t sa valeur. 

D'ai l leurs, dans la théorie classique, il n 'y a pas de milieu entre 

le méristème primitif et le méristème secondaire, ni entre l'ordre 

centripète et l 'ordre centrifuge. 

L'évolution du bois de la racine présente, chez le Geniiana 

ciliata, des particularités que ne sauraient expliquer, ni la doc

trine régnante , malgré les amendements introduits à propos du 

métaxylème, ni aucune classification anatomique reposant sur 

des catégories fermées. 

Une première propriété insolite de la racine du Gentiana ciliata, 

est de former parfois des vaisseaux dans le péricycle avant l 'appa

rition de l'assise génératrice, mais après la formation de la bande 

vasculaire centripète initiale. Ce cas n'est nullement comparable 

à celui des Graminées, chez lesquelles l'apparition des premières 

trachées au contact de l 'endoderme est antérieure à la différen

ciation du méristème primitif en bois, liber, péricycle, conjonc-

tif. Le péricycle des Graminées est interrompu dès l'origine au 

niveau des bandes ligneuses et non transformé en bois. Chez la 

Gentiane, au contraire, le péricycle forme d'abord une assise 

simple, continue, à la périphérie du cylindre central. Le bois 

péricyclique s'oppose donc à l'ensemble des vaisseaux primaires, 

puisqu' i l naît dans une zone préalablement séparée de la région 

productr ice d'éléments conducteurs. 

Sur certaines coupes (fig. to, vp), les vaisseaux pencycliques, 

logés entre le vaisseau initial et l 'endoderme (deux points de 

repère indiscutables), occupent la place de cellules intercalées aux 

éléments normaux du péricycle. Ce sont des trachéides sem

blables à celles qui composent le reste du bois. Aucune trace de 

recloisonnement du péricycle n'est visible à ce niveau. Par leur 

origine, ces vaisseaux se rat tachent au bois primaire ; ils sont 

contemporains de vaisseaux nés dans le conjonctif également in-
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divis à la face interne des îlots l ibériens ; mais on ne saurai t les 

considérer comme faisant part ie de faisceaux l ibéro-l igneux alter

nant avec les bandes vasculaires primit ives, ainsi que M . Van 

Tieghem l 'admet pour le métaxylème. 

Sur des coupes de racines p lus robus tes , les éléments du péri-

cycle, superposés, comme les précédents , aux vaisseaux centr ipètes 

primitifs, ne donnent de vaisseaux qu 'après s'être a b o n d a m m e n t 

cloisonnés comme les autres cellules de l 'assise généra t r ice dont 

ils font par t ie . Les mêmes cellules du péricycle sont donc suscep

tibles de donner des vaisseaux répondan t à la définition classique 

du bois secondaire, ou de se transformer in tégra lement en vais

seaux. 

Entre ces deux cas extrêmes, on observe des t ransi t ions. Nous 

voyons (fig. i 3 , vp) des formations plus voisines du bois secon

daire, dans lesquelles le péricycle extral igneux se cloisonne de 

bonne heure et donne des vaisseaux à sa face profonde a u con

tact du vaisseau primitif ; nous en voyons d'autres (fig. n et 1 2 ) 

plus voisines du bois primaire, dans lesquelles une cellule pér icy-

clique, touchant au vaisseau primitif, se divise en deux p a r une 

cloison oblique qui la coupe en b iseau. Une moitié garde la s t ruc

ture du péricycle initial, l 'autre se transforme en u n vaisseau qu i 

touche à l 'endoderme à un bou t , qui en est séparé, à l 'autre bout , 

par sa cellule-sœur. 

Tous ces cas se relient entre eux et , même en l 'absence de cloi
sonnement, il est impossible de méconnaî tre l 'homoiogie des vais

seaux péricycliques avec le bois secondaire . 

La valeur du métaxylème est éclairée d 'un nouveau j o u r p a r 

l 'étude du bois péricyclique, son contemporain , né comme lui 

dans une région susceptible de faire part ie d 'une assise g é n é r a 

trice. Comme les vaisseaux du péricycle, le métaxylème ressemble 

au bois secondaire par sa position et son développement éven

tuellement centrifuge. Le caractère génét ique est le seul sur l e 

quel M. Van Tieghem se base pour le ra t tacher au bois p r ima i re . 

