
SOCIETE BOTANIQUE
•;

DE FRANCE



PatU. — Impiimerio tie I. Mahdnkt. me Mignon, 2



BULLETIN
DE LA

SOCIETE BOTANIQUE

I)l< FRANCE

FONDtE LE 23 AVKIt 185&

TOME CINQUIEME

PARIS
AU BUREAU DE LA SOCIETE

RUE DO VIEUX-COLOMBIER , 24

1 858



LISTE DES 1EHBRES

D£ LA

ftSOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

(MAI 1858).

AGARD (A.), pharmacien, a Rugles (Eure).

ALANORE, pharmacien, a Clermont-Ferrand (Pjuy-de-Ddme).

ALLAMAN, docteur en medecine, a Lorgues (Var).

AMBLARD (Louis), docteur en medecine, rue Paulin, 14, 5 Agen.

AMBROSE (FRANgois), a Borgo en Valsugana (Tyrol).

ARDOINO (le chevalier Honore), propri&airc, a Menton, principality de Monaco,

par Antibes (Var).

AUGE DE LASSUS, rue Saint-Jean, kh, a Saint-Quentin (Aisne).

AUSSURE (Alphonse d'), etudiant en medecine , rue St-Jacques, 171, a Paris.

AV1CE DE LA VILLEJAN, m&lecin aide-major, a l'lidpital francais, a Rome.

(Correspondant a Paris: M. Puel, boulevard Reaumarchais, 72.)

RAILLON (H.), agrigS & la Faculty de medecine, place Saint-Victor, 28, a Paris.

BALANSA (B.), rue de VArcade, 7, a Monlmartre prfes Paris.

BALL (Benjamin), interne en medecine, quai Saint-Paul, 8, & Paris.

Westminste

h Londres.

BARAN (Gabriel de), rue de Vaugirard, 158, a Paris.

BARAT, professeur an lyc<*e imperial de P6rigueux (Dordogne).
#

BARNSBY (David), rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, 24, h Paris.

BABRANDON, huissier pres le tribunal civil de Monipellier.

BARRAU (Adolphe de), docteur en medecine, a Carcenac prfcs Rodez (Aveyron).

BARTHELEMY, professeur au lyc£e de Toulouse.

BAUDR1MONT, pharmacien en chef de I'hospice Sainte-Eugenie , rue Saiot-

Victor, 22, h Paris.

RAtDRY (Frederic), ancien bibliothecaire de rinstitut agronomique, rue de la

Paroisse, 12, a Versailles.

T. V. a
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BEAUTEMPS-BEAUPRE (Charles), procureur imperial, h Mantes (Seine-el-Oise)

.

BELANGER (Charles), directeurduJardinbotanique,aSainl-l
,icrre(Martinique).

BERGERON (Georges), £tudiant eq medecine, rue Vjlledo, 7, a Paris.

BILLOT (Constant), profosseur au college de Haguenau (Bas-lihin).

BINET (Alfred), docteur en m&lecine, aPhOpital de la Charity & Paris.

BLANCHE (Isidore), vice-consul de France h Tripoli (Syrie). — (Correspondant

a Paris : M. Pnel, boulevard Beaumarchais, 72.)

BOISDUVAL , docteur en medecine, rue cles Fosses-Sain I-Jacques, 22, a Paris.

BOISSIER (Edmond), a Geneve (Suisse).

BOITARD (Emmanuel), docteur en medecine, £.....
BONHOMME (Jules), naturaliste, a Milhan (Aveyron).

BORDERE, inslituteur primaire, a Gfedres pres Luz (Haules-Pyren^es).

BORNET (Edouard), docteur en medecine, rue de la Calandrc, 27, h Paris, et a

Antibes (Var).

BOUCHARDAT, professeur a la Faculte de medecine, rue du Cloitre-Notre-

Dame, 8, a Paris.

BOUCHEMAN (Eugene de), rue Sainl-Mederic, 18, a Versailles.

BOLDET (Anatole), a Monlgacon, pres Maringues (Puy-de-DOme).

BOUDIER, pharmacien, a Montmorency (Seine-et-Oise).

BOUIS (de), docteur en medecine, rue Saint-Louis, 64, au Marais, 5 Paris. Membre

a vie.

BOULOUMIE (Louis), rue du Vieux-llaisin, 26, h Toulouse.

BOLRGEAU (Emile), naturaliste-voyageur, rue Saint-Claude, 14, au Marais,

a Paris.

BOUTE1LLE, a Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise).

BOL1E1LLER (Ed.), professeur, a Provins (Seine-et-Marne).

BOETIGNY, sous-inspecteur cles forftts, a Recey-snr-Ource (C&le-d'Or).

BRAS (a\.), docteur en medecine, maire de Villefranche (Aveyron).

BHEBISSON (Alphonse de}, a Falaise (Calvados).

BR1CE (Georges), chef de bureau au ministfere de la maison de I'Empereur, rue

des Kcurics-d'Artois, 11, h Paris.

BRONDEAU (Louis de), a Beignac, commune de Moirax pres Agen (Lot-et-

Caronne).

BROXGNIART (Adolphe), membre de PAcad^mie des sciences, etc. 9 an Jardin

des Plantes, a Paris.

BROU (I'abM), curt a Oulins, par Anet (Eure-et-Loir).

BROWN (Robert), president de la Societe LinneennedeLondrcs, assocW Stranger

de lTnstitut de France, Dean-street, 18, a Londres.

BRLTELETTJE (B. de), & Abbeville (Somme).

BUFFET (.) ules' , thieve en pharmacie, rue des Mathurins-Saint- Jacques, ft, & Paris.

BUREAU (Edouard), docteur en medecine, rue Gressct, 15, h Nantes.

CADET DE CIIAMB1NE (Edmond), rue du Fanbonrg-Polssonnifcre, 31, h Paris.

CALLAY (A.), pharmacien, au Chene (Ardennes).

CALMEIL (le docteur)* medecin en chef de la maison impgriale de Gliarenton

pits Paris.
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CAMARA LEME (Joao DA), hdtel Camoens, place Saint-Germain-des-Pres, a Paris.

CARBONNEAUX-LEPERDRIEL, tflfeve en pharmacie f
rue des Martyrs, 28,

a Paris. .

CARON (£docard), a Rubempr6, par Villers-Bocage (Somme).

CARON (Henri), a Bulles (Oise).

CARUEL (T.),au Musle d'histofre naturellede Florence (Toscane). Membre a vie.

CASPARY (Robert), docteur en philosophic, Poppelsdorfer-Schloss, a Bonn

(Prnsse rh^nane).

CAVENTOU (Eug£ne), pharmacien, rue Gaillon, 50, 5 Paris.

CHAROY (Alcide), agent-voyer de la ville d'Aumale (AlgSrie).

CHASTANET (A.), h Mussidan (Dordogne).

CHATI1V (A.) , professeur a Pficole de pharmacie f rue du Faubourg-Saint-

Honorl, 208, a Paris,

CHAVIN (I'abbe), curt h Compesiferes prfts Geneve (Suisse).

CHEVRIER (Jules), pharmacien, rue du Faubourg-Montmartre, 17, a Paris.

CBOMINOT, pharmacien, a Joinville (HaMe-Marne).

CHOISY (le professeur), J Geneve (Suisse).

CLARINVAL, colonel d'artillerie, k Metz.

CLOS (D.), professeur a la Faculty des sciences, au Jardin botaniqtte, h Toulouse.

Membre a vie.

COMAR (Ferdinand), pharmacien, rue Poissonniere, 2, a Paris.

GONTES (le baron Gustave de), maison Chabaud, rue Saint-Fran^ois-de-Paule,

a Nice (Etats sardes).

CORDONNIER (Olivier-Laurent), docteur en mldecine, h Betton (Ille-et-Vilaine).

COSSON (Ernest), docteur en medecine, rue du Grand-Chantier, 12, & Paris, ct

a Thureiles, par Fontenay-sur-Loing (Loiret).

COUDRAY (Louis), avoue, a Chateaudun (Eure-et-Loir).

CRAMER (WlLHfiUi), £tudiant, Rheingasse, 911, h Bonn (Prusse rh6nane)n

CRETAINE (Alexis), pharmacie Journeil, h Melun (Seine-et-Marne).

CROUAN (Hippolyte), pharmacien, rue de la Fraternity, 6, & Brest (Finistfere).

CUIGNEAU (Th.), docteur en medecine, Altees-Damour, 16, a Bordeaux.

DRIVEN (PabW), aumOnier de la chapelle Saint-Louis, a Dreux (Eure-et-Loir).

DARRACQ (Ulysse), pharmacien, h Saint-Esprit (Landes).

DARRIEUX (Arsiine), docteur en medecine, iSaint-Jeau-Pied-de-Port (Basses-

Pyrenees).

DE BARY (Antoine), docteur en philosophic, I Fribourg-en-Brisgau (Grand-

duchl de Bade).

DEBEAUX (Odon), pharmacien aide-major, h Phdpilal militaire de Boghar,

par Mldlah (Algirie).

DECA1SNE (J % ), membre de i'Academie des sciences, etc., au Jardin des Plantes,
r

h Paris.

DE CANDOLLE (Alphonse), membre correspondant de Flnsiilut de France,

a Genfcve (Suisse).

DECES (Arthur), chirurgien-adjoint k rilOtel-Dieu, h Reims (Marne).

DELASTRE, rue de l'Hospice, 23, h Poitiers.
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DELAUNAY, manufacturer, a Tours.

DELAYAUD (C.), clocteur ea inedecine, professeur a PEcole de medeeine navale,

a Brest (Finhtfere).

DELBOS (Joseph), professeur a r£cole superieure dcs sciences appliquec*.

rue des Bouchers, 5, a Mulhouse (HauMlhin).

DELESSERT (Francois), membre de TAcademic des sciences, etc., rue Mont-

niartre, 172, a Paris.'

DELLA SUDDA fils (Georges), pharmacien, a Constantinople. — (Correspon-

dant a Paris: M. L. Soubeiran, quai de la Tournelle, hi.)

DELONDRE (auguste), a Graville-Havre (Seine-Inferieure).

DELONDRE (Augustus), rue des Juifs, 20, a Paris.

DEMOGET (E.), elcve en pharmacie, rue des Tanneurs, 18, a Bar-le-Duc (Meuse).

DEMOUY, pharmacien, h Noyon (Oise).

DERBES, professeur a la Faculte des sciences, rue des Minimes, 10, a Marseille.

DEROUET, membre du conseil general dlndre-et-Loire, rue des Foss6s~Saint-

Georges, Zi, a Tours, et rue Chabannais, 1, a Paris.

DES ETANGS (S.), juge de paix, a Bar-sur-Aube (Aube).

DESMAZIERES, naturaliste, a Lambersart pres Lille.

DES MOULINS(Ch.), membre de pi usieurs academies, rue el hotel deGottrgues,

a Bordeaux.

DEZANNEAU (Alfred), interne en m£decine, a Thopital de la Piti6 , a Paris.

Membre a vie.

DORVAULT, directeuv de la pharmacie centrale dcs pharmaciens, rue des

Marais Saint-Germain, 23, a Paris.

DOUMET (E.), depute au Corps legislatif, maire de Cette (Herault).

DOVERGNE, pharmacien, a Hesdin (Pas-de-Calais).

DUBOC (£douard), ruede l'Esperance, 20, au Havre (Seine-Inferieure).

DUBY (le pasteur), a Geneve (Suisse).

DUCHARTRE (P.), docteur fes sciences, rue de Sevres, 1ft, a Paris, et rue Kou-
dier, 1, k Meudon (Seine-et-Oise).

DUCLAUX, vice-president du tribunal civil, a Laval (Mayenne).

DU COEOMBIER (Maurice), directeur du letegraphe, a Orleans.

DUCOUDRAY-BOURGAULT (L.-H.) pere, rue Cambronne, 2, a Nantes.

DUCOUDRAY-BOURGAULT fils, mfime adresse.

DUFOUR (Leon), docteur en medeeine, membre correspondant de rinstitut f

a Saint-Sever-sur-Adour (Landes).

DUHAMEL, employe au ministere de la Guerre, rue Saint-Honor^, 301, a Paris.

DU MESNIL-MARIGNY (Jules), rue d'Amsterdam, 1, h Paris.

DU MOLIN (J.-B.), a Saint-Maurin, par Puymiroi (Lot-et-Garonne).

DUMONT (Henry), interne en medecine, rue de l'Echiquier, 38, a Paris.

DUQUENELLE (Edouard), Studiant en pharmacie, rued'Eufer, 21, k Paris.

DUR1EU DE MAISONNEUVE, directeur du nouveau Jardiu des Plantes, allee

des Noyers, 28, a Bordeaux.

DUSSAUD, pharmacien, rue de Rome, 1, a Marseille.

DUVERGIER DE H U llANNE (Emmanuel), rue de Tivoli, 5, a Paris.

EBRAISI (Arthur), pharmacien,rue des Penitents, 2 f au Havre (Seine-lnferieure)

ELOY DE VICQ (Leon), place de la Placette, * Abbeville (Somme).



LISTE DES MEMBRES. V
! /!%ENGELMANN (Georges), a Saint-Louis de Missouri (Elats-Unis oe PAmdrique

du Nord). — (Correspondant a Paris: M. Greenland, rue du Cardinal*

Lemoine, 1.)

ESPAGIVE, docteur en mddecine , chef-interne a Tliopital Saint -filoi, a Mont-

pel lie r.

FABRE (J.-H.), professeur d'histoire naturelle au lycee d'Avignon.

FAIVRE, docteur en medecine, professeur an college Stanislas, rue Bonaparte,

72, J Paris.

FAUCHIER (P.), pharmacien, a Reuilly (Indrc).

FEE, professeur d'histoire naturelle a la Faculte de mddecine de Strasbourg.

FERAUD (Hippolyte)
,
percepteur des contributions directes, a Carpentras

(Vaucluse).

FERMOND (Charles), pharmacien en chef de la Salpfitrifere, a Paris.

FERRER (L£oN),&udiant en pharmacie, rue de Seine, 60, a Paris.

FISTON (Cyrillk), employe despostes, rue de Dunkerque, 8/j, a Paris.

FORGET (Eugene), docteur en medecine, place Saint-Michel, 8, a Paris.

FORT (Aristide), interne en pharmacie, a Phdpital Saint-Louis, a Paris.

FOURNIER (Eugene), interne en medecine, rue Bonaparte, 20, a Paris.

FOURNIER (Henri), rue Bonaparte, 20, a Paris.

FOVILLE (Achille), docteur en medecine, rue des Saints-P&res, 1, a Paris*

FRANQUEVILLE (Albert de), rue Palatine, 5, a Paris, et au chateau de

Bisanos, par Pau (Basses-Pyrenees).

FRILLEY, chirurgien de marine, a Ddle (Jura).

FROGE (Georges), pharmacien, h Beaumont-sur-Oise (Seine-ct-Oise).

GAILLARDOT (C), medccin de Phdpital de Saida (Syrie). — (Correspondant i

Paris : M. Puel, boulevard Beaumarchais, 72.)

GALLICIIER (Paul), quai de la Megisserie, 26, a Paris.

GARNIER(Almire), interne en medecine, a Phopital Saint-Louis, 5 Paris.

GARREAU (Louis), docteur en medecine, a Changd-lez-Laval (Mayenne).

GAVINO-GLLIA, docteur en mddecine et pharmacien, a Pile de Malte.