Mais ce caractère d'origine n 'est sans doute pas plus cons tan t que 

le caractère de direction. Il ne repose , en tout cas , que s u r u n e 

donnée négat ive. Maintenant que nous savons que, dans le pér i -

cycle extraligneux, il se produi t des cloisonnements i r régul iers 

et que l 'on y trouve des vaisseaux dont l'origine t ient le mil ieu 

entre la transformation directe des cellules primitives et la t r a n s -
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formation des segments d'une, cellule divisée par une série de 

cloisons parallèles, nous avons tou t lieu d'admettre que le con-

jonctif intralibérien se comporte de même. Les cloisonnements 

régulièrement sériés sont les seuls qui laissent une trace évidente 

dans les tissus adultes, quand on n ' a pas de points de repère rigou

reux comme le premier vaisseau et l 'endoderme. Tant qu'on n'a 

pas constaté leur absence (et c'est le cas pour le métaxylème), on 

n 'es t pas en droit de rattacher les vaisseaux au bois primaire plu

tô t qu 'au bois secondaire. 

La distinction entre le bois primaire et le bois secondaire pré

sente, chez le Gentïana ciliata, une autre difficulté. 

Dans les plus fortes racines, nous trouvons les caractères clas

siques du bois primaire dans deux bandes, de 3 vaisseaux cha

cune, occupant un même plan diamétral et séparées au centre 

pa r une ou deux cellules parenchymateuses. L'ordre de succession 

cenfripète est attesté, dans chaque bande, par le calibre croissant 

des vaisseaux à part ir de la périphérie . Entre ces bandes initiales 

et les produits de l'assise génératrice régulière, nous .voyons un 

groupe de vaisseaux touchant , d 'une part , au bois centripète, de 

l 'autre , au bois centrifuge, sans qu'il soit possible de marquer 

sûrement la limite entre les trois catégories. 

Les deux vaisseaux primitifs étaient séparés, dans le cas pré

cédent , par 5 ou 6 cellules dont deux paires de vaisseaux. Dans 

les racines plus grêles (fig. i o et i3) , on ne compte plus entre 

eux que 4 ou 3 cellules. Dans ce dernier cas (fig. i3), les bandes 

vasculaires s'écartent du rayon dès le second vaisseau et chevau

chent l 'une sur l 'autre. Le développement n'est plus centripète, 

mais intermédiaire entre la direction centripète et la direction 

centrifuge qui peut être parfaitement atteinte par le quatrième 

vaisseau (fig. i 3 , cf). 

Quand les vaisseaux sont entassés à ce point, on manque d'in

dice posit if à part ir du troisième vaisseau, pour rattacher chaque 

élément à l 'une ou à l 'autre des deux bandes vasculaires. Si nous 

considérons isolément la figure i 3 , nous ne savons pas si la bande 

supér ieure tourne à droite ou à gauche ou si elle se fusionne, à 

par t i r du troisième vaisseau, avec la bande inférieure pour former 

un unique faisceau qui se prolonge à droite et à gauche dans le 

plan diamétra l . 

La première interprétation trouvera une base dans la compa-
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raison de cette figure avec la figure 10 , dans laquelle les deux 

bandes res tent séparées par une cellule indifférente. 

Les bandes vasculaires, disposées dans le plan rad ia l , sont donc 

remplacées pa r des surfaces courbes à coupe spira lée , su r les

quelles les vaisseaux successifs divergent de plus en p lus de l a 

direction centripète pour parvenir progress ivement à la direction 

centrifuge. Le changement de direct ion est donc cont inu depuis 

le vaisseau initial jusqu 'aux vaisseaux secondaires . 

La symétrie habituelle de la racine est profondément t roublée . 

Tcutefois, l 'altération est peut-ê t re secondaire et due à une r éduc

tion du calibre du cylindre central . Quelques vaisseaux isolés d u 

côté opposé au sens de la spirale (fig. 10 , en bas et à dro i te ) peu

vent être envisagés comme les vest iges d 'une b ranche symét r ique . 

Il est donc permis de supposer que chaque bande vascula i re s'est 

bifurquée et qu 'une des b ranches de bifurcation a avorté plus o u 

moins complètement. 

Cette hypothèse est vérifiée p a r l 'examen d 'une série de coupes 

dont les unes offrent des vaisseaux en des po in ts occupés chez 

les autres p a r des cellules parenchymateuses . Ainsi , s u r la racine 

qui a fourni les figures 10, n et 12 , une coupe pra t iquée u n p e u 

plus bas nous présente u n péricycle exempt de formations l i 

gneuses, mais , du côté correspondant aux vaisseaux péricycl iques 

de ces figures, on voit un vaisseau symétr ique du troisième vais

seau de la spirale, adossé comme lui au second vaisseau et u n 

autre vaisseau touchant au péricycle et séparé du précédent , 

comme du vaisseau primitif, p a r une cellule parenchymateuse . U n 

peu plus hau t , le contact avec le second vaisseau a d i s p a r u ; le 

vaisseau pér iphér ique entre dans le domaine d u péricycle (fig. 1 2 ) , 

l 'envahit dans toute son épaisseur (fig. 1 1 ) et un second vaisseau 

péricyclique apparaît (fig. 1 0 ) ; en sorte que les deux vaisseaux 

logés entre le vaisseau primitif et l ' endoderme nous appara issent 

comme les vestiges d'une seconde b ranche de bifurcation d u bois 

primaire. 