GAY (Claude), boulevard Bonne-Nouve lie, 25, k Paris. Membre a vie.

GAY (Jacques), rue de Vaugirard, 36, a Paris.

GERMAIN DE SAINT-PIERRE, docteur en mddecine, rue des Beaux-Arts, 11,

a Paris, au chateau du Bessay, canton de Domes (Nievre), et a Costebelle

prfes Hyeres (Var).

GIDE (Casimir), libraire-editeur, rue Bonaparte, 5, a Paris.

GIRAUDY, k la Faculty des sciences, a Marseille.

GIROU DE RLZAREINGLES, ddpul£ au Corps legislatif, rue Royale, 28, a Paris.

GODROX, doyen de la Faculte des sciences, rue de la Monnaie, Zj, h Nancy.

GOGOT, docteur en medecine, rue des Trois-Pavilions, U 9
a Paris.

GOMRAULT(Urbain), interne en medecine, rue de Constantino, 36, a Paris.

GOIMOD (Eugene), pharmacien, a Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome).

GONTIER, docteur en medecine, rue Saint-Honor^, 364, a Paris.
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GOUBERT (£mile), Stddiant, rue Saint -Sulpice, 25, h Paris.

GRAELLS (Don M.-P.)* direcieur du Musde des sciences de Madrid,

GRENIER(Ch.), professeur a la Faculty des sciences, rue de la Prefecture, 14,

;i Besancon.

GRIS (Arthur), docteur fes sciences naturelles, rue Guy-de-la-Brosse, 5, h Paris.

GROENLAND (Johannes), rue du Cardinal-Lemoine, 1, h Paris.

GROS (Joseph), rue Cambacerfes, 3, a Monipellier.

GUBLER, agrege a la Faculte de medecine, rue de Seine, 12, h Paris.

GUENIOT (Alexandre), etndiant en medecine, rue Ferou, 11, a Paris.

GUIDI (Louis), h Pesaro (fctats de TEglise).

GE1LLARD (Achille), docteur fes sciences, rue de Laval, 15, h Paris,

GU1LLON (Anatole), sous-inspecteur des contribulions indirectes, h Ruffec

(Charente).

GUILI.OTEAUX-VATEL, rue Mademoiselle, 2, a Versailles.

GURY (AlPHONSe), pharmacien, rue Tete-d'Or, h Metz.

GUVOT-RESSIGEAC (Charles), capitaine au 10
e
regiment d'artillerie, a Toulouse.

HEIVON, Jnterprfcte militaire, h Batna, province de Constantine ( Algerie).

BENNECART, ancien depute, rue Neuve-des-Malhurins, 41, h Paris.

BEKSEOW, professeur a TUniversite de Cambridge (Angleterre).

11ER1KCQ, attache au Museum d'hisioire naturelle, rue Guy-de-la-Brosse, 11,

a Paris.

BOMOLLE, docteur en medecine, rue Bonaparte, 7, & Paris.

DOOKEU (Sir William), membre correspondant de l'lnstitut de France, au

jardin boianique ue Kew prfes Londres.

UOLDBIXE, pharmacien, 5 Niort (Deux- Sevres).

HOWARD (John Elliot), h Tottenham prfcs Londres.

HUBERT, pharmacien, h New-York. — (Correspondant a Paris: M. PueU bou-

levard Beaumarchais, 72).

BUGUENIN (Auguste), a ChamMry (Savoie).

BULLE (A.), professeur d'hydrographie, & Blaye (Gironde),

HUMBERT (Gmile), docteur en medecine, rue de la Harpe, 107, passage

dUarcourt, h Paris,

-
-

flRAT (Albert), procureur imperial, a Figeac (Lot).

JACQUEL (1'abM), cure a Coinches, par Saint-Die (Vosges).

J YM Yl\ (A.), docteur en medecine, rue des Saints- Pferes, 40, h Paris.

JAMIN (Ferdinand), horticulteur, a Bourg-la-Reine (Seine).

JAMIN (Pierre), directeur du Jardin d'acclimatatioh de Beni-Mora (Algerie).

JAUBERT (le comie), membre de V Academic des sciences, etc., cue .Saint-Domi-

nique, 67, a Paris, el au domaine de Givry, par Jouet-sur-Aitbois (Cher).

JEANBERNAT (Ernest), interne des hospices, a l'hdpital Saint- Jacques, \
Toulouse.
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JOLIEU (Antoine), docteur en medecine, h Lavelanet (AricSge).

JORDAN (Alexis), rue Basseville, 10, a Lyon.

JOUFFROY-GONSANS (M» de), rue de la Prefecture, 20, a Besancjon, ct rue de

POd(*on, 21, h Paris.

JOUVIN, professeur a PEcoIe de medecine navale, rue Saint-Louis, 88, h ttoche-

fort-sur«Mer (Charente-Inferieure)

.

JULLIEN-CROSNIER, conservateur du Jardin des Plantcs* rue d'Jlliers, olx bis,

a Orleans.

JUNQUET (Frederic), medecin aide-major au 2
e regiment du genie, h Montpellicr.

KARR (Alphonse), homme de lettres, h la ferine Saint-Etienne pres Nice (Etals

sardes).

RAUFMANN (Nigolas), a Moscou. — (Correspondant h Paris : M. Puel, bou-

levard Beaumarchais, 72.)

RETELEER, horliculteur, rue de Charonne, 146, i Paris.

RIRSCHLEGER, professeur a PEcole superieure de pharmacie de Strasbourg.

RNUETTEL, Heerengracht, prfcs du Kartenstraat, LL. 169, a Amsterdam.

ROECIUJX (Eugene), docteur en medecine, a PhdpitalSainte-Eugenie, rue du

Faubourg«-Saint-Antoine, 110, a Paris.

RRAL1K (Louis), rue du Grand-Chantier, 12, a Paris. Membre a vie.

KREMER, docteur en medecine, pharmacien en chef, a Sidi-Bei-Abbfcs, pro-

vince d'Oran (Algerie).

RUES/, docteur en medecine, rue des Bourdonna is, 14, a Paris.

LAROURET (J.), hotel de Pancienne sous-prefecture, a Ruflec (Charente).

LACROIX (Pabbe de), h Saint-Homain-sur-Vienne, par les Ormes (Vienne).

LACROIX, pharmacien, k Macon (Saoneet-Loire).

LACROIX (Francisque), 61&ve en pharmacie, rue Vaugirard, A2, a Paris.

LAGRANGE, docteur en medecine, rue Garaneiere, 0, a Paris.

LAGREZE -FOSSAT (Adrien), avocal, a Moissac (Tarn-el-Garonne).

LAHACHE (A.), pharmacien, a Bruyfcres (Vosges)>

LAISNE (A.-M.), ancien principal du college, h Avranches (Manchc)»

LAMBERTYE (le cointe Leonce de), a Chaltrait, par Motitmort (Maine).

LAHIIABLE (G.), docteur en medecine, a Chateau-Porcien (Ardennes).

LAMOTTE (Martial), pharmacien, a Riom (Puy-de-D6me).

LAXGE, bibliothecaire au jardin bolanique de Copenhague ,Danemark)>

LA PERRAUDIERE (Henri de), rue du Cornet, 24, a Angers.

LAPORTE (Edmond), boulevard de PEloile, 38, aux Ternes pres Paris.

LARAMRERGUE (HENRI de), a Castres (Tarn).

LAREVELLIKRE-LEPEAUX, au Gue du Berger, a Thouarce (Maine-et-Loire).

LASEGLE (A.), conservateur deseolleclions bolaniquesde M. Francois Delessert,

rue Montmartre, 172, a Paris.

LAVALLEE (Alpho^se), rue des Coutures-SaintGervais, 1, a Paris.

LAVAL (Gaston de), rue du Bac, 97, a Paris.

I W ERXELI J: (Oscar de), rue de Martiguac, 24, a Paris.
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LEBA1L, docleur en m&lecine, a Evron (Mayenne).

LEBEL (E.), docleur en medecine, ft Valognes (Manche).

LEBEUF (Ferdinand), pharmacien, a Bayonne (Basses-Pyrenees).

LECADRE, ancien chirurgien de marine, rue Chilou, 8, au Havre (Seine-

Interieure).

LECLERC, professeur d'histoire naturelle h l'Ecole de medecine et de phar-

macie de Caen (Calvados).

LECLERE (Louis), chezM.L&m Denouette, a Montivilliers (Seine-Inferieure).

LECOQ (Henri), professeur d'histoire naturelle h la Faculte des sciences de

Clermont-Ferrand (Puy-de-D&me). Membre a vie.

LE COUPPEY, pharmacien, 5 Bercy prfes Paris.

LE DIEN (Emile), ancien avocat a la Cour de cassation, a Asniferes (Seine).

LE FORT (Leon), interne en medecine, rue des Foss£s-Saint-Bernard, 22, a Paris.

LEGRAND (de l'Oise), ancien depute, rue Richepanse, 7, a Paris.

LEGUAY (Leon), inspecteur des jardins imperiaux, rue du Cherche-Midi, 17, 3

Paris.

LE MAOUT (EMM.),docteuren medecine, quai de la Tournelle, 33, h Paris.

LENORMANT (FRANgois), rue Madame, 34, h Paris.

LEON (Isidore), sous-inspecteur des douanes, a Lorient (Morbihan).

LEP1NE (Jules), pharmacien de premiere classc de la marine, a PondichGry

(Inde francaise). — (Correspondant h Paris: M. P. Dupont, rue de l'ftchi-

quier, 15.)

LE PREVOST (Auguste), membre dc rinstitut, a Bernay (Eure).

LEROY (Andre), pepinteriste, a Angers.

LESPINASSE (Gdstave), agent de change, rue du Waux-Hall, 1, i Bordeaux.

LEST1BOUD01S (Th.), conseiller d'Etat, membre correspondant de rinstitut,

rue de la Victoire, 92, a Paris.

LETOURNEUX (Aristide), procureur imperial, a Bdne (AlgSrie).

LETOURNEUY (Tacitb), president du Tribunal civil de Fontenay-le-Comle

(Vendue).

LEVENT, ancien pharmacien, place du Palais-de-Justice
t 16, a Reims (Marne).

LOCK, pharmacien, a Vernon (Eure).

LOMBARD (F.), place d'Armes, Zi, a Dijon.

LORET (Henri), rue du Lycc*e, 10, h Toulouse.

LOR1ERE (Ir£n£e de), rue Chanoinesse, 12, a Paris.

LORTET (Louis- Charles), etudiant en medecine, quai Fulchiron, 2Z|, a Lyon.

LORUT (Loms), docleur en medecine, a FhOpital Lariboisiere, a Paris.

LOYSEL (Fran<?ois-Charles), rue Mazarine, 3, h Paris.

LUTZ, pharmacien en chef de Thopital Saint-Louis, a Paris.

MACKEN\a (Benjamin-Vicunna), au Chili.— (Correspondant

Valder, passage de la Madeleine, 4.)

MAILLARD (Auguste), rue Sainl-Suipice, 1, a Paris.

MAILLE (Alphonse), rue Madame, 1, h Paris.

MAYLbCAL, aucieu reprfoenlant, a Pau (Basses-Pyn5n£es).

MARCELL1N (Alglsti :0. etudiant en mldecine. nlaro fin Dala

5
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MARCILLY, sous-inspecteur des forets de Pttat, k Villers-Cottereis (Aisnc).

MARES (Paul), doctetir en m&lecine, rue Blanche, 10, k Paris.

MARJOMX, docteur en medecine, rue de la Paix, 1, a Paris.

MARMOTTON (Henri), docteur en mddecine, rue Notre-Dame, t\% k Passy

prfes Paris.

MA IISY (de), procureur imperial, a Compifegne (Oise).

MARTIN (Antoine-Bernardin), docteur en medecine, k Aumessas prte le Yigan

(Gard).

MARTIN (Emile), juge, k Romorantin (Loir-et-Cher).

MARTINS (Charles), professeur a la Faculty de medecine de Montpellier.

MARTIUS (de), secretaire de PAcadlmie des sciences de Bavifere, membre cor-

respondant de Plnstitutde France, etc., a Munich.

MARTRIN-DONOS (le comte Victor de), Grande-rue, k Montauban (Tarn-el*

Garonne).

MASSON (Victor), libraire-editeur, place de Pficole-de-M&lecine, a Paris.

MASSOT (Aime), docteur en medecine, rue Saint-Jean, 9, a Perpignan.

MATHIEU (Auguste), inspecteur des forfits, professeur a P£coIe impfriale fo-

restifere, rue Stanislas, 46, a Nancy.

MATIGXOX (E.), k Fontainebleau (Seine-et-Marne).

MAUGERET, directeur du tetegraphe, a Narbonne (Aude).

MAUGIN (Auguste), interne en medecine, aPhopital Sainle-Eug^nie, & Paris.

MAUG1X (Gustave), avocat, rue de Seine, 33, k Paris.

MAURLX (Alcide), 6tudiaut en medecine, rue Monsieur-le-Prince, 56, a Paris.

MAUVAIS (Virgile), interne en medecine, a la Salpfitrifcre, k Paris.

MELICOCO (le baron de Lafons de), rue Royale, 84 bis, k Lille.

MENIERE (le docteur), medecin de rEtablissement des sourds-muets, rue Saint-

Jacques, 256, k Paris.

IUERCHE (Charles), v£terinaire de premiere classe au regiment de landers de

la garde imp^riale, a Compifcgne (Oise).

MERCIER, pharmacien, rue Cr^billon, 11, k Nantes.

MEUNIER, maire de Provins (Seine-et-Marne).

MICHALET (Eugene), avocat, k Ddle (Jura).

MIERGUES (Auguste), docteur en medecine, a Anduze (Gard). .

MILLET (C), inspecteur des forfits, rue du March£-Saint-Honor£, 6, a Paris.

MIXGAUD, pharmacien, a Saint-Jean-du-Gard (Gard).

MONARD (P.), ancien medecin en chef des armies, conservateur du Jardin bo-

tanique, rue de r£vech£, 25, a Metz.

MOXTAGXE (Camille), membre de PAcademic des sciences, etc., rue des Beaux-

Arts, 12, a Paris.

MOQUIN-TANDOX (Alfred), membre de l'Acadgmie des sciences, etc., rue de

PEst, 2, k Paris.

MORIS (J.-H.), slnateur, professeur de botanique k PUniversit6 de Turin.

MORIZE, pharmacien, rue des Francs-Bourgeois, 13, au Marais, a Paris.

MORREN (Edouard), docteur 6s sciences naturelles, professeur suppliant k

PUniversiK* de Ltege (Belgique).

MOUGEOT pere, docteur en medecine, membre du Conseil general des Vosges,

a Bruyeres (Vosges). .
~
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MOUIIXEFARINE (EdmOkd), rile de la ChaussSe-d'AMin, 38, & P&rls.

MOURA-BOUROUILLOU (B.), docteur en m&lecine, rue de la Fontaine-Molttre,

33, h Paris.

MOYSANT, docteur en m&lecine, h Neuvy-le-Roi (Jndre-et-Loire).

MUNBY (G.), aOran (Alg^rie).

MUSSAT (Gmile), elfcve en pharmacie, a la Salp&rterc, h Paris.

Bac

NORMAND-DUFFIE (Sixte), m^decin aide-major au batdillon de chasseurs a

pied de la garde impgriale, rue de Verneuil, 56, & Paris.