De l 'étude qui précède, il résulte que la racine d u Gentiana 

ciliata forme dans le péricycle extral igneux et dans le conjônctif 

intralibérien des vaisseaux qui , par l eur genèse, sont in te rmé

diaires entre le bois pr imaire et le bois secondaire, que ses p re 

miers vaisseaux eux-mêmes, p a r leur ordre de succession, sont 

intermédiaires entre le bois centr ipète ét lé bois centrifuge. 
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Il existe donc des transitions entre les catégories fermées que 

l 'on avait établies pour désigner les diverses formations ligneuses. 

Nous croyons pourtant utile, pour les besoins de l'enseignement 

e t la clarté des descriptions, de garder la nomenclature classique, 

mais en spécifiant que les termes de bois primaire et de bois secon

daire n 'on t qu'une valeur relative. Ils s'appliquent sans difficulté, 

le premier aux vaisseaux différenciés, dans le plérome primitif, 

suivant les rayons, en ordre centripète, le second aux vaisseaux 

formés en ordre centrifuge dans le tissu provenant du recloison

nement régulier d'une assise génératrice secondaire, située en 

part ie à la face profonde du liber, en partie en dehors du vaisseau 

initial. 

Nous proposons le terme nouveau de bois intermédiaire pour 

les formations ligneuses qui proviennent de cloisonnements non 

sériés, ou qui, appartenant topographiquement au bois secon

daire, naissent directement des cellules du péricycle ou du con-

jonctif, ou enfin qui n 'ont pas l 'ordre d'apparition défini (centri

pète ou centrifuge) des deux catégories classiques. 

La notion de métaxylème doit se fondre dans la notion moins 

restrictive de bois intermédiaire. 

Cette notion, que nous avons été amené à établir par l'étude 

de la racine de Gentiane, est appelée, croyons-nous, à s'étendre 

à de nombreux cas qui ne sauraient rentrer dans les catégories 

classiques de bois primaire et de bois secondaire. Elle embrassera 

une série indéterminée de formations ligneuses où l'on n'observe, 

n i l 'absence de cloisonnement du bois primaire, ni le cloisonne

ment régulier du bois secondaire, ni la localisation radiale du 

premier , ni la localisation en nappes sinueuses du second, ni la 

direction centripète, ni la direction centrifuge dans l'ordre d 'ap

pari t ion des vaisseaux successifs. 

Mais, qu'il soit bien entendu que le bois intermédiaire ne cons

titue pas une catégorie nouvelle prenant rang à côté du bois 

pr imaire et du bois secondaire. Les formations ligneuses, primi

tivement continues dans le temps et dans l'espace, ont subi secon

dairement des interruptions chronologiques et topographiques qui 

ont acquis un caractère assez général et assez uniforme chez les 

Dicotylédones. En conséquence, la distinction entre bois primaire 

et bois secondaire est logique, mais le bois intermédiaire nous 

offre comme une série de documents qui attestent l'unité primi-
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tive du bois . Nous y voyons des formes d e passage, un trait d 'u

nion ; ce serait méconnaître le véri table intérêt du bois intermé

diaire que d 'en préciser les limites, soit d u côté du bois pr imaire , 

soit du côté du bois secondaire. 

Une dernière particularité à noter dans le bois du Gentiana 

ciliata, c'est l 'absence de t rachées typiques . Le vaisseau primitif 

lui-même présente sur sa membrane des ornements scalariformes. 

Nous ne connaissons point d 'au t re description anatomique de 

la racine du G. ciliata que les deux l ignes que lui consacre 

M. Perrot . 

Nos racines se rapprochent des rac ines latérales du Gentiana 

latea étudiées avec soin par MM. Tschirch et Œs te r l e . Le cylin

dre central n 'a pas spécialement fixé l 'a t tention des au t eu r s ; ils 

figurent 3 bandes ligneuses inégalement écar tées . Peut -ê t re s 'agit-

il d'une racine diarche à bois i r régul ièrement développé comme 

dans notre espèce. La description de l 'épiderme et de l 'écorce 

est plus intéressante : « Les cellules de l 'écorce pr imai re ont des 

parois très minces et cont iennent (est-ce toujours ?) u n myco-

rhiza endotrophique. Seule, la rangée sous-épidermique , que l 'on 

peut envisager comme un endoderme externe en raison de la 

subérisation de ses membranes pr imaires , a des parois épaisses 

et des cellules petites. Les cellules épidermiques p ré sen ten t une 

paroi externe fortement épaissie. » 

Cette description s 'appliquerait à no t re G. ciliata. L e s au teurs 

ont vu les endophytes de l 'écorce, sans en préciser la constance ; 

ils ont vu l 'exoderme et l 'épiderme avec sa remarquable adap ta t ion 

protectr ice. La figure mont re bien la membrane épaisse qu i en 

revêt extérieurement les cellules ; mais MM. Tschirch et Œs te r l e 

ne mentionnent ni sa composition, n i sa capacité de se gonfler. 