NOULET, professeur & Pficole de m6decine, rue du Lyc£e, 8, h Toulouse.

OLDINET, pharmacies rue Hoche, 9, a Versailles.

OLXOLS (Leo d'), & Saverdun (Artege), et rue Jacob, 22, & Parts.

OZANON (Charles), place Louis XVl f ill, h Lyon.

PARIS (Edouard-GabAiel) , capitaine au 12* bataillon de chasseurs a pied, &

Besancon.

PARISOT (Louis), pharmacien, a Belfort (Haut-Rhin).

PARLATORE (Philippe), professeur de botanique au Muate grand-ducal d'his-

toire naturelle de Florence (Toscane).

PARSEVAL-GRANDMAISON (Jules de), avocat, aux Perriferes prfcs Riacon

(Sadne*et-Loire).

PASSY (Antoine), membre de l'Acad^mie des sciences, etfc#i rue Pigalle, 6, a

Paris, et a Gisors (Eure)

PAYER, membre de TAcadSmte des sciences, etc., rue Saint-Hyacinthe-Saint-

Michel, 6, h Paris.

PENCHINAT (Charles), docteur en imklecine, h Port»Vendres (PyrSn£es-Orien«

tales).

PEPIN (Jules) j docteur en mSdecine, rue de PEst, 7, a Paris.

PERRIER (Eugene), i Conflans-sur-rHdpilal (Haute-Savoie).

PERRIO (Frai¥Cisque),& Napoteonvilie (Morbihan).

PERROTTET, a PondicWry. >— (A Paris, rue Montmarlre, 172.)

PERSONNAT (Camille), rue d'Etigny, 20, h Auch (Gers).

PERSONNAT (Victor), employe des contributions indirectes , k Saint-C3r£(Lol).

PETIT (Guillaume), membre du Conseil g£n£ral de TEure, a Louviers (Eure).

PETIT (Victor), docteur en m&lecine, & Hermonville prfes Reims (Marne).

PEUJADE (Ulysse), docteur en m&lecine, h Najac (Aveyroft),

PICHEREAU (Frederic), £leve en mddecine, rue de TAssomption, a Auteuil

prfes Paris.

PICI10N fF^LiciEN), dessinateur, place Saint-Charles, 1ft, &Saint-£tienne (Loire).

PICQUOT (feDOCARD), interne en pharmacie, rue de Constantine, 36, h Paris.

PI\E UJ (Loms), £iudiant en mSdecine, rue Saint-Sulpice, 36, & Paris.

PLANCHON (J.-E.)t profe$*eur h la Faculty des sciencesde MoMpellier.
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POIRIER (Abel), quai de la Tournelle, 61, a Paris.

POMMARET (E. de), k Agen (Lot-el-Garonne).

POUCHET (Eugene), a Saint-Michel-de-la-Uaie, par Bourgachard (Eure).

prixgsheim (N.), professeur de botanique k PUniversite de Berlin, actuelle-

ment k Cannes (Var).

PRILLIEUX (Edouard), rue de la Ville-PEveque, 58, k Paris.

PUEL (Louis), pharmacien, a Figeac (Lot).

PUEL (Timoth^e), docteur en medecine, boulevard Beaumarchais, 72, a Paris.

QUESTIER (Pabbe), curd k Thury-en-Valois, par Betz (Oise).

*

RABOTIN, pharmaclen, k Fontainebleau (Seine-et-Marne).

RAMBUR (P.), docteur en medecine, rue Traversifcre, 22, k Tours.

RAMON DE LA SAGRA, correspondant de Pfastitut, passage Saulnier, 22, k Paris.

RAMOND-GONTAUD (A.), directeurdes douanes, au Havre (Seine-InWrieure),

RANTONNET, pdpinidriste, k Hyferes (Var).

RASCOX (Martin-Jose), k Mexico. — (Correspondant k Paris : M. O'Brien, rue

Mogador, U.)

RATIER (Pabbe), professeur au petit sdminaire, rue de PEsquille, i, k Toulouse.

RAULIX (Victor), professeur a la Faculty des sciences, rue Groix-de-Seguey, 87,

a Bordeaux.

REBOUD, docteur en medecine, chirurgien aide-major, k Djeifa (Algtfrle).

RECAMIER (Etienne), rue du Regard, i, a Paris.

REGNAUT, attache k Padministration du chemin de fer d'Orltons, rue Salht-

Honor*, 398, a Paris.

REVEIL, agrege k PEcole de pharmacie, a Phdpital des Enfants malades, a Paris.

REY fils, a Saint-Amand-Montrond (Cher).

RORix, ancien ing£nieur divisionnaire desponts et chaussges, rue de la Victoire,

73, k Paris.

ROQUE DE SAINT-PREGNAN , sous-inspecteur des forfits, rue Royale, 8, k Paris.

ROMAIN (Charles), rue Doria, k Alger.

ROUMEGUERE (Casimir), secretaire en chef de la sous-prefecture, place de la

Visitation, 9, k Toulouse.

ROUSSEL (le docteur), rue des Fosses-Saint-Jacques, 26, k Paris*

ROYER (Charles), avocat, k Saint-Remy prfes Montbard (Cdte-d'Or).

ROYS (le marquis de), ancien eifeve dePficole polytechnique, ruede Verneuil, 53,

k Paris.

RUPI1V, docteur en medeeine, k Vitr£ (Ule-et-Vilaine).

SAHUT (F.-G.), horticulteur, rue du Manege, k Montpellier.

SAINTIXK (X.-B.), rue de Lancry, 7, k Paris.

SALZE (Felix) neveu, rue du Jardin-des-Plantes, 42, k Marseille.

SAUBINET aine, metnbre de PAcademic imperiale de Reims (Marne).

SAUGERRES, medecin-inajor au 5
e regiment de ligne, a Tours.

SAULCY (de), irtembre dePlnstitut, etc., rue du Cirque, 5, k Paris.
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SAUZE (C.)t docteur en m&lecine f a la Mothe-Saint-H£ray (Deux-Sfevres).

SAUZET (L.-H. dk), licencie fcs sciences naturelles, rue Saint-Dominique, 49,

a Paris.

SAVATIER (Alexandre), de GMray (He dWron), docteur en mgdecine, &

Beauvais-sur-Matha, par Matlia (Charente-Inferieure).

SAVATIER (Ludovic), de Saint-Georges (He d'Oleron), chirurgien de la marine,

a Mah£ (Inde franQaise).

SAV1 (Pietro), professeur de botanique, a Pise (Toscane).

SCH.^UFFELE (Adolphe), interne en pharmacie des hdpitaux, rue Jacob, 45,

a Paris.

SCHIMPER (W.-P.)t membre correspondant de PJnstitut, conservateur du Musle

d'histoire naturelle de Strasbourg.

SCHLUMBERGER (Eugene), place Lambert, 3,i Mulhouse (Haut-Rhin).

SCIIOEIVEFELD (W. de), rue de Greffulhe, 10, a Paris, et a Saint-Germain-en-

Laye (Seine-et-Oise).

SECOND-FERREOL (F£lix), interne en m£decine,al'h&pital dela Pitte, h Paris.

SERRES, colonel d'artillerie en retraite, h la Roche-des -Arnauds pr£s Gap

(Hautes-Alpes).

SERRES (Hector), pharmacien, a Dax (Landes).

SEINES (Jules de), rue d'Assas, 7, a Paris.

SIMON, ex-chancelier du consulat dc France a Erzeroum. — (Correspondant 5

Paris : M. Puel, boulevard Beaumarchais, 72.)

SOUBEIRAN (J,-Leon), professeur agrege a PEcole de pharmacie, quai de la

Tournelle, 47, h Paris.

SOLLA, pharmacien, a Pamiers (Artfge).

SPACH (^douard), garde de la galeric de botanique du Museum d'histoire na-

turelle, au Jardin des plantes, 5 Paris.

STOCKER (G.), interne en pharmacfe, h la Charitd, h Paris.

STOLL (Gdillaume), rue de Paradis-Poissonntere, /i5, a Paris.

SUCKAU (£douard de), licencie is lettres, rue d'Ulm, Z|5, h Paris.

SYLVESTRE (Leopold), interne a la Salpgtriere, a Paris.

TAILLEFERT (J. -Ch.-Th.), chef d'escadron d'artillerie en retraite, rue de

La Haye. 8, h Metz.

TARGIONI-TOZZETTI (Adolphe), professeur de botanique, & Florence.

TASSI (Attilio), professeur de botanique, a Lucques (Italie).

TCHIHATCHEF (P. de), conseiller d'ttat de S. M. Tempereur de Russie, membre
de PAcadtfmie des sciences de Berlin, etc., rue Tronchet, 27, a Paris.

THEVENEAU, docteur en m<5dccine, a B(5ziers (Herault).

THIRESARD, fondt* de pouvoirs du receveur general, h Laon (Aisne).

THOMSON (le docteur), h Kew, prfcs Londrcs.

TIIURET (Gustave), membre correspondant de Plnstitut, a Antibes (Var), el

quai Bourbon, 15, 5 Paris.

TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE (le baron), depute au Corps tegis-

lalif, a Abbeville (Sorame).

TIMIUL-IAGKWL (Ed.), pharmacien, rue Pargaminiere, 84, a Toulouse.

*
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T1SSEUR (Pabbe), missionnaire, aux Chartreux, a Lyon.

TiTON, docteur en medecine, a Chalons-sur-Marne (Marne).

TOCQUAINE (Adolphe), a Remircmonl (Vosges).

TODAKO (Augustus), dirccieur du Jardin botaniquede Palerme (Sicile).

TOPINARD (Paul), interne en medecine, a Phdpital Necker, k Paris,

TORRENT, docteur en medecine, a Thiers (Puy-de-Ddme).

TOUBIN, pliarmacien, a Arbois (Jura).

TRACY (de), ancien ministre, rue de V Arcade, 53, & Paris.

TUECUL (A.), rue Cuvier, 20, a Paris.

TREVIRANUS (LuDOLPH-CHRisTfAx), professeur a PUniversitd de Bonn (Prusse

rh&iane), memb re correspondant de Plnstitut de France, etc.

TRIANA (Jose), citd Bergfere, 10, a Paris.

TROUILLARD, banqnier, a Saumur (Maine-et-Loire).

TUEZKIEWICZ (Diomede), docteur en medecine, au Vigan (Card).

TULASNE (L.-R.), membre de PAcadtfmiedes sciences, etc., rue de Vaugirard, 73,

a Paris.

URGEL (Th£ophile), trlsorier de la Soci&l des sciences physiques et naturclles,

rue Saint-Martin, 15, a Bordeaux.

YALLON (Alexandre), HcenciS hs sciences, rue Gracieuse, 20, & Paris.

VAN DEN-BOSCH (le docteur R.-B.), h Goes, en ZtUande (Pays-Bas).

YANDERMARQ, rue de Lille, 76, h Paris.

VAUPELL (Christian), a Copenhague (Danemark).

VERLOT (J.-B.), jardinier en chef directeur du Jardin bolnnique de Grenoble.

YIAUD-GRANDMARAIS (Ambroise), interne des hdpilaux, rue dePAbbaye, 8,

a Paris.

VIG1NEIX (Guillaume), rue de la llarpe, 69, a Paris.

VILLIERS DU TERRAGE (le vicomte de), ancien pair de France, rue Racine, 8,

5 Tours.

Y ILMORIN (Louis), quai de la M6gisserie, 28, a Paris.

YIMOKT (Edouard), eleve en medecine, place Desaix, a Clermont-Ferrand

(Puy-de-Ddme).

WARION (Adrien), rue du Palais, 10, h Metz.

WATELET (Ad.), professeur, oIDcier d'Acad^mie, a Soissons (Aisne).

WEDDELL (H.-A.), docteur en medecine, aide-naturalislc au Museum, rue de

Poissy, 1, a Paris.

UEISS-SCHLUMBERGER, a Mulhouse (Haut-Rhin).

WIGHT (le docteur), a Grazeley-Lodge prfcs Reading (Angleterre).

ZAN&T1DES (PANAGiOTfes), etudiant en medecine, ruedti Vestiaire, 10, a Mont-

pellier.

>



LISTE DES HEIBRES DE LA S0C1ETE
RANGES PAR PAYS

ET (EN FRANCE) PAR DfiPARTEMENTS.

Aisnc.

A.uge de Lassus.

Marcilly.

Thibesard.

Watelet.

Alpes (Hantes-)

Serres (colonel).

Ardennes.

Callay.

Lamiable.

Jolieu.

Ounous (d').

Sou la

.

Ariege.

Aube.

Des Klangs.

Ancle.

Maiigeret.

Aveyron .

Barrau (de).

Bonhomme.
Bras.

Girou de Buzareingues.

Peujade.

Bouches+du Rhone.

Derbes.

Dnssaud.

Giratify
Salze.

Calvados.

Brebisson (de).

Lecleic.

Charente*

Guillon.

Labourel.

Charente-lnferieurc

Jouvin.

Savatier (A.),

Cher.

Jaubert (comle).

Rey,

France (1).

Cote-d' Or.

Boutigny.

Lombard

,

Royer.

Dordogne.

Barat.

Cbastanet.

Doubs,

Grenier.

Jouffroy-Gonsans (de).

Paris.

Enre m

Acard.

Le Prevost.

Lock.

Passy

.

Petil (G.).

Poucbet,

Eure-et-Loir

\

Brou.

Coudray.

I Daeuen.

(iron an.

Delavaud,

Finistere

,

Gard.
Martin (B.).

Miergues.

Mingand.

Tuezkiewicz.

Garonne [Haute

Barthelemy.

Bouloumie.

Cios.

Guyot-Ressigeac.

Jeanberuat.

Loret.

Noulet.

Ratier.

Roumeguere,

Timbal-Lagrave,

Gers.

Persouuat (C).

-).

Girotide.

Cuigneau.

Des Moulins.

Durieu de Maisonneuve

Hulle.

Lespinasse,

Ranlin.

Urgel.

Herault.

Barrancion.

Douniet.

Espagne.

Gros.

Junquet.

Marcelliu.

Martins.

Planchon.

Sahut.

Theveneau.

Zanetidc

llle-et- Vilame.

Cordonnier.

Rupin.

Indre.

Boitard (?).

Fauchier.

-

Indre-et- Loire.

Delaunay.

Derouet.

Moysant,

Rambur.
Saugenes.

Villiers du Terragc (vic
,f de)

Verlot.

here.

Frilley.

Michalet,

Toubio.

Jura.

Darracq.

Dufour.

Serres (H.)

Landcst

(4) Les dix-sent d^partements dans les^ejs la Soctete n'c^t }>as encore representee sout les
suiv«nls : Ain, Allier. Alpes (Basses-), Ardeche, Cantal, Correze, Corse. Cdtes-du-Nord Creuse.
Drdme, Loire (Haute-)t Lozere, Orne, Sadne (Haule-), Sarthe, Vieuue (Haute-), Youne.'



Loir -et- Cher,

Martin (E.).

Lo ire%

Piebon.

Loire"Inferieure .

Bureau.

Dueoudray-Bourgault pert.

Ducoudray-Bonrgault fiU*

Mercier.

Loiret.

Cosson.

Du Colombier.

Jullien-Crosnier.

Lot.

Irat.

Personnat (V.).

Puel(L.).

Lot-ct-Garonne.

Brondeau (de),

Du Molin.

Pommaret (de).

Maine-et- Loire.

La Perraudiere (de).

Larevelliere-Lepeaux.

Leroy.

Trouillard.

Manehe.

Lai>ne.

Lebel.

Marne.

Deces.

Lambertye (cjmte de).

Invent.

Petit (V.>
Saubinet,

I

iitou.

Marne (Haute'),

Cbominot.

Duclaux.

Oarreau.

Lebail.

Mayenne,

Meurthe.

Oodron.

Mathieu.

Meuse.

Demoget,

Morbihan%

Leon.

Perrio.

Moselle

L1STE IIKS MKMBKEb

Gury.

Monard.

Taillefert.

Warion.

Nievre ,

Germain de Saint-Pierre,

Nord.

Desmazieres.

Melicocq (baron de).

XV

Oise.

Caron (H).

Demotiv.

Marsy (de).

Merche.

Questier.

Pas-de-Calais,

Dovergne,

Puy-de-Ddme.

( larimal.

Alanore.

Boudet.

Gonod.

Lamotte.

Lecoq.

Torrent.

Vimont.

Pyrenees (Basses*).

Darrieux.

Franqneville (de).

Lebeuf.

Manescau.

Pyrenees (Hautes-).

Bordere.

Pyrtntes-Orientales.

Massof.

Penchiuat.

Rhin (Das-).

Billot.

Fee.

Kirsehleger.

Schimper.

Rhin (Haut-).

Delbos.

Parisot.

Schlumberger (E.).

Weiss-Schlumbcrger.

Rhone,

Jordan.

Lortet,

O/, i uon.

Tisseur.

Sadne-ct-Loire.

Lacroix.

Parse val-Grandmaison (de).

Seine (i),

Baiansa.

Calmeil.

Jamin (F.).

Laporte.

Le Couppey.

Le Dien.

Marmotton.

Pichereau.

Seine-Injerieure .

Delondre.

Duboc.
Ebran.

Lecadre.

Leclere.

Ramond-Gontaud.

Seine-et- 31arn * .

Bouteiller,

Cretaine.

Matignon,

Mennier.

Rabotin.

Seine-et-Oise.

Baudrv.

Beautemps-Beau pre*
Boucheman (de).

Boudier.

Bouteille.

Duchartre.

Froge.

Guillotraux-Vatel.

Oudinet.

Schoenefeld (de).

Sevres (Deux-)*

Houdbine.

Sauze.

Somine.

Brutelette (de).

Caron (E.).

Eloy de Vicq.

Tillette de Clermont (baron)

Tarn

.

Larambergue (de).

Tarn-et-Garonnc.

Lagreze-Fossat.

Martrin-Donos (comte de).

Far.

Allatnan.

Burnet.

(I) Les membies residaut k Paris ne sont pas mentionne*s sur eette Htte.
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Germain de Saint -Pierre.

Rar.tonnet.

Thuret.

Vaucluic.

Fabre.

Fcrand.

Vendee.

Letourneux (T.).

Viennc.

Delastrc.

Lacroix (de).

Grande-Bretagnc.

Ball (J.).

Brown (R-).

Henslow.

Hooker (sir W.).

Howard.
Thomson.

Wight,

Belgiquc.

Morrcn.

Pays- Has.

Knuettel.

Van-den-Bosch.

Empire d'Autriche*

Amhrosi.

Royaume de Pritssc.

Casp&ry.

Cramer.

Priiigsheim 9

Trevirauus.

Fosges.

Jacquel.

Lahache.

Mougeot.

Tocquaine

COLONIES FRANCHISES

Charoy.

Debeaux.

•He non.

Jamin (P.).

Algerie.

Kremer*

Letourneux (A.).

Mnnbv.
Rebond.

Romaiiu

hide francaise

Lepine.

Perrottet.

Savatier (L.).

Martinique,

Belanger.

Etranger.

Allemagne [Aittres itats <t)

De Bary.

Martius (de).

Danemark

Lange.

Yaupell.

Russie,

Kaufmann.

Espagne,

Graells.

Suisse.

Boissier.

Chavin.

Choisy.

De Candolle.

Diibv.

i

Etats sardes.

Contes (baron de).

Hugnenin.
hair.

Perrier9

Italic (Autres Etats d).

Ardoino.

Avice de la Yillejan.

Camel.

Gavioo-Gulia.

Guidi.

Moris*

Parlatore.

Savi.

Targioni-Tozzelti.

Tassi.

Todaro.

Empire ottoman.

Blanche.

Delia Sudda.

Gaillardot,

Amerique septentrionaJe.

En<;elmann.

Hubert.

Rascon.

Amerique meridional e.

Mackenna.

•

Hembres decides depuis la fondation de la Sociele

Desva-ux (Emile), i3 mai 1854.
Bernard, 10 aout 1854.

Webb (ph. Barker), 3i aout t854.

Faye (Leon), 20 octobre i855.
Bowafos, i855.

Lort-Mialhk (de), 25 juirj i856.

Dunal (Felix), 29 juillet 1 856.

Heretieu, 6 avril 1807.

Graves (Louis), 5 juin 1857.

Guiart, septembre 1857.

Rayneval (le comte de;, 10 fevrier i858.
Guepiw, xi fevrier i858.

Parts. — Iinprimerie de L. Martinet, rue Mignon, *.



SOCIETY BOTANIQUE
DE FRANCE.

SEANCE DU 8 JANVIER 1858

PRl^SIDENCE DE M. MOQUIN-TANDOtf.

bal de la

bre

des

President proclame l'admission de :

MM. Pichon (Felicien), dessinateur, place Saint-Charles, 14, a

Saint-Etienne (Loire), presente par MM. Gharoy et De-

moget.

Lortet (Louis-Charles), etudianten medecine, rueFerou, 15,

a Paris, presente par MM. Moquin-Tandon et Montague.

Hulle, professeur d'hydrographie, a Blaye (Gironde), pre-

sente par MM. Kresz et Jamain.

Pringsheim (N.), professeur de botanique, a Berlin (Prusse),

presente par MM. Greenland et Duchartre.

Urgel (Theophile), tresorier de la Societe des sciences phy-

siques el naturelles de Bordeaux, rue Saint-Martin, 15, a

Bordeaux, presente par MM. Delbos et Duchartre.

Leon (Isidore), sous-inspecteur des douanes, aLorient, pre-

sente par MM. Delbos et Duchartre.

Graells (Don M.-P.), direcleur du Musee des sciences natu-

relies, a Madrid, presente par MM. J. Gay et Leon

Dufour.

M. le President annonce en outre trois nouvelles presentations.

Lecture est donnee de lettres de MM. Treviranus et de Brebisson,

qui remercient la Societe de les avoir admis au nombre de ses

membres.

r. v 1
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fi

1° Par M. Eugene Caventou :

2

AA le Ministry de fa hfnrine sr/r I'ecoite
1

de C

rt de M. Ch. Martins,. de Montpellier :

inum Horti rnonsDeliensis* 1857.

3° De la part de M. Zelterstedt

:

Plantes vasculaires des Pyrenees principalcs, Paris, 1857/

/i° De la part de la Societe academique de Maine-et-toire

Memoires de cette Soeiete, t. J> n° 2.

5° En echange du Bulletin de la Societe :

UInstitute decembre 1857 et Janvier 1858, trois numeros.

Conformement al'art. 28 du redement, M. le President fait con-

naltre a la Societe les noms des membres des diverses Commissions

nominees par le Conseil, pour Tannecr 1858, dans sa seance du

16 decembre dernier.

Ces Commissions sont composees de la maniere suivante

:

1° Commission de comptabilite, chargee de verifier la gestion de

M. le Tresorier: MM. Brice, le comte de Noe et A. Passy

;

2° Commission des archives, chargee de verifier la gestion de

M. r Archiviste:" MM. Baillon, Germain de Saint-Pierre et Le Maout;

3° Commissionpermanente du Bulletin: MM. Chatin, Deeaisneet

Ducharlre.

M. le President an nonce que les fonctions de MM* Ducharlre,

secretaire, et de Bouis, archiviste, nommes en 1854, sont expirees*

D'apres Tart. 6 des statuls, le secretaire nest pas reeligible, mais

Varchiviste peut fttre reelu.

M. le President annonce en outre que, par suite du tirage au sort

fait le 16 decembre dernier, les membres du Conseil qui doivent

Glre remplaces cette annee sont: MM. Brice, Brongniart, Montagnd
et Tulasne.

On procede ensuite al'election do president pour l'annee 1858;

M. le comte Jalbrrt, ayant obtenu 131 suffrages sur 140* est

proclame president de la Societ : pour l'annee 1858.

•



J

SEANCE DU 8 JANVIER 1858.

La Societe nomme ensuite successivement:

3

-presiden

de Noe.

de

Vice-secretaire: M. Eug. Fournier, en remplacement de M. de

Schcenefeld, nomme secretaire.

Archiviste :

Membres d

Le

II resulte de ces nominations que le Bureau et le Conseil d'admi-

nistration de la Societe se trouvent composes, pour l'annee 1858, de

la mani&re suivante

:

9

President.

M. le comte Jaubert.

r

Vice-presidents .

MM. Ad. Brongniart.

Duchartre.

MM. J. Gay.

le comte Fr. de Noe

Secretaires .

MM. Cosson.

de Schcenefeld.

Vice-secretaires

MM. Eug. Fournier.

Leon Soubeiran.

Tresorier .

M. Fr. Delessert.

Archiviste

M. de Bouis.

Membres du Conseil.

MM. Baillon.

Boisduval.

Chatin.

Decaisne.

Germain de Saint-Pierre

.

MM. Le Maout.

Meniere.

Moquin-Tandon.

A. Passy.

T. Puel.

Weddell

.

Avant de se separer, la Societe vote des remerciments unanimes

aM. Moquin-Tandon, pour le devouement avec lequel il a bien voulu

diriger ses travaux pendant l'annee qui vient de finir.
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SEANCE DU 15 JANVIER 1858.

PUESIDENCE DE M. LE COA1TE JAUBERT.

M. de Scheenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

adopt

derni

proclam

MM. Paris (Edouard-Gabriel), capitaine au 12 e bataillon de chas-

seurs a pied, a Besangon, presente par MM. Kralik et
*

Cosson.

• Barthelemy, professeur au lycee de Toulouse, presente par

MM. Clo-s et Moquin-Tandon.

Rupin, docteur en medecine, a Vitre (Ille-et-Vilaine), pre-

sente par MM. Chatin et de Schcenefeld.

M. le President annonce en outre deux nouvelies presentations.

Dons faits a la Societe

:

1° De la part de M. Kirschleger, de Strasbourg

:

Flore d'Alsace, t. II (tin).
*

de Bordeaux

Les savants voyageurs a Bordeaux (discours prouonce a la Societe

Linneenne).

de
*

Note sur quelques Ascobotus nouveaux.

4° De la part de M. Ed. Morren, de Liege :

Notice sur leSeaforthia elegans.

Promenade botanique dans le palais de VExposition universale de 1 855 .

Collection des ceuvres de M. Ch. Morren, son pere, comprenant :

Ten tamen Biozoogeniae general is.

Etudes d'anatomie et de physiologie v^getales.

M6moire sur les Closteries.

Hemarques sur Panatomie de PAscaride lombricoide.

Experiences et observalions sur la gomme des Cycadtes.

Observations sur l'lpaississement de la membrane v£g<tale dans plusieurs
organes de 1'appareil pileux.
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Sur la formation de Pindigo dans les feuilles du Polygonum tinctorium.

Fuchsia, ou recueil d'observations, etc.

Lobelia, ou recueil d'observations, etc.

Programme du cours de botanique donne a rUniversite de Liege en

1866-67.

Deux rapports sur les expositions agricoles et horticoles en 18/i7 et 18/iS.

Compte rendu de la douzifeme exposition d'ete deHa Sociele d'hoi liculture

de Ltege.

Compte rendu de lasixifeme exposition de la Society d'horticulture de Namur.

Qaatre discours prononcls a la Society d'horticulture de Litfge.

Sur la speciality des cultures propres aux etablissements horticoles de Lilge.

Sur les fleurs nationales de la Belgique.

Horticulture et pliilosophie.

Les femmes et les fleurs.

Palmes et couronnes de ("horticulture de Belgique.

Histoire scientifiqup et litleraire des Tulipes, etc.

Nouvelles instructions populaires sur la maladie des pommes de tone.

Sur le d<5frichement des landes et bruy&res de Belgique.

Huit jours h Newcastle en 1838.

Notice sur la vie et les travaux de Vincent Fohmann.

fcloge du comte de Lichterwelde.

Eloge du baron Francois de Serret.

£loge d'Eugfcne Olmen, baron de Poederle.

M£moires pour seryir aux eloges biographiques des savants de la Helgique.

Catalogue des travaux de M. Cli. Morren.

Recherches sur la structure compared et le developpement des animaux

et des vegetaux, par M. Dumortier.

Exposition des experiences faites pour le transport en Europe des

plantes exotiques vivantes, par M. de Vriese.

Monographic du genre jEsculus , par M. Koch.

Notice sur Frangois Van-Sterbeeck, par M. Kickx.

Rapport sur le concours de la maladie des pommes de terre, par

MM. Spring, Ch. Morren et Kickx.

Etat actuel de Vagriculture dans le cinquieme district agricole de la

province d'Anvers, par M. de Cannaert d'Hamale.

Rapport sur un voyage en Angleterre et en Ecosse, etc.
,
par M. Hcnrard

.

Apercu sommaire de la chimie vegetale, par M. Seubert.

Concordance des especes vegetates decrites et figurees par Dodoens,

par MM. d'Avoine et Ch. Morren.
r

Eloge de Dodoens, par M. d'Avoine.

Notice sur Jean Corneille Jacobs, par M. d'Avoine.

Memoire sur la pleuro-pneumonic du betail, par M. Willems.

Journal d'agriculture pratique, annees 1 Ji 8.

La Belgique horticole (journal), annees 5, 6 et 7.
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5° En echange du Bulletin de la Societe :

—

Pharmaceutical Journal and transactions, t. XVII, n 0i 6 et 7

Vlnstitut, Janvier 1858, un numero.

M. le President prononce le discours suivant

:

DISCOURS DE ML le conite JAUBERT.

Messieurs,

Parmi les botanistes, un petit nombre, voue a des recherches profondes,

est appele a sonder les mysteres de la science, a l'enrichir d'importantes

decouvertes, a y introduire des theories luraineuses ; enlin, a continuer et a

perfectionner l'oeuvre des Linne et des Jussieu. Pour ces doctes maitres, la

botanique a ete avant tout une carriere, elle fait leur gloire. La plupart

d'entre nous ne lui demandent qu'un delassement a d'autres travaux, un

noble exercice de l'esprit. Sans doute un gout liberal quelconque suffit a

remplir doucement la vie, et ceux qui le possedent peuvent revendiquer

plus ou moins, pour I'objet de leur predilection, Fadmirable eloge que Ci-

ceron a fait des lettres (1); mais je vous le demande, quelles etudes sont

plus appropriees que les n6tres aux besoins divers de l'&me, plus abon-

dantes en consolation? Quel abri plus sur dans les mecomptes de la vie?

Adversis perfugium et solatium prcebent. Elles embellissent le bonbeur

meme, secundas res ornant. Quel charme elles repandent sur les voyages!

nobiscum peregrinantur. Quelle ressource inepuisable dans le sejour de la

campagne ! rusticantur.