L 'endoderme présente aussi des membranes pr imaires épaisses e t 

des cloisons secondaires, non seulement dans la direct ion radia le , 

comme M. Perrot l'a reconnu chez u n grand nombre d e Gent ia-

noïdées, mais encore dans la direction t ransversa le . 

La formation d'un bois intermédiaire n ' a été indiquée , n i chez 

le G. lútea, ni chez aucune Gentianée terres t re . Gela t ient peu t -

être moins à son absence qu ' à la difficulté de le d is t inguer d u bois 

secondaire dès que l'assise génératr ice commence à fonct ionner . 

L'écorce du 67. lutea est rejetée t rop vite p o u r que l ' exoderme 

se recloisonne comme l 'endoderme-
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III . 

Par la persistance de l'écorce, le G. ciliata rappelle les Gentia-

nées humicoles dépourvues de chlorophylle. Les Voijria des An

tilles, admirablement décrits par M. Johow, ont des endophytes 

localisés comme dans notre Gentiane. L'exoderme et l'endoderme, 

ne t tement opposés, par leurs cellules petites et solidement unies, 

au parenchyme à Champignon, restent indivis, n 'ayant pas à sui

vre u n accroissement diamétral de la racine ; l 'épidémie, non 

pilifère, est revêtu d'une mince cuticule et reste indissolublement 

uni à l 'exoderme. Sa persistance est encore plus parfaite que dans 

notre espèce. 

L 'aspect extérieur et la 'disposition générale des organes sou

terrains du G. ciliata offrent encore une grande analogie avec 

ceux de plusieurs Voyria et Voyriella. D'après Johow, les racines 

présentent un aspect intermédiaire entre l'aspect fibreux et l 'as

pect coralloïde, chez les Voyria trinitatis, chionea, uniflora, obco-

nica, aurantiaca, etc. , et Voyriella. Si l'on en juge d'après les 

figures qui accompagnent les deux Mémoires de l 'auteur (t. XVI, 

p l . XVI, et t. XX, pl . XIX), la disposition est plus franchement 

coralloïde chez les Voyria trinitatis et obconica, où les ramifica

tions sont courtes et rapprochées, tandis que chez les Voyria uni-

flora les racines s'allongent davantage et se ramifient moins. La 

figure 7 de la planche XVI reproduit presque l'aspect de l 'appa

reil radical du Gentiana ciliata, du moins des exemplaires dont 

les racines n 'ont pas encore pris toute leur extension. 

L'analogie de notre espèce indigène avec le Voyria unifiera se 

poursui t dans l'aspect du rhizome et des pousses florales qui en 

naissent directement. Quand l'axe terminal qui définit la souche 

est fané, d'autres s'épanouissent comme des ramifications nor

males nées à l'aisselle des feuilles écailieuses et embrassantes. 

La principale différence provient de l 'interruption annuelle de la 

végétat ion dans les climats tempérés. Au lieu de se succéder sans 

interrupt ion comme sur la souche des Voyria tropicaux, lesbour* 

geons de notre Gentiane donnent une ou plusieurs tiges aériennes 

qui sor tent presque simultanément en automne ; puis les suivants 

entrent en repos pour pousser l 'année suivante. 

Il est assurément curieux de retrouver chez nos Gentianes indi-
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gènes un appareil radical qu i , par sa s t ruc ture et pa r son com-

mensalisme avec les Champignons , p résen te une si g rande res

semblance avec celui des Gentianées tropicales dépourvues de 

chlorophylle. 

. Il reste à chercher la végétation initiale du G. ciliata, les con

ditions de sa germination, de sa nutr i t ion et l 'époque d ' appar i 

tion des racines gemmipares . Nous n o u s proposons d 'étudier 

ultérieurement ces divers problèmes . 

CONCLUSIONS. 

Les tiges florales du Gentiana ciliata proviennent d 'un bour 

geon endogène né dans le péricycle d 'une racine gemmipare en 

face d'une bande vaseulaire. 

Le bourgeon né de la racine donne une souche vivace susceptible 

d 'émettre, pendant plusieurs années, des tiges florales. 

La souche porte des racines latérales écartées le long de son 

trajet ou condensées au voisinage immédia t de la rac ine gemmi

pa re . 

La racine gemmipare provient d 'une végétat ion antér ieure , 

probablement stérile, encore inconnue. 