C'est dans cette seconde categorie d'amis de la botanique qui, apres tout,

forme le fond m6me de uotre Societe, quMI vous a plu, Messieurs, de choisir

cette fois votre president. A defaut de travaux de premier ordre, vous avez

tenu compte du devouement ; a defaut d'actions d'eclat, Tanciennete des

services vous a paru constituer un litre suffisant a l'avancement, et vous

m'avez fait, dans la distribution des honneurs de notre Society, une part

dont je nesaurais trop vous remercier. Au reste, je n'ai qu'un moyen de

justifler vos suffrages, c'est de redoubler de zele pour les interets de la So-

ciete, en me reglant sur les exemples que me laissent mes honorables pre*

deeesseurs.

M. Moquin-Tandon nous remetles affaires de la Societe dans un etatflo-

rissant. Kile a vu s'accrottre d'une raaniere notable le nombre de ses mem-
i

bres, ses travaux se sont developpes, son influence se propage au loin. Vos
seances ont presente un attrait soutenu et sont assidument frequences; de

savantcs communications s'y produisent sans rel&cbe, et les discussions

auxquelles elles donnent lieu, toujours contenues dans les limites de Fur-

(1) Cic. , Pro Archid poetd.
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banite, temoignent de I'int^ret qui s'y attache. D'autre part, vos echanges

avec diverses Soeiet^s savantes et une vaste eorrespondanec etendent In-

cessamment le cercle de votre activite. Vos sessions extraordinaires, Tune

des meilleures creations de vos statuts, ont pour objet principal ('ex-

ploration successive des con trees de notre territoire les plus variees dans

leur vegetation, et, par suite, le perfectionnementde la Flore francaise. Ces

reunions, tout en donnant satisfaction a ceux de nos confreres des departe-

ments qui ne sont pas a portee de frequenter nos seances habituelles, con-

tribuent puissamment a asseoir partout votre credit sur l'opinion publique.

Elles ont ete dignement inaugurees en 1856 par la session de Clermont;

l'annee derniere, Montpellier a depass6 nos esplrances. II est probable

que, cette annee, rAlsace et les Vosges recevront votre visite, et votre

Conseil d'administration s'apprete a en etudier le plan, pour vous soumettre

un itineraire oil les deux elements necessaires d'une telle campagne, Tin-
*

struction et i'agrement, seraient heureusement combines.

Votre Bulletin, recueil exact de vos actes, a pris, parmi les publications

de ce genre les plus estimees, une place honorable. Le merite du fond y
est constamment soutenu par ceux de la redaction et de la correction

matfrielle, Ces resullats ont ete obtenus, grace aux efforts de nos confreres

du secretariat et da la Commission du Bulletin, qui ne me desavoueront

pas si jen reporte en grande paitie I'honneur a M. de Schoenefeld, aussi

expert en philologie qu'en histoire naturelle. A la suite du compte rendu de

vos seances, la Revue bibliographique , dirigee par M. Duchartre, suit

attentivement le mouvement de la botanique et nous tient au courant de

tout ce qui se public de notable dans les deux hemispheres. Nous nous

felicijons chaque jour davantage d'avoir fonde cette utile Revue et d'en avoir

confie la direction k des mains si habiles. Nous parviendrons d'ailleurs,

malgre la labeur croissant que le Bulletin impose a votre Commission, a en

accelerer la publication, de maniere qu'il ne s'ecoule pas plus d'un mois

entre une seance et ('impression du compte rendu.

Le Bulletin, si bon qu'il soit dans son cadre actuel, est devenu insufll-

sant, par cela fn&me qu'il est de plus en plus recherche par les savants. Au

jugeraent de beaueoup de membres, il est temps de songer a 1'execution,

forcement ajournee jusqu'a ce moment, de l'article 48 de votre regleraent,

relatif a la publication des Memoires de la Societc. Un pareil recueil, qui

serait qeeessairement aecompaguede planches, est en effet de Tessence d'une

Societe comme la n6tre. II recevrait les travaux d'une importance bfen

constatee, qui, par leur etendue meme, ne pourraient prendre place dans le

Bulletin. La question que je rappelle est importante; elle est aussi fort

delicate a divers points de vue, et d'abord en ce qui louche Peconomie

dans I'emploi de nos pessourcesfinancieres. Le chiffre total de nos cotisa-

tions s'est accru, sans doute, mais les frais d'impression du Bulletin ont
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augmente dans la meme proportion, et ne s'attenueraient guere, il faut

meme 1'esperer, par suite de la creation des Memoires. Or, la gravure des

planches ouvre a elle seule une source de depenses qui devrait etre soigneu-

sement moderee. Les deux plus grandes difficultes resident, d'une part,

dans I'organisation serieuse du controle sur l'admission des Memoires eux-

memes, afin de maintenir constamment lerecueil a la hauteur du renom de

la Societe, car elle en acceplerait la responsabilite plus particulierement

qu'elie ne le fait aujourd'hui pour les insertions au Bulletin ; d'autre part,

nous rencontrons dans lexistence ancienne des Annates des sciences natu-

relies, qui ont rendu tant de services a la botanique, une difficulty supe-

rieure a l'idee d'une simple concurrence. En effet, non-seulement la Societe

ne voudrait pas porter prejudice a une pareille entreprise, mais il peut

encore moins etre question, pour qui que ce soit, de nous affranchir de la

legitime influence qu'exercent sur les etudes botaniques les hommes eminents

qui ont fonde et soutenu les Annates avec tant de talent et de desinteresse-

ment. Pour ma part, je professe fopinion que la Societe ne peut que gagner

a suivre toujours des guides si stirs et si autorises. Je con^ois pourtant telle

organisation du contr6le des Memoires, qui maintiendrait cette influence,

sans g6ner fessor des jeunes talents; on pourrait imaginer telle combi-

naison qui ne sacrifierait pas les Memoires aux Annates, ni reciproquc-

ment. II sera peut-6tre convenable de recourir a une mesure transitoire,

qui consisterait a publier dans le format determine par le reglement, a des

intervalles inegaux, quelques Memoires bien choisis qui, au bout d'un certain

temps, formeraient les premiers volumes de votre collection future. Cette

faveur serait accordee en vertu d'une deliberation speciale pour chaque

Memoire, a Tinstar de ce que vous avez fait dernierement, sur ma proposi-

tion, en faveur de la Flore cryptogamique des environs de Paris. En tout

cas, il y aurait, plus que jamais, lieu de solliciter du Gouvernement une

subvention proportionnee aux nouveaux besoins de la Societe; nous y
aurions d'autant plus de droits que, parmi les Societes savantes d'impor-

tance egale, la notre est, comme on fa deja remarque, la seule qui n'ait

point part aux liberalites du Ministere de flnstruction publique. Je saisirai

votre Conseil d'administration de ces divers sujets de deliberation, et il ne

tardera pas sans doute a vous en referer.

Vous le voyez, Messieurs, la Societe a ete et doit continuer a £tre fidele

aux principes qu'elie a proclames dans ses statuts, « concourir aux progres

v de la botanique et faciliter, par tous les moyens dont elle peut disposer,

» les travaux de ses membres. »

Je ne le cacherai pas, je me sens pour la Societe beaucoup d'ambition

;

je la crois destinee a jouer un grand r61e; je la vois, dans un avenir

prochain, inspirant, reglant la marche de la botanique en France, par la

conciliation toujours si desirable des deux principes qui se disputent la
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suprematie dans ce monde, le principe d'autorite et celui de liberie. Or,

dans les sciences, I'autorite n'est autre chose que la somme des eonnais-

sances acqoises, personnifiee dans les hommes qui ont le plus contribue a

les accroitre : elle est loin d'exclore la liberte, procedant avec mesure do

connu a I'inconno, et qui est le progres meme. Le genie seul serait dispense

de ees managements : et encore, si le genie nous parait dedaigner la route

frayee, ce n'est pas qu'il s'ecarte de la direction generate; seulement il

franchit d'un seul bond les etapes interraediaires, et il laisse a d'aotres ou-

vriers le soin de les marquer apres lui. En dehors de ces apparitions ex-

traordinaires, il appartient a une association solidement constitute comme
la notre de prendre en main le timon de la science, d'exciter tour a tour et

de retenir, d'encourager une marche qui se ralentit, et de mettre on frein a

un emportement temeraire. Ce dernier danger est evidemment celui que

court la botanique depuis un certain temps, et je n'hesite pas a le signaler,

dans I'aecroissement demesure de la nomenclature.

L'encombrement sous leqoel gemit la botanique n'aurait rien d'effrayant

s'il ne provenait que des acquisitions evidemment nouvelles fournies par

les voyageurs, ou des etudes plus approfondies auxquelles donnent lieu les

plantes qu'on possedait preeedemment. Ainsi nous aurions mauvaise grflce

a nous plaindre que tel naturaliste, a son retoor d'une contree lointaine,

livre a notre examen un contingent de recoltes trop volumineux, ou bien de

ce que les anciens genres Fucus, Lichen, Protea, se sont developpes en fa-

milles, distribuees elles-memes en genres nombreux : c'est l'embarras de

la richesse. Au contraire, remanier indiscretement les anciennes especes,

pour en tirer de pretendues nouveautes a Taide de differences impalpables,

c'est s'appauvrir sous pretexte de perfectionnement. Mais on veut raffmer

a tout prix ; et, de meme que la mode capricieuse prefere les tissus ephe-

meres des fabriques modernes aux fortes etoffes d'autrefois, une ecole nou-

velle traite de surannees nos especes classiques qui pourtant sont d'un tres

bon usage.

Certes, il faudrait n'avoir jamais mis la main a un ouvrage descriptif

pour n'avoir pas a se reprocher quelque espece mediocre; mais pour n'etre

pas soi-meme sans peche, on n'en conserve pas moins le droit de faire op-

position a Tesprit de systeme, de parti pris, qui egare des hommes d*un

merite d'ailleurs incontestable, et menace de tout envahir; on peut encore

bldmer, par exemple, Tabus des hybrides, les descriptions diffuses ou Ton

cherche en vain, mfime a grand renfort d'italiques, quelque caractere sai-

sissant : le malheureux lecteur n'a jamais devant lui que des physionomies

effacees, il se sent comme transports dans la region des ombres :

Velm aegri sonmia vanae

iMngentur species (1).

(1) Horat,, Ad Pisones, v. 7, 8.
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tOn dedaigne nos plaintes et Ton nous repond comme a des gens dont ie

siege est fait (1), qui ecartent Ie progres comme un visiteur importun et

qui voudraient en quelque sorte immobiliser la science dans la beate con-

templation du pass6. Nous sommes vieux, je ne le sais que trop: mais il

nous reste encore, Dieu merci ! quelque ar.deur pour 1'etude ; si nous con-

sentons a ce que la science reste difficile, de grfice, qu'ou ne la rende pas

inabordable

!

Au milieu d'une telle confusion, j'essaye de me rattacher a une bonne

definition du mot espece; je la deman.de a tpus les patriarches de la bota-

nique, comme aux plus savants parmi les modernes. Je vois qu'on parait

generalemenjt d'accord pour admettre la formule posee par A.-L. de

Jussieu (2) : Jndividuorum similium successio eontinuatd generatione

renascentium ; mais outre que le fait de la generation successive n'a ete en-

core constate par Inexperience directe que pour un petit nombre d'etres, et

ne le sera peut-etre jamais pour la plupart des autres, faute de temps ou de

mQy.eiis d'observatiou, on dispute encore avec tant de vivacite sur les ap-

plications ou les restrictions doptlc principe est susceptible, et ces diver*

gences se compliquent tellement par les decou verles recentes, en zoologie

cpipme en botanique, sur la multiplied des organes de reproduction et sur

les metamorphoses (3), que tout criterium finit par nous echapper. M. Al-

pbonse I)e Gandolle, dan? soji bel ouvrage sur la Geographie botanique $

n aborde le problenje qu'av/e# un<e sort© de tremblement.. « Knoncer claire*

» ment ses opinions pur la nature de J\esp6ce, est, dit il, pour un natura-

» liste, Tepreuve la plus redoutable de toutes. » Et apres avoir discute « tous

» les attributs qu'on voudrait considered comme essentiels de t'espece et

qu'on introduirait a ce tftrp dans la definition, » il n'y trouve * que des

» signes plus ou moins constants de respece et rien de plus, On aurait

» gjrapd tort de les ojegliger, mais aucun d'eux n'est absplu. » II conclut

par we formule pratique qu « decidement Ip ressemblance » mieux definie

elle-m6me, il est vrai, « predomine sur les caracteres de succession. » Cet

expedient suftisait pput-£tre aux besoius principaux de la geographie bota-

nique, sujetdont certaines donneps resteront toqjoui-s, quoi qu'on fassc, up

peu vagues, mais il ne pesout pas la difficult fondamentale.

<

(1) Mot attribute h un histprien
?

l'abl>6 de Vertot, eij ntyonse aux personnes qui

lui offraient des documents curieux sur le siege de Rhodes.

(2) Genera plantarum, introd., p. xix.

(3) Uveillg, Memoire sur le genre Sclerotium (Annales des sciences naturelles,

1843).— L.-R. Tulasne, divers Memoires sur I'organographie et la physiologie des
Lichens, des Champignons, des Hypoxylees (Annates des sciences naturelles,

1851-1856). — Van-Beneden, Sur les vers intestinaux. (Grand prix de Plnstilut
pour les sciences physiques, 1853.) — Quatrefa^es, serie d'arUfles sur les Meta-
morphoses. {Revue des Deux-Mondes, avril 1855, juin-juillet 1856, et 15 de-
cembre 1857.)

• * * j %> \j
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yespece n'existerait-elle done pas dans la nature, ou, ,ce qui, pour nous

du moins. reviendrait au meme, serait-il impossible de la reconnaitrea des

signes toujours infaillibles? Serait-ce une de ces notions dont nous tie pou-

vons esperer la revelation que daus un monde meilleur, et, relativement au

temps dont I'homrae dispose, une chimere scientifique, ou enfin, comme le

dit un des novateurs les plus hardis, une pure abstraction de notre esprit?

S'il en etait ainsi, ie m'emparerais de cette derniere indication , et je dirais

qu'on serait tenu rigoureusement de proportionner la fabrication des es-

peces comme celle des genres (juvandce memorice causa, dit A..-L. de

Jussieu) (1) a la nature mgme de I'esprit humaip, a sa capacite.

Quid ferre recusent,

Quid valeant humeri (2).

Or les choses en sont venues a ce point qu'il est devenu impossible a un

homme de bonne volonte, doue d'une intelligence plus qu'ordijoaire et dont

la memoire est exercee, de se reconnaitre dans les routes qui lui etaient

naguere le plus familieres, tant elles sont encombrees. Et cependant il im-

porte souverainement que cet homme non-seulement puisse embrasser, sans

une trop gran.de contention d'esprit, les .divisions de second et meme de

troisieme ordre, mais qu'avec un effort modere, il arrive a distingi^ej* pet-

tement les especes dans une famille vegetale quelconque. f.e jour oft /ceja

ne serait plus possible, fa fierce serait tombee en lanripavjc.

Cette inquietude generate, cet affaiblissement de Ja foi scientifique, de-

notent, pour la botanique, une situation grave. Je ne suis pas le premier a
r • * v # f

la signaler : une voix plus imposante que la mienne s'est fait entendre dans

cette enceinte, a la seance du 3 avril dernier. Sous le titre modeste de Note

sur rorganogenie florale du Poirier, precedee de quelques consideration

generates sur la valeur de certains caracteres specifiques (3), M. Decaisne

vous a dit en propres termes « que la voie ou I'histoire naturjelJe est engage

» aboutirait tot ou tard au chaos, a la mort meme de la science. » Et il

ajoutait avec une abnegation meritoire, meme chez un botaniste si bien

pourvu de titres scicntifiques : o Comme beaucoup d'autres, j'ai plus ou

» moins partag^ cette maniere etroite de concevoir Fespece, mais le temps

» et Texperience ont modifie raesidees, et si j'avais a recommencer la mo-

» nographie des Plantagin6es, je n'hesiterais pas a reduire, plus que je ne

» Tai fait d^ja, le norabre des especes, et peut-6tre a rameqer quelques sec-

» tions to^ eptieres h »» seul type speciUque. » A dire le vrai, je soupepnne

HI. Decaisne 4' avoir exagere ses torts pour ne pas laisser aux auteurs que

(1) Genera piantarum, introd., p. xx.

(2) HoraU, Ad Pisones, v. 39, UO.

(3) Voyez le Bulletin, t. IV, p. 338.
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la question generaie pourrait atteindre le droit de se recrier pour leur propre

compte, etpour rendre plus evidente I'urgence de la reforme dont il donnait

ainsi le signal.

Pesez, Messieurs, ces declarations; elleseontiennent, si je nc me trompe,

le presage d'un retour aux saines doctrines que M. Alphonse DeCandolle a

parfaitement caracterisees (1), lorsque, moins effraye que M. Decaisne du

danger qui menace la botanique, il lui semblait que « la force des ehoses

i) ramfcnerait a comprendre les especes comme Linne, les genres comme

» Tournefort, les families comme Robert Brown. »

Quoi qu'il en soit, M. Decaisne, en nous montrant le mal, n'a pas ne-

glige de nous en indiquer le remede assure, mais d'une lente application,

dans le principe primordial de la succession des individus, dans la culture

experimentale : « L'histoire naturelle en general, apres n'avoir ete long-

» temps qu'une science d'observation, doit, dil-il, tendre a se faire science

» d'experimentation ; il faut que la botanique en particulier ait recours a

» Tepreuve des experiences pour fixer d'une maniere certaine et definitive

» les caracteres d'un nombre immense d'especes mal dSterminees. » M. De-

eaisne mentionne ici quelques faits saillants : « Des observations dejd an-

» ciennes que j'ai faites sur les Isatis m'ont demontre qu'une multitude de

» plantes decrites comme especes distinctes, et des mieux caracterisees en

» apparence, finissaient par se fondre, dans nos jardins, en une seule, le

» classique Isatis tinctoria. II en a ete de m6me d'un genre de Cruciferes,

» decouvert en Dahourie, le Telrapoma, si curieux par la structure de son

» fruit, qui a repris en peu d'annees, au Jardin des plantes, la forme nor-

» male d'une Cameline. »
*

*

Toutefois, ne nous flattons pas trop d'avoir echappe aux novateurs; ils

ont suivi, que dis-je? ils se vantent d'avoir precede M. Deeaisne dans le
*

champ clos du jardinage. Eux aussi pretendents'appuyer sur la culture, et

affirment que leurs especes, que nous trouvons bien hasardees, en ont sou-

tenu victorieusement les epreuves. C'est ici qu'il importe au plus haut

degre d'eviter les malentendus. II y a deux manieres de s'y prendre pour

interroger la nature dans cette sorte d'experimentation. Dans Tune, le bo-

taniste, fidele aux principes de la methode si justement appelee naturelle,

tiendra compte, avant tout, de 1'ensemble des caracteres et de leur subor-
** * * *

dmmation mutuelle, de leur importance relative et diverse, non-seulement
d'une famille a une autre, mais meme quelquefois d'un genre a un genre

voisin. II prendra pour modele un travail honorablement cite par M. De-
caisne, celui de M. Naudin sur le vaste groupe des Cucurbita (2), oii,

« malgre l'etonnante mobilite des formes, les veritables caracteres speci-

(1) Comptes rendus de I'Academie des sciences, 23 novembre 1857.
(2) Especes et varieUs du genre Cucurbita (Annates des sciences nat., 1856)

t
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o fiques restent tout a fait inebranlables. » D'autre part, si les decouvertes

recentes faites dans la Cryptogamic se confirment et s'etendent, nous pour-

rons atteindre a une simplification satisfaisante dans ce vaste embranche-

mentde la science, oil le besoin s'eri fait le plus sentir : de telle sorte que
*

la multiplicity demontree des organes reproducteurs dans une m6me espece,
*

et les metamorphoses qu'elle subit, serviraienf, en fin de compte, a re-

duire considerablement le nombre des genres et celui des especes : de ce

cote surtout, j'ai bon espoir.

Dans une autre voie, Tobservateur dont le sens botanique aura ete

emousse par Tabus de 1'analyse, s'attachant, comme au hasard, aux moin-
*

dies particularities de taille, de consistance, de villosite, de decoupured'une

feuille, etc., pourvu qu'elles lui paraisseiit se reprodoire plus ou mollis

dans la succession des plantes cultivees, trouvera dans ces caracteres insi-

gnifiants la revelation d'une veritable espece; il professera d'ailleurs Tin-

variability absolue de la forme dans une meme espece, « doctrine, dit avec

» justesse M. Naudin, dont la consequence est d'elever a la dignite d'es-

» peces toutes les varietes capables de se perpetuer par le semis. » L'expe-

rimentation pratiquee de cette derniere facon, n'aura, ce me semble, rien

de propre a ranimer notre confiance, et ne fera pas faire un seul pas a la

question de Vespece.

II faut done le reconnaitre, avec ou sans le secours de ('experimentation

,

la delimitation des especes restera toujours une affaire de tact, reposant,

comme le diagnostic medical, sur la perception nette, quoique simultanee,

d'un certain nombre de faits : le tact, dans I'acception elevee du mot, le

goutlui-meme, qu'un poete a si bien qualifie un bon sens delicat (1), dons
-

heureux, qui ne sont pas seulement du domaine de la litterature ou des

arts, mais qui sontaussi I'apanage du vrai naturaliste!

La question que je viens d'effleurer me parait, Messieurs, eminemraent
i

digne d'etre proposee a vos meditations. L'analyse et la syntbese, ces deux

grands procedes de la logique, qui ont leur prototype dans notre intelligence

meme et en sont comme les pulsations, se manifestent tour a tour dans

toutes les earrieresouvertes par la Providence a I'activite humaine. S'il est

vrai, comme on l'a dit quelque part, que 1'analyse soit la multiplication

des faits, le temps semble venu pour les sciences physiques, mais surtout

pour les sciences naturelles, de metlre plus d'ordrc dans les faits par un

emploi plus frequent et plus decide de la syntbese.

La Societe Botanique de France peut beaucoup pour maintenir ou pour

ramener les etudes dans la bonne voie. (Test a elle aussi qu il appartient

(1) Le gout n'est rien qu'un bon sens ddlical,

Et le genie est la raison sublime.

(M.-J. Chemer, La Raisun, discours.)
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,
jiisque dans Panatomie vegetale, les tendances spiritualistes

qui sont pour la science comme I'aromate qui preserve de la corruption : un

Aa nAc mnftrpc none #>n n dnnnl. iVxemnlp. comme conclusion de ses Nou-

ogenie

la pensee, I'dme se meut a raise, la science communique a ses disciples

quelque chose de sa propre dignity la mission du savant s'agrandit, et l'es-

time generate qu'elle inspire est la meilleure garantie des institutions a

I'abri desquelles il accomplit ses travaux.

ur nous. Messieurs, du
r .-: l * * '

j

;t<

ut

pport
.
'

I
> ' 4' k

. ' j .^ fe»*4 l~ A.*

nous, et auxquels je suis'si heureux de presider aujourd'hui.
%

MM. les Secretaires donnent lecture des communi6ations suivantes,

adressees a la bociete :

M ' •

'

* * *<i > *»•;-

NOTE SUR UNE NOUVELLE ESPECE DE SEMPERVIVUM, par M- TIMB1L-L VC.RWE
-

t

*

(Toulouse, 15 decembre 1851.)

Panieuie cymiforme, glanduleuse; ra-

meau* atteignant a la fin de la floraison plus d'un decimetre, et portant

chacun de 5 & 10 fleurs de moyenne grandeur (20 a 21 millimetres de dia*-'

mitre), disposes en £pis sub*scorpioides, sub-p6donculees (les pedoncules

inferieurfe ayant 2 millimfetres de long) ; calice divise jusqu'aux trois quarts

en 12 lobes (2 millimetres de large et U a 5 de long) ovales-acuminls^

hispides-glanduleux; petales lanceoles, brusquement acumines, stales en

etoile, du double plus longs que le calice (12 6 14 millimetres de long sur

3 de large), d'un rose vif avec une bande plus foncee au centre, glabres en

dessus, velus
:
hispides en dessous, carenes sur le dos, a carene coloree en

pourpre tresfoncei etamines a filets purpurins a la base et terminus en une

pointe fine blanche, minces, aplaties; ecail les hypogynes tres blanches^ minces,

aplaties, arrondies au sommet, non retrmes St la base> dressees (tongues de

1 millimetre) ; cafpelles ovales-oblongs, glabres exterieurement, si ce n'est

(1) « fcvidemment il y a dans la tecondation et la gyration bien autre chose

» qn'un simple melange de matieres plastiques plus ou moins dissemblables ; n'y

» voir que ceia, puis s'imaginer qu'on possfcde du ph(*norafene une id^e satisfai-

n sante, au lieu d'y admirer surtout Tceuvre d'une force supra-mattfrielle, e'est

» etrangement s'abuser et m&ronnailre I'essence de la vie; car la vie, ou qu'elle

» soiti suppose l'esprit, et nier cette v«rit^ que tout enseigne, e'est se vouer k

Annates

t. II, p. 111.)
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a la base da style ou on remarque quelques poils glanduleux; graines tres

petites (1 millimetre), elliptiques, striolees longitudinalement, jaundtres ; un

tiers environ sont fecondes.

Rosettes tres nombreuses, compactes, de differentesgrosseurs; les adultes

subovales, puis s'allongeant un peu (2 a 3 centimetres de diametre);

feuilles d'abord ovales-lanceolees (1 centimetre), s'allongeant ensuite (3 cen-

timetres), car&iees sur les deux faces, glauques, souvent toutes rouges en

dessous, hispides-glanduleuses, garnies sur les bords de cils longs, Wanes

(t millimetre), egalant le quart de la feuille, et terminus par une houppe

de ces mSmes poils, mais plus longs, plus crepus; les feuilles cauUnaires

sont comme eel les des rosettes, mais plus larges et toujours colorees en

rouge pourpre fonce. Tige de 15 & 25 Centimetres, trfes velue, glanduleuse,

coloree en pourpre comme les feuilles.

Fleurit depuis la mi-juillet jusqu'en septembre, ^poque ou cette plante

acquiert son maximum de developpement.

J'ai trouve cette curieuse espece en tres grande abondance sur le mur

d'enceinte du jardin de M. Ed. Reymond, au Bearnais, pres de Toulouse.

Obs. I. — M. Ed. Reymond m'a assure n'avoir jamais transplants cette

plante sur son mur, ou il la voit fleurir depuis trente ans.

M. Ed. Reymond, qui est un horticulteur distingue, avait ete frappe de

la belle eouleur purpurine de cette plante, qui, a FepOque de la floraison,

formaitautour de son jardin une enceinte purpurine d'un tres bel effet; ce

qui lui avait fait recommander a son jardinier de ne pas y toucher.

II nous est done tres difficile d'etablir la patrie de cette curieuse espece

;

cependant, nous croyons que M. Reymond, qui est amateur de plantes

grasses, a du apporter cette espece des Pyrenees, ou il a ete plusieurs fois

prendre les eaux (Eaux-Bonnes, Cauterets, Bagneres-de-Luchon et Ax).

Nous pensons done qu'elle sfe retrouvera dans cette cbnine de montagnes*

Obs. 11. — J'ai cru devoir calquer la description du Sempervivum rubel-

lum sur les descriptions qu'a donn^es"M. Lamotte des S. tectorum, arvernense,

Pomelii et arachnoideum , d'abord pour que les botanistes puissent mieux

comparer nos plantes et nos descriptions, et parce que, d'ailleurs, les dia-

gnoses de ce botanisle sont si exactes, que je n'ai pu mieux faire que de les

copier, en les appliquant a ma plante.

SUR QUELQUES F0UGERES OBSERVEES DANS LE DEPARTEMENT DE L
;

AISNE,

par M\ Ad. WATELET.

( Soissons, 1 9 deccmbre 1857.)

Si In botanique est peu cultivee dans le departement de I'Aisne a notre

epoqn«, il n'en a pas toujours 616 dfe mSrhe. De nombreux amateurs explo-

lateQt avec beaucoup d'ardeur, il y a un demi-sieclej cette region formant
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lalimite extreme de la flore parisienne; raais une bonne partie de leurstra-

vaux est restee inedite. L'exeraple d'un hommeest quelquefois entrainant

:

M. Poiret, professeur a l'Ecole centrale de l'Aisne, etablie a Soissons, avait

donne ('impulsion, et MM. Lepeletier de Saint-Fargeau et Brayer entre

autres, s'etant mis al'ceuvre vers 1800, se sont Iivres a une etudesuivie de

la botanique. M. Brayer a forme un herbier de France contenanta peupres

toutes les especes decrites par De Candolle dans sa Flore frangaise, et en-
& * *

suite un herbier special du departemept de l'Aisne. La premiere de ces riches

collections est roaintennnt notre propriete ; nous possedons aussi la partie...
cryptogamique de la seconde. M. Lepeletier a ecrit une Flore des envi-

rons de Paris, et JM. Brayer celle du departement de l'Aisne. Le man userit

de ce dernier est depose, avec .'herbier departemental, dans la bibliotheque
m

de Soissons ; nous ne savons ce qu'est devenu celui de M. Lepeletier. En

consultant ces collections, nous avons remarqueun certain norabre d'especes

interessantes qui ne sont pas inscrites dans les Flores des environs de Paris,

ni meme dans les ouvrages plus generaux que nous avons pu consulter. Ces

piantes sont-elles de nouvelles especes? II nous a ete impossible de lever

nos doutes d'uue maniere absolue; cependant elles nous semblent meriter

une mention dans la liste de celles qui se trouvent daus les environs de

Paris.

Nous decrirons aujourd'hui celles^ de la famille des Fougeres qui nous

paraissent inedites.

Osmunda sp. nov.?
i

d

d'une maniere suffisante pour constituer une espece distincte. Malheureu-

sement nous n'eii avous encore vu qu'unseul echantillon: il nous a servi a

faire l'epreuvc photographique que nous joignons a cette notice, et qui est

reduile a moitie de grandeur naturelle. Si, par suite d'observations nou-

velles, elle prenaitrang d'espece, nous luidonnerions le nom d'O. Brayeri.