L Toutes les racines sont des mycorlxizes enclotrophiques, dans 

lesquelles le Champignon occupe tout le parenchyme m o u (au to

derme) de l 'éeorce comme chez les Gentianacées dépourvues de 

chlorophylle et chez plusieurs Orchidées . Par analogie , on peu t 

soupçonner ,qu 'au stade init ial , le Gentiana ciliata se nourr i ra i t à 

la façon des hoiosaprophytes , Peut -ê t re cette végétat ion serai t -

elle incolore et souterraine.-

La racine présente un épiderme simple, pers is tant , p ro tec teur . 

La membrane externe, très épaisse, se gonfle comme celle de la 

graine de lin, dont elle possède la s t ruc ture et la composi t ion 

chimique. 

L 'exoderme et l ' endoderme, également différenciés comme 

assises protectr ices, sont le siège de cloisonnements secondaires 

radiaux. L 'endoderme présente aussi des cloisons t ransversales , 

íangentielles et obliques qui le dédoublen t localement. 

Entre le bois primaire et le bois secondaire , on t rouve un bois 

intermédiaire caractérisé, soit p a r la t ransformation vaseulaire 
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de cellules indivises du péricycle et du conjonctif, soit par une 

déviation progressive de l 'ordre de formation centripète en ordre 

centrifuge. 
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EXPLICATION DE LA P L A N C H E 

(Racine de Gentiana ciliata.*) 

F I G . i . — Coupe radiale de l'épidémie (ep) et de l'écorce : ex, exoderme ; 
aut, autoderme; end, endoderme. (Gr. 62.) 

F I G . 2. — Coupe transversale de l'épidémie et de la moitié externe de 
l'écorce : ep, ex, aut, comme précédemment; ch, filaments de Champignon 
intracellulaires; n, noyau cellulaire. (Gr. 4oo.) 

F I G . 3. — Coupe transversale traitée par l'hypocklorite de soude. La mem
brane de l'épiderme est gonflée et stratifiée. (Gr. 4oo.) 

F I G . 4- — Coupe radiale de l'épiderme et des couches sous-jacentes. (Gr. 
25o.) 

F I G . 5. — Cellule épidermique vue par la face libre. (Gr. 25o.) 
F I G . 6, 7, 8, g. — Cloisonnement secondaire de l'endoderme en coupe trans

versale. Cloisons radiales et cloisons obliques. La figure 7 montre un îlot sé
paré de l'endoderme du côté de l'autoderme. La figure 6, reproduite en poin
tillé sur la figure montre l'origine de cet îlot par cloisonnement oblique de 
l'endoderme. (Gr. 25o.) 

F I G . 1 0 . — Coupe transversale de l'endoderme (end) et du cylindre central : 
per, péricycle ; vp, vaisseaux du péricycle non cloisonné ; l, liber ; i, i, vais
seaux initiaux des deux bandes ligneuses ; c, centre de la coupe ou intersec
tion de ce plan avec l'axe de la racine ; cp, cp, plans radiaux du bois centri
pète; cf, l'un des plans radiaux du bois centrifuge; int, int, plans du bois à 
direction intermédiaire. (Gr. 25o.) 

F I G . 11 et 12. — Deux coupes transversales successives d'un vaisseau (vp) 
formé dans une moitié de cellule péricyclique taillée en biseau. (Gr. 260.) 

F I G . I3 . — Coupe transversale de l'endoderme et d'un cylindre central pri
mitivement très étroit, vp, vaisseau péricyclique né après cloisonnement tan-
gentiel. Les autres lettres comme dans la figure 10. (Gr. 25o.) 

FIG.T4- — Tige endogène sortant de la racine gemmipare : et, épidémie de 
la tige; ed, cellule endodermique mortifiée avant de s'être reGloisonnée. Les 
autres lettres comme précédemment. (Gr. 112. ) 
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Séance du i5 novembre ±902. 

Notice nécrologique. — Le D' Adrien Lemaire. 

Après les excellentes paroles que vient de prononcer M. le Pré

s ident , il n'y a, sans doute, rien à ajouter pour vous faire sentir, 

Messieurs, l 'étendue de la perte que notre Société vient de faire 

en la personne de notre regretté confrère Adrien Lemaire. 

Je ne puis cependant résister au désir d'ajouter quelques traits 

plus int imes au portrai t officiel que vous venez d'entendre. Té

moin, depuis vingt-cinq ans, de la vie modeste et studieuse de 

Lemaire, profondément touché pa r le coup imprévu qui nous l'a 

enlevé, j e voudrais faire revivre u n instant sa figure sympathique 

aux yeux de ceux qui l 'ont connu et justifier auprès des autres la 

vivacité des regrets que nous inspire sa disparition prématurée. 

La dest inée de Lemaire n'a pas été à la hauteur de son mérite, et, 

si lui-même n 'a jamais proféré une plainte à ce sujet, il nous est 

bien permis aujourd'hui de constater le mélancolique désaccord 

qui règne entre son humble carrière et les promesses de ses débuts. 

Lemaire était u n naturaliste de naissance et tout particulière

ment un botaniste . Dès ses plus jeunes années, la belle végétation 

de ses montagnes natales lui avait inspiré une curiosité passion

née et il connaissait à fond la flore vosgienne avant d'être bache

lier. Quand il entra comme étudiant à la Faculté de médecine de 

Nancy, il y venait chercher l 'initiation aux sciences biologiques. 

La première année d'études consacrée aux enseignements dits 

accessoires lui donna pleine satisfaction, mais bientôt il eut des 

doutes sur le choix qu'il avait fait. Doué d'une sensibilité exces

sive, il ne pouvait supporter le spectacle des souffrances humaines 

dont les salles d'hôpital offrent tant de cruelles variétés ; passe 

encore pour les travaux de 1 amphithéâtre d'anatomie, mais la 

fréquentation des salles de clinique lui était par trop pénible. Il 

la négl igea bientôt pour suivre assidûment les leçons de la Fa

culté des sciences et, dès 1873 , le grade de licencié ès sciences 

naturelles vint récompenser son travail. 

Cependant , ses études médicales n'avançaient que lentement. 

C'est seulement en 1882 qu'il pr i t le grade de docteur en méde

cine. Ce laborieux était passé à l 'état d'étudiant de dixième an-
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née, titre d 'ordinaire peu envié pa r les t ravail leurs de son espèce. 

Il était désormais fixé sur son peu de vocation pour la pra t ique 

médicale et je me rappelle une peti te scène qui mont re bien qu' i l 

ne conservait sur ce point aucune illusion. U n camarade lui ayant 

dit, qu'en cas de mobilisation il irait dans un fort de la frontière 

où les fonctions d'aide-major devaient dans les mêmes circons

tances être remplies pa r Lemaire , celui-ci s'écria : « E h bien ! 

tâchez de ne pas être malade, car, s'il n 'y a que moi p o u r vous 

guérir, vous êtes perdu. » 

Renonçant à la prat ique, Lemairedevait nature l lement songer 

au professorat. Dès 1 8 7 3 , il avait été a t taché comme aide de bo

tanique à la chaire d'histoire naturelle de la Facul té de médecine , 

et bientôt il devint le répét i teur bénévole de tous les é tudiants , 

qui se sentaient menacés p a r l 'examen, alors redouté , où figu

raient les sciences naturel les . Ils étaient fort nombreux et beau

coup d'entre eux abordaient la p répara t ion de l 'épreuve avec la 

persuasion qu ' i l leur était impossible d 'emmagas iner dans leur 

mémoire tant de détails arides. Mais les leçons de Lemaire, à la 

fois si précises dans leur familiarité, si p i t toresques dans leur 

exactitude, ne trouvaient point de réfractaires et tous ses élèves 

finissaient pa r doubler le cap des t empê tes . 

En 1877, L,emaire entra, après son année de volontariat , comme 

préparateur au laboratoire de botanique de la Faculté des sciences. 

C'est à cette date que je fis sa connaissance et, dès le premier mo

ment, frappé de l 'étendue de son savoir, de son a rdeur au travail, 

de son habileté et de sa conscience d 'observateur , j e crus pour 

lui à un bril lant avenir. Mais bientôt u n nouvel écueil se présenta 

devant lui. Son extrême nervosité se t raduisai t par une timidité 

maladive; sur le sujet le mieux connu, en présence de camarades 

familiers et d 'un professeur qu' i l voyait tous les j o u r s , le moindre 

exposé magistral, le plus banal essai de leçon lui devenait une 

sorte de supplice. Le visage couvert de sueur , la voix é t ranglée, 

la main t remblan te , il cherchait ses mots et parfois s 'arrêtai t 

court. Il dut , par suite, renoncer à se faire recevoir agrégé à la 

Faculté de médecine et accepta, en i 8 8 5 , le t i tre modeste de pro

fesseur-délégué d'histoire naturel le au Lycée de Nancy. Deux ans 

après, il fut nommé chargé de cours dans ce même établ issement 

et un peu p lus tard professeur à l 'École d 'agriculture de Tom-

blaitie. Il a rempli ces fonctions j u squ ' à son dernier jour , et dans 
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ces deux maisons, il laissa le souvenir du professeur le plus habile 

à s 'attirer l'affection des élèves, le plus apte à éveiller leur intérêt. 

Le service dont Lemaire était chargé aurait pu paraître lourd à 

beaucoup de prolesseurs et cependant en dépit de ses occupations 

absorbantes , malgré les obstacles que lui opposa plus d'une fois 

une santé dès longtemps ébranlée, jamais Lemaire n'abandonna 

ses recherches personnelles. C'était sa joie et son réconfort, elles 

lui faisaient oublier et les souffrances physiques et les désappoin

tements de carrière qui ne lui furent pas ménagés. 