En void les principaux caracteres : Feuilles delO a 15 centimetres, hi-

pinnatisequees, petiolees; petiole grele, a bords peu ou point membraneux;
segments steriles longs de 1 a 2 centimetres, triangulaires, acumines au som-
met et larges de 1 centimetre a la base ; ils sont fineraent dentes sur les bords

et presentent un grand nombre de nervures laterales irregulierement dicho-

tomes. Les segments fructiferes sont etroits, courts, espaces et peu nom-
breux, et a/fectent sensiblement la forme triangulaire des autres segments.
Cette plante.qne je fais rechercher avec soin, parait fort rare.— [/etiquette
de I'herbier porte: Bois de Nouvion (Vervins). Lejeune, 1811.

Ophioglossum lanceolatum. — Cette espece differe de YOphioglossum
vulgutum L. en plusieurs points, et merite d'en etre distinguee. La base de
cette plante,dont la soucbe est cespiteuse, est eutouree d'ecailles brunatres.
La feuille sterile est regulierement ovale, obtuse au sommet, entiere et assez

»
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etroite. La feuille fertile est tres grele et portee par un rachis fort court

;

1 epi commence tres peu au-dessus de la soudure des deux feuilles et se ter-

mine vers la moitie de la feuille sterile. Les plus grands echantillons n'ont

pas plus de 15 centimetres. — L'etiquette porte : Knvirons de Laon, ex

herb. Cambroue, 1820.

Asplenium Ruta muraria L. var. — Plante haute de 5 a 6 centimetres,

a souche cespiteuse, et fort delicate. Ses feuilles, tres peu nombreuses, sont

portees par un petiole filiforme assez long et se composent d'un seul seg-

ment, ou de segments groupes par deux ou trois$ ils sont nrrondis, larges,

quelquefois cordiformes et tres finement dentes sur leurs l)ords. Aucun de

nos echantillons ne porte de sporanges. Cette plante demande de nouvelles

observations. — On lit sur Tetiquette : Ravin du bois de Cornaut (Sois-

sons), 1813.

L'espece Polypodium vulgare L. presente dans Therbier plusieurs cas

de teratologic dont voici la listeet la description:

1° Fronde lobata. Les segments de quelques feuilles sont bifurques vers

la moitie de la nervure secondaire. Le reste ne differe pas du type.

2° Fronde dichotoma. La nervure mediane elle-memese bifurque apres

les premiers lobes. Les deux parties ont pris peu a peu le meme develop-

pement/

3° Fronde heterophylla. Les lobes, dans ce cas, sont entierement de-

formes dans les deux tiers inferieurs de la feuille, et sont tantot creneles

d'une maniere fort irreguliere, tantot sub-bilobes. Le tiers superieurne dif-

fere en rien du type.

k° Fronde bipinnatifida. Le facies est ici completement deligure, et ce

n'est qu'avec peine qu'on rapporte cette plante a son espece. Les deux pre-

miers lobes de chaque cote, dentes ou fortement creneles, sont assez sem-

blables au type. Les deux suivants, developpes a droite, ont d'abord une

nervure commune, mais elle se separe bientot et forme deux lobes soudes a

leur base et fortement creneles. Les derniers, un peu rejetes sur la gauche,

sont si fortement creneles, surtout Tun deux, qu'ils simulent une froude

bipinuatifide.

qu

de

uquin

acq

ou ce manuscrit se trouve aujourd'hui.

M. le comte Jaubert rappelle que c'est lui-m6me qui a achete et

qui possede aujourd'hui I'lierbier de Lepeletier de Saint-Fargeau.

Cel herbier a etc examine avec soin par MM. Cosson et Germain de

Saint-Pierre, lors de la redaction de la premiere edition de leur

t. v. 2
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Flore. II esl done peu probable qu'il s'y trouve encore quelque es-

pece ou variete nouvelle pour la region parisienne.

M. Duchartre, vice-president, donne lecture de la note suivante,

adressee a la Societe par M. Decaisne :

La derniere seance ayant ete consacree exclusivement aux elections, ce

n'est qu'aujourd'hui que je puis faire remarquera la Societe que les obser-

tions de M. Baillon sur la structure des graines bulbiformes des Pancra-

tium, communiquees dans la seance du 18 decembre dernier, setrouvaient

publiees a son insu depuis plus de quarante ans par M. Robert Brown.

Voici la traduction litterale du passage d'un memoire de I'illustre botaniste

anglais, dans lequel la Societe retrouvera les faits presentes par M. Baillon,

ainsi qu'un autre fait des plus remarquables et que j'ai moi-meme constate

en 1838, a savoir la germination de ces graines et la saillie de la radicule,

soit par letlanc, soit par la chalaze, lorsque les graines ont ete placees de

mnniere a mettre Tun ou I'autre de ces points en contact avec le sol

:

« Une organisation non moins remarqnable que celle des Mangliers, mais

de nature diametralement opposee, se rencontre dans les semences bulbi-

formes de certaines plantes liliacees, specialement dans les Pancratium,

Crinum et Amaryllis : dans quelques-unes de leurs especes les graines se

separent de la plante, et mSme du pericarpe, avant que I'embryon soit

visible, [/observation qui se rattache a ces graines a d'abord ete faite, je

crois, par Salisbury et, commej'ai pu le constater moi-raeme,se trouve liee

a un fait non moins inleressant, a savoir celui de la vascularity ihusitee dans

la substance charnue.

» J'ai ailleurs (1), en parlant de cette substance qui constitue la masse de

la graine et dans la cavite centralede laquelle se forme le futur embryon,

nvancc qu'elle se trouvait depourvue de vaisseaux et entierement composee

de tissu cellulaire; mais un examen plus attentif de ces graines, ou au moins

de celles dont la separation precede la formation visible de i'embryon, m'a

montre maintenant des vaisseaux spiraux tres visibles. Ces vaisseaux pene*

trent par I'ombilic, se ramifient d'une fa^on singuliere sur la substance de

la masse charnue, et paraissent avoir une certaine relation avec la cavite

(1) nSemina bulbiformia Crini, Amaryllidis, Caloslemmatis, constant substantia

carnosu, organica, ad ambilum saepe virescenli, e textura cellulosa absque vasis

spiralibus conflala ; et utpole organica aique intussusceptione crescent! albumen
vix denominanda, in liac Embryo inonocotyledoneus, teres, albus, vasis spiralibus

instructus, quae in Coiyledone et Hadicula pauciora in Phnnula (quae ante radiculae

protrmionem conspicua) ut in aliis obtinet magis copiosa. » (R. Brown, Prodr. FU
Nov. Holl.j p. 297 [1MM )•
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centrale dans laquelle se formera plus tard I'embryon, cavite qui est a ce

moment remplie par un fluide glaireux visible avant la separation de la

graine.Une curieuse consequence de la tardive evolution de lembryon qui,

dans quelques cas, ne devient visible que lorsque la graine est mise dans

des conditions favorables pour germer, c'est que son extremite radiculaire

peut affecter des directions tres differentes suivant les circonstances dout

on dispose pour en determiner la germination. » (R. Brown, On some re-

markable Deviations from the usual Structure of Seeds and Fruits. Linn.

trans., vol. XII, p. 149.)

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de l'extrait suivant

(Tune lettre de M. Gaillardot a M. le docteur Mougeot

:

Saida (Syrie), novembre 1857.

Plusieurs fois M. Boissier nous avait engages, M. Blanche et moi, a

aller au fleuve du Chien, pres de Beyrouth, chercher le Trochelium tubu-

losum, qui, apres avoir ete decouvert depuis plus dedouzeans parle docteur

Pestalozza, n'a plus ete vu enfleur. A diverses reprises, M. Blanche ravait

recherche, soit i Beyrouth, soit en passant pour se rendre a Tripoli, jamais

il ne l'avait rencontre en fleur ; seulement, de ces recherches inutiles faites

a diverses epoques de l'annee, il resultait pour nous que ce Trachelium ne

fleurit qu'en automne. Le 18 octobre dernier, je resolus de profiter de mon

sejour a Beyrouth, et en retournant a Saida, de pousser une pointe vers

le Nahr-el-KolI, seule localite ou jusqu'a present il ait ete signale.

Le fleuve du Chien (Nahr-el-Koll, YancienLycus), coule dans une veritable

crevasse creusee au travers de couches de calcaire compacte relevees du

c6te de la mer pour former un cap au milieu duquel se trouve son embou-

chure, distante de Beyrouth d'environ 10 kilometres. Cette localite est une

des plus interessantes et des plus pittoresques de la Syrie. Une dizaine de

steles, presentant des sculptures de la plus haute antiquite, des inscriptions

cuneiformes, grecques, romaines et arabes, attestent les efforts que les rois

d'Assyrie et de Perse, les Pharaons, les empereurs romains et les califes

ont du faire pour creuser un passage au travers des rochers a pic et dompter

les populations guerrieresdu Liban. Une gorge etroite, creusee dans les ro-

chers, donne issue au fleuve, que pendant I'hiver on ne peut traverser; un

pont hardiment jete d'un rocher al'autre, un aqueduc forme de hautes ar-

cades a plein cintre appliquees contre les rochers a pic pres de la rive droite,

tout cet ensemble forme de cet endroit un site vraimeut ties pittoresque.

La vegetation aujourd'hui y est assez pauvre : des Fiuuierssauvages, le

Salix libanotica, le Smilax aspera, YArundo mauritanica et une espece de

Koseau que je n'ai pu atteindre, forment des massifs autour des arcades de
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I'aquedue, au pied desquelles s'elevent en touffes epaisses VEvpatorium

syriacum, le Pulicaria uliginosa, V Inula viscosa, le Mentha aqualica et le

Lythrum Salicaria var. canescens. Les murs sont tapisses d'epaisses cou-

ches de Mousses, desquelles pendent de gigantesques Capiilaires.

La rive droite baigne le pied des rochers a pic ; a gauche une petite bande

de sables argileux les separedu fleuve et nourrit quelques pieds rabougris

de Platanus orientalis, le Nerium Oleander, VFUeaynus anyustifolia et

quelques maigres Mtiriers. Le Lycopus europceus, le Fimbristylis dicho-

tmna, deux Cyperus que je n'ai point encore etudies, croissent sur les

bords de feau et dans les parties peu profondes.

Apres les moulios du couvent de Saint-Joseph, qui sont a environ dix

minutes au-dessus de I'embouchure, la gorge se resserre encore et ne laisse

plus au bord du fleuve qu'un etroit sentier assez difficile a suivre. (Test sur

la rive gauche, entre le pout et les moulins, que croit le Trachelium tubulo-

sum.Je fus fort ctonne de trouver presde lui \ePhcenopustriqueter en pleine

floraison : dans la partie sud du Liban, je Tai vufleurir au printemps; etau

moisde juin, dans les rochers au sud de Deir-Mekha lifts, j'ai trouve ses

touffes complement dessechees.

Le Trachelium tubulosum, insignis species de M. Boissier, merite bien

cette brillante denomination ; et cependant, quand M. Boissier la lui donna,

il ne Tavait vu qu'en feuilles ou desseche dans I'herbier du docteur Pesta-

lozza. II ne savait point quelle etait la couleur de ses corolles, il n'avait

pas vu ses magnifiques corymbes, d'un blanc eclatant, se detacher sur de

petits buissons d'un vert sombre. C'est dans les fissures les plus etroites des

rochers a pic que le Trachelium a implante ses racines; c'est du fond de

ces fissures que Ton voit sortir ses nombreuses tiges d'envirou 2 a 3 deci-

metres de longueur, greles et cassantes, en sorte qu'il est presque impos-

sible d'en obtenir pour la recolte des touffes enlieres.

C'est done le milieu d'octobre que Ton peut regarder comme I'epoque de

la floraison de cette jolie espece, dont les corolles si d6licates et si greles

doiventse fletrir ties rapidement. J'en ai fait une ample provision pour

I'Herbier de Syrie, ainsi que du Phcenopus triquetei\ puis je me suis remis

en route pour Saida, apres avoir aussi ramasse en quantite les Clausilia

Boissieri
}
Bulimus halepensis? et Helix oxyyyra Boiss. , trois charmantes

especes de mollusques qui ne se rencontrent qu'au fleuve du Chien.

M. Payer fait a la Societe la communication suivante :

SUR LES TROIS GENRES PELLETIERA, MEUOSMA ET BATIS, par M# PAYER.

M'occupant depuis longtemps d'un ouvrage illustresur les genres, et vou-

lant que tous les dessins soient faits d'apres nature et sur le plan que j'ai
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indiquedans mes Elements de Botanique, j'ai eu souvent ('occasion tVetu-

dler avec plus de details, gr£ce a I'empressement avec lequel MM. Bron-

gniart et Delessert ont mis entre mes mains les riches collections dont ils

disposent, un certain nombre de genres peu connus, et de rectifier la descrip-

tion de beaucoup d'autres, et mon intention estd'en entretenirde temps a

autre la Soeiete. Aujourd'hui je me bornerai a I'histoire des trois genres

Pelletiera, Meliosma et Bads.

Pelletiera.— M. Aug. deSaint-Hilaire adedie a son ami M. Pelletier,

d'Orleans, sous le nom de Pelletiera verna, line petite Primulacee ayantTas-

pect d'un Anagallis, mais presentant ce caractere d'avoir, avec un calice

a cinq sepales, trois petales seulement, I ibres entre eux jusqu'a la base, et

trois etamines inserees chacune sur le milieu d'un petale. Ayant eu roccasion

d'etudier un certain nombre de ses fleurs, j'en ai trouve uneavec 5 petales

alternes et 5 etamines superposees, plusieurs avec U petales et U etamines

superposees, et le plus souvent 3 seulement, comme I'avait observe M. Aug.

de Saint-Hilaire. Seulement, en rechercbant la position de ces petales par

rapport aux sepales, j'ai vu que quand il y en a U, il y en a 3 alternes et

1 superpose
;
que quand il y en a 3, il y en a 1 alterne et 2 superposes. II faut

done en conclure qu'il y a, dans le Pelletiera verna a 3 petales et 3 etamines,

quelque chose d'analogue a ce qui a lieu dans les Cucurbita et les Hippo-

cratea, c'est-<i-dire fusion de 2 etamines alternes avec un sepale et une seule

etamine superposee a ce sepale.

Meliosma.—Les Meliosma ontleurs fleurs regulieres et hermaphrodites.

Lear calice a 3 sepales en prefloraison imbriquee. II y a 3 petales alternes,

munis a leur base chacun d'un appendice dont la forme varie beaucoup, et

en prefloraison valvaire. Les etamines sontau nombre de trois et alternent

avec les petales; quelquefois une des etamines avorte en lotalite ou en

partie. Leurs antheres ont deux loges placees sur une sorte de plateau forme

par I'extremite du filet; elles sont introrses et s'ouvrent par une dehiscence

transversale. Sur le filet de chacune d'elles on remarque deux appendices

aplatis que quelques botanistes ont pris pour des petales. Le pistil se com-

pose d'un ovaire a 3 loges superposees aux sepales, surmonte d'un style

termine en pointe ; dans Tangle interne de chacune de ces loges il y a deux

ovules superposes. Le fruit est une drupe uniloculaire, contenant une graine

qui renferme sous son tegument un embryon sans albumen.

Batis. — Les Batis sont des plantes dioiques a feuilles simples et oppo-

sees; les fleurs sont en epis axillaires. Les fleurs mdles naissent chacune a

Taisselle d'une bractee-mere et se composent : 1° d'un calice vesiculeux

aplati du cftte de l'axe de I'inflorescence et bombe du cftte oppose; com-

plement clos d'abord, ce calice se dechire fort irr6gulierement lors de

Tepanouissement, pour laisser sortir les petales et les etamines; 2° d'une

eorolle de quatre petales fibres entre eux jusqu'a la base; 3° de quatre
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etamines alterncs avec ces petales, et libres aussi entre elles jusqu'a la base

;

les antberes de ces etamines sont portees sur un filet tres long; elles sont

biloculaires, oscillantes, introrses et s'ouvrent par deux fentes longitudi-

nales.

Les fleurs femelles naissent aussi ehacune a l'aisselle d'une bractee-mere

qui torn be promptement, elles ne se composent que d'un ovaire quadrilo-

culaire surmonte d'un stigmate eehancre ; comme cet ovaire s'insere sur le

c6te de Paxe de Pepi, il semble soude avec cet axe sur toute Petendue de

sa face posterieure. Dans ehacune des loges de cet ovaire, on n'observe ja-

mais qu'un ovule anatrope insere tout a fait a la base et sur Tangle interne,

de telle fa$on qu'il est dresse et a son raphe externe.

A Pepoque de la maturation (1), les ovaires deviennent des drupes a

U noyaux distincts, et comme Paxe de I'epi qui les porte et auquel ils sont

sondes devient aussi charnu, on a un fruit compose charnu dans lequel se

trouvent un grand nombre de noyaux. Quelques-uns de ces noyaux sont

steriles; les autres renferment dans leur interieur une graine dressee qui

contient sous son tegument un embryon sans albumen.

Payer dans qu

q
M. Payer repond que son opinion n'est pas encore fixee a cet egard

et qu'il compte revenir sur ce sujet.

M. Duchartre demande a M. Payer si, dans les cas de soudure des

etamines du Pelletiera qu'il a observes, les anth&res etaient bilocu-

laires, ou quadriloculaires comme cela se voit souvent chez les

Cucurbilacees.

II. Payer repond qu'on trouve, dans les Pelletiera comme dans

les Cucurbilacees el les Hippocratea, tous les degres de soudure,

soit entre les petales, soil entre les etamines; mais qu'ordinaire-

ment, dans les Pelletiera, les etamines sonl au nombre de trois et

simplement biloculaires. M. Payer parle ensuite de Timportance du

rapport de position entre la fleur et la braetee, importance demontree

surtout par les travauxde Steinheil.

(1) Quelques jours aprfes la lecture de celte note, M. Lasfegue m'a communique
un m£moire que M. Torrey vient de faire parailre sur ces inemes planles. Nous
sommes arrives aux memes resultats, sauf en deux points. Je n'ai jamais vu le

calice de la fleur male forme de deux sepales, comme le (lit M. Torrey; et quant

a la position du micropyle et du raphe, ce botaniste n'en parle pus. 11 y a plus,

dans la figure qu'il en donne, Pun des ovules a son raphe externe et son micro-
pyle interne, et Paulre son raplig interne et sou micropyle externe.
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M. Moquin-Tandon rappelle que, bien avant Steinheil, I'impor-

tance de la position de la braetee relativement a la fleur avait frappe

les botanistes. Des 1810, M. Rob. Brown avait base (dans son Pro-

dromus Florce Novee Hollandice) divers groupes naturels sur ce

earactere.

M. Payer fait remarquer:

Qu'habituellement on se contente, pour indiquer la position des organes,

dedistinguer un c6te anterieur et un c6te posterieur. Cette distinction ne

lui parait pas suffisante; d'ailleurs on se trompe souvent sur la position an-

terieure ou posterieure d'une fleur, comme il le montrera dans la prochaine

seance. Dans presque toutes les fleurs irregulieres, il y a un plan de sy-

metrie qui n'est pas toujours dirige d'avaut en arriere comme I'ont cru

les botanistes, et e'est relativement a ce plan que s'ordotment les irregula-

rites. Enfin M. Payer persiste a penser que e'est a Steinbeil qu'il faut

rapporter les premieres etudes serieuses sur ce sujet.

M. Cosson, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante, adressee a la Societe :

MS LA CULTURE DE LA VIGNE EN GRAND DANS LE NORD DE LA FRANCE, AUX XV* ET

XVI* S1ECLES
,
par M. le baron de M^LICOCQ.

(Lille, 4 janvier 4 858.)

Bien que Popinion de l'illustre Arago (le changement declimat) paraisse

condamnee par le tribunal supreme de la science, nous avons pense que la

Societe Botanique de France nous perroettrait de lui soumettre quelques

documents favorables aux doctrines de I'immortel savant, documents que

nous out fournis les registres aux comptes de nos cites picardes et de Pan-

tique abbaye de Saint-Bertin.

« Evidemment, dit M. Alph. De Candolle (1), a line epoque ou les

» guerres, les desordres de la feodalite, Pabsence de routes et de canaux

• rendaient les communications difficiles, on devait se contenter du mau-
* vais vin et des recoltes chetives et irregulieres qu'on pouvait obtenir en

» Angleterre, en Normandie et dans le nord-ouest de I'Allemagne. Les sei-
*

> gneurs et les cou vents faisaient cultiver de la Vigne par cariosite, sans se

» preoccuper du produit net. » [Geographie botanique, p. 357.)

Toutefois, si nous interrogeons les registres aux comptes deSaint-Quentin,

lis nous diront que la Vigne y etait cultivee avec succes. Ceux de Peronne,

(1) Le receveur du due de Bourgognc mentionne, en 1636, M 1
Kicolle de Can-

dolle, a SainuOmer.
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plus explicites encore, nous apprennent qu'autour de cette ville existaient

des vignobles tres considerables (1591-93), puisque ceux qui y chassaient

a 1'oiseau etaient passibles de fortes amendes, et, qu'en 1589 un fermier

recommit qu'il est tenu de fournir, chaque annee, a la maison de Saint-

Ladre, vingt-six-mil d'eschalatz^pourestreemploiez a eschallaier les vingnes

appartenant a cette maladerie.

Les vinsqui en provenaient, alors connus sous le nom de vins de Somme,

etaient fournis par les vignobles deSainte-Radegonde, de Cuiiu, de Bnotz,

de Hem-Monacu, de Clery, de Suzanne, d'Athies, de Frize, d'Esclusiers-

Vaux, du Mont-Saint-Quentin, de Falvy, d'Epenancourt, deFlaucourt, etc.

A la fin du xvie
siecle, ces vins valaient de viti a x s. le lot (1), tandis

que ceux de Noyon et de Beauvais etaient payes x et xn s., et que ceux du

Laonnais, du Soissonnais et de Coucy revenaient a xvi s.

N'oublions pas que Francois I
er avait eu grand soin de reserver pour sa

table la recolte provenant du vignoble qu'il avait fait planter a Coucy, le-

quel etait consid£re comme le.plus precieux du royaume (2).

La Vigue etait aussi cultivee avec succes (1570) a Vaux-en-Amienois.

Si, quittant notre bonne province de Picardie, nous compulsons les

comptes de 1'antique monastere de Saint-Berlin, nous y verrons qu'en 1446
-

le frere grainetier porte en depense xx s. viii d. pro xxxi vecturis furca-

rum et perticarum, pro vineis monasterii sitstinendis ; qu'en 1500 il fallait

pour les jardins de I'abbaye cxix carreer de bois dejvingne. .

D'un autre c6te, Guillaume Durand, ev6que de Mende, nous fait con-

naltre dans son rational (xiue siecle) que, de son temps, on consacrait le

sang du Christ, le jour de la Transfiguration (3), avec du vin nouveau, si

on pouvait en avoir, ou que du moins on exprimait dans le calice un peu

de jus d'une grappe mure.

On benissait aussi les grappes de raisin avec lesquelles le peuple com-

muniait (k).

Les registres de la collegiale de Saint-Barth6lemy de Bethune nous di-

sent effectivement qu'en 1426 xn d. furent alloues pour le raisin presente

ce jour-la.

Or, nous pensons que, m3me en 1857, annee tout exceptionnelle, il au-

rait ete impossible de trouver dans nos parages du raisin parfaitement mur
& cette epoque.

(1) De xxxvn h xliiii fr. letonneau, en 1556.— En 1489, 2000 francs valaient

3200 livres h Lille.

(2) Le Grand d'Aussy, Vie privee des FranQais, t. HI, p. 15, Sdit. Roquefort.

(3) Le 6 aoflU— Si nous en croyons un missel (xm e
stecle) de notre bibliothfeque,

la Transfiguration aurait aussi 6\6 c<U£br6e le 27 juillet.

{U) Traduction de M. Ch. Barth&emy, t. V, p. 74.
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II paraitrait, au reste, que les vignerons de la Bourgogne avaient le secret

de conserver fort longtemps le raisin ; car nous lisons dans uu compte de

la recette generate des dues de cette province (1661), que vn I. mi s.

etaient aceordes a Jacques Prevost, de Saint-Claude, qui, le in6 jour

d'avril, avoit apporte a monseigneur (a Bruxelles) du pais de Bourgongne

et fait present de deux paniers plain de roisin.

M. A. Passy rappelle

:

Que l'Empereur Julien (au quatrieme siecle) vantait la douceur du climat

de Paris, qu'il attribuait avec raison au peu d'eloignement de la roer; on

sait en effet que pres de la mer il est possible de cultiver en plein air un

grand nombre de vegctaux qui, dans Tinterieur des terres, reclament Tabri

de Torangerie. I/empereur Julien faisait servir a sa table du vin deSu-
resnes, alors en giande reputation. Le Figuier etait autrefois cultive plus

generalement qu'aujourd'hui dans nos environs. On peut voir encore au-

jourd'hui au Petit-Audcly (Eure), au pied de rocbers crayeux exposes au

midi, un Figuier, reste peut-etre de cesanciennes cultures. M. Passy ajoute

que maintenant, par des motifs etrangers au climat, on restreint notable-

ment la culture de la Vigne dans le departement de 1'Eure.

M. Duchartre dit qu'il a vu recemment, sur un point assez eleve de

nos environs, a Meudon, un Figuier dresse contre un mur, dont le

tronc mesure plus de deux decimetres de diametre.

M. de Schoenefeld rappelle que, lors de la domination de la Prusse

orientale par les chevaliers teutoniques (au xive
siecle), on cultivait

Koenigsberg (1).

potable aux environs de

que obablement

que

produits

s que nous

• M. le comte Jaubert rappelle Topinion de M. Alph. De Candolle (2),

qui attribue les changements d'extension de certaines cultures

,

la difficult

habitants de

ques qu'a d

oblige pendant longtemps les

faits de leur propre pays. Aujourd'hui que les moyens de transport

se sont multiplies, on supprime les vignobles partout ou ils ne sont

*

(») Voy. Alph. De Candolle, Geographiebolaniq\ie y \>. 341.

(2) Ibid., p. 330 et suiv.
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pas (Tun grand rapport, notamment dans le centre de la France, ou

1'on arrache un grand nombre de vignes.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivantes,

adressees a la Societe :

QUELQUES

(Castres, 11 Janvier 1858.)

L' Helianthemurn majorancefolium DC, conserve corame espece distincte

par M. Duby et par Mutel, n'a plus ete admis par MM. Grenier etGodron

que comme une variete albiflorum de
;
YH. hirtum. Cette variete albiflorum

represente, dans la Flore de France, les H. majorancefolium DC. et hispi-

dum Dunal, tandis que ce m6me H. hispidurn Dun. neserait, d'apres

M. Duby et Mutel, qu'une variete, ou forme a calices herisses, de YH.

apenninum DC; d'oii il suit que Y Helianthemum albiflorum G. et G., ou

hispidum Dun., ou majorancefolium DC, quelle que soit la denomination

qu'on lui donne, doit necessairement ressembler a YH* hirtum et a YH.

apenninum, ce qui est du reste parfaitement conforme a nos observations.

II estbien difficile, d'apres les descriptions des auteurs, de separer spe-

cifiquement les Helianthemum apenninum DC, pollfolium DC. et pulveru-

lentum DC; aussi ce dernier ne representee! t-i I pour nous que la forme

meridionale d'une espece multiple, qui habiteiait principalement les re-

gions chaudes de la France, ou est indique egalement YH. majorancefo-

Hum DC
»

Des etudes faites dans plusieurs localites de la Provence stir la plante

vivante, nous autorisent a regarder YHelianthemum majorancefolium DC,
comme une espece donl I'origine est douteuse et qui n'est probablement

qu'un passage ou un hybride entre les H. hirtum et pulverulentum. Cette

espece differe, en effet, de YH. hirtum, non pas settlement par des fleurs

blanches au lieu d'Stre jaunes; mais ces m&mes fleurs, plus grosses, plus

nombreuses, plus espacees, ses grappes plus longues , le port de toute la

plante plusdiffus et plus etale Yen eloignent bien davanlage et la rappro-

client de YH. pulverulentum, dont elle a tout a fait I'aspect, tandis que ses

calices velus-he'risses scut semblables a ceux de YH. hirtum.

Nous croyons done devoir signaler YH. majorancefolium DC comme
une mauvaise espece, dont le nom devrait disparaltre des Floresde France,

pour 6tre remplace par celui d'//. hirto-pidverulentum, qui la caracterise

bien plus completement.

Celte plante, relativement fort rare, comparee a ses deux congeneres
f

fleurit en avril et mai, en meme temps que YH. pulverulentum et au moins

quinze jours plus t6t que Yhirtum. Nous I'avons observee, en 1856, dans

plusieurs localites des environs de Marseille, et notamment dans le vleux
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Lazaret, et sur les collines arides de Saint-Louis et de La Bedoule, ou elle

croit, en pieds isoles, et tonjours melee ou a proximite des Helianthemum

hirtum et pulverulentum.

M.de Martrin-Donos a publie dans les Archives de Flore, pages 156-158,

sous le nom A!Helianthemum pulverulento-vulgare , une espece rare, qui

croit dans le departement du Tarn; nous avons eu occasion d'observer

aussi dans le meme departement et m£Ie, comme Tespece ci-dessus f aux

H. vulgare et pulverulentum, un autre Helianthemum dont I origine est

due egalement a l'bybridite, mais dont le r6le des parents aurait ete in-

verse, et qui devrait etre VH. vulgari-pulverulentum.

Les calices de notre espece n'ont pas les faces glabres, ni les nervures

longuement poilues, ni les fleurs blanches de YH. pulverulento-vulgare

Martr. Elle s'en distingue par ses calices couverts d'un tomentum epais et

court, aux nervures herissees depoils plus ou moins longs, et tres variables;

parses fleurs de couleur soufre-pale, changeant plus ou moins par la des-

siccation et aequerant quelquefois une teinte jaune assez foncee. Elle se

separe en outre de YH. pulverulento-vulgare Martr., qui croit dans le

m&ne endroit, par son port moins etale, ses rameaux moins allonges (point

munis a la base de petites feuilles arrondies semblables a celles de YH. vul*

gare), par ses feuilles plus etroites et plus poussiereuses, et enfin par la co-

loration de ses fleurs toujours jaunes.

Cette espece figure depuis plusieurs annees dans notre berbier sous le
-

nom d'77. sulfureum.

VHelianthemum pulverulento-vulgare Martr. peut etre compare a un

H. vulgare a fleurs blanches, tandis que YH. vulgari-pulverulentum Nob.

serait un H. pulverulentum a fleurs jaunes.

Ces deux hybrides croissent sur les coteaux d'Augmonte), pres de Castres,

departement du Tarn, et fleurissent aux mois de mai et de juiti, au milieu

d'une grande