Permettez-moi donc de passer rapidement en revue les publica

tions où Lemaire a laissé le meilleur de lui-même. On y peut dis

t inguer deux séries, l 'une traitant des questions d'anatomie végé

tale dans lesquelles l 'auteur fait preuve de l'instruction générale 

qu 'on est en droit d'exiger de quiconque aspire à enseigner, l 'au

tre consacrée à des études plus spéciales comme il convient au 

chercheur qui limite volontairement l'étendue de son domaine 

pour y creiiser un sillon plus profond. 

Au premier groupe se rattachent ses deux thèses présentées 

l 'une à la Faculté de médecine de Nancy, l 'autre à la Faculté des 

sciences de Paris . Entre ces deux mémoires étendus s'intercale 

une courte note sur la Lignification de quelques membranes épi-

dermiques (*) où est établie la curieuse différence qui existe entre 

l 'épiderme des Gymnospermes et celui des autres plantes vascu-

laires. La thèse pour le doctorat en médecine traite de la déter

mination histologique des feuilles employées en médecine (f). C'est 

un mémoire étendu et rempli d'observations consciencieuses. S'il 

ne présente que d'assez lointains rapports avec l'art de guérir, il 

faut du moins reconnaître qu'il constitue un travail beaucoup plus 

personnel que la plupart des essais présentés au même titre aux 

Facultés de médecine. La thèse pour le doctorat ès sciences élu

cide la question, alors toute neuve, de l'Origine et du développe

ment des racines latérales chez les Dicotylédones(f). Dans ce tra

vail illustré de figures élégantes et fidèles, Lemaire démontre, 

pour la première fois, que, dans la grande majorité des plantes 

de la classe étudiée, les racines latérales tirent constamment leur 

origine de la couche la plus externe du cylindre central, du péri-

(1) Ann. Se. Nat. Bot. Sér. T. 
(2) Nancy , 188a. 
(3) Ann. Se. Nat. Bot. Sér. T. 
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cycle. Cette not ion, devenue classique, pouvait être préjugée en 

1886 d'après ce que l 'on savait déjà de l 'origine des radicelles 

et de la racine principale, mais dans les sciences d 'observation 

il n 'est jamais inutile d'établir , pa r l ' é tude d r recte des faits, la 

réalité objective des vues les plus vraisemblables a priori. E t en 

fait, malgré sa généralité, la loi posée par Lemaire souffre quel 

ques exceptions dont la signification n ' a pas encore été éclaircie. 

Ayant ainsi complété ses grades universitaires, Lemaire se sen

tit libre de se vouer à ses recherches de prédi lect ion et s 'adonna 

définitivement à l 'étude des a lgues . Ce domaine peut sembler bien 

restreint dans notre région essentiellement con t inen ta le , aussi 

a-t-il été peu exploré. Les livres qui décrivent les a lgues d 'eau 

douce, d'une manière suffisante pour pe rmet t re leur détermina

tion exacte, sont rares et, pour tout d i re , il n 'en existe aucun dans 

notre langue. Il fallait donc tout d ' abord se préoccuper de réunir , 

péniblement et à grands frais, les nombreux mémoires par t icu

liers publiés pour la plupart à l 'é t ranger , puis se met t re à même 

d'utiliser ces matér iaux non seulement a l lemands, angla is et ita

liens, mais encore suédois, hollandais ou magyars , il fallait pour

suivre en même temps les récoltes et les préparat ions délicates 

des objets d 'é tude . Après ce dur apprent issage le prix à a t te indre 

était de mince attraction. Si les algues d ' eau douce sont peu étu

diées, c'est parce qu 'aucune d'entre elles ne se r e c o m m a n d e à 

l 'intérêt du public par des applicat ions utiles, elle ne s ' imposent 

même pas à l 'attention à t i tre d 'ennemis redoutables ainsi que le 

font les champignons. Leur é tude ne relève que de la science pu re , 

pure surtout de tout attrait matériel , de tou t bénéfice tangible . 

Je serais fort tenté de croire que ce fut cette considérat ion même 

qui devint prépondérante dans le choix que fit Lemaire. Timide 

et se défiant de lui-même, il aurai t hésité à se lancer sur la route 

où se pressait la foule attirée par les quest ions à l 'ordre du j o u r ; 

il se réfugiait au contraire avec délice dans le sent ier délaissé où, 

marchant presque seul, il pouvait joui r en paix du spectacle de la 

na ture . 

M. le Président vous a déjà signalé les premières publ icat ions 

de Lemaire sur les algues, ce sont le Catalogue des Diatomées des 

environs de Nancy et les Listes des Desmidiées observées dans les 

Vosges, insérés dans notre Bulletin, le premier en 1880, les se

condes en 1882, i883 et 188g. En 1 8 9 1 une nouvelle note publiée 
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par le Notarisia étend à quelques lacs des Vosges l'étude des Dia

tomées. Une grave maladie arrête ensuite pendant plusieurs an

nées les t ravaux de Lemaire qui, au retour de la santé, doit d'abord 

consacrer toutes ses forces à ses obligations professorales. 

En 18g3 il fait connaître, par l 'intermédiaire du Journal de bo

tanique, u n Nouveau procédé de préparation microscopique des 

algues, fondé sur l 'emploi de l'acétate d'urane et grâce auquel il 

obt ient la conservation des formes les plus délicates des Desmi-

diées, que les méthodes connues jusque là déformaient, plus ou 

moins . L'année suivante le même recueil insère une note sur 

Deux formes nouvelles du genre Cœlastram Nœg; tandis que le 

journa l Le Diatomiste imprime un travail sur les Diatomées des 

eaux salées de Lorraine. Cinquante-quatre espèces sont signalées 

comme vivant dans cette station spéciale et si, dans sa modestie 

exagérée, l 'auteur s'interdit de faire connaître ses idées sur le 

mode d'apparit ion de ces espèces marines en plein continent, du 

moins fournit-il aux théoriciens à venir une donnée certaine tou

chant un fait des plus curieux. 

Le dernier mémoire de Lemaire consiste en une étude appro

fondie de la Structure de la gaine des Schizophycées (Journal de 

botanique, 1901) . En comparant minutieusement les réactions 

microchimiques de cette production avec celles des autres subs

tances déjà connues dans les tissus organiques, il démontre l'exis

tence d'une substance nouvelle, laschisophycose, et en fixe les ca

ractères différentiels, en même temps qu'il en étudie la répartition 

dans les différents genres. 

Au cours de ses patientes études, Lemaire avait acquis une 

connaissance profonde des algues d'eau douce et d'eau saumâtre de 

notre région. Ses amis souhaitaient qu'il résumât clans un travail 

d 'ensemble les résultats de sa longue expérience, ils savaient qu'il 

avait déjà recueilli en Lorraine des représentants de presque tous 

les genres mentionnés dans les autres contrées d'Europe. Lui-

même était résolu à entreprendre cette tâche considérable et se fai

sait une joie de préparer un livre qui manque à notre littérature. 

Nous avons vu, avec une profonde douleur, une mort imprévue 

et soudaine nous ravir un homme modeste autant que savant, 

anéantir en un instant le fruit de tant de travaux et ajourner sine 

die une œuvre qui eût fait honneur à notre pays. 

G. L E M O N N I E R . 
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Séance du 17 décembre 1902. 

Sur la vitesse des rayons X. 

M. R. Blondlot, professeur à la Facul té des sciences de Nancy, 

décrit les expériences qui lui ont permis de déterminer la vitesse 

de propagat ion des rayons X. 

Une bobine d' induction fait fonctionner un tube de Grookes. 

Sur le circuit, entre la bobine et le tube , u n oscillateur de Her tz 

est placé en dérivation. Au m o m e n t où cet oscillateur se décharge , 

le tube s 'éteint; d 'autre par t , cette décharge fait naî tre une force 

électrique dans un résonateur disposé près de l 'osci l lateur . 

Si les fils de transmission entre l 'oscillateur et le tube n 'ont 

qu 'une très faible longueur , la force é lectr ique à la coupure du 

résonateur ne se produi t qu 'après que les rayons X ont disparu,*-

et, par suite, ceux-ci ne peuvent p rodu i re un renforcement de 

l'étincelle. Si , au contraire, ces fils ont une certaine longueur ( 8 0 

centimètres par exemple), on peu t prévoir , si l 'on admet a priori 

l 'égalité des vitesses de propagat ion des rayons X et des ondes 

hertziennes, que les rayons produi ront un renforcement de l 'étin

celle, qui passera par un max imum p o u r une certaine dis tance du 

tube à la coupure ; cette prévision s'est réalisée. La m ê m e suppo

sition a permis de calculer d 'avance les déplacements que la posi

tion du tube correspondant à ce max imum devait éprouver soit 

par l 'allongement des fils de t ransmiss ion, soit p a r l 'annexion 

d'une petite ligne au résonateur : on devait en effet pouvoir com

penser le t emps employé par les ondes p o u r parcour i r une cer

taine longueur de fils par le temps employé par les rayons X pour 

franchir une distance égale. Cette compensat ion s'est produi te en 

réalité, et les deux méthodes différentes qui ont été employées 

ont donné pour le rappor t des vitesses des nombres t rès voisins 

de l 'unité. 

L'ensemble de tous ces faits conduit à cette conclusion que la 

vitesse de propagation des rayons de Rœntgen est la même que 

celle des ondes hertziennes ou de la lumière se propageant dans 

l'air. 
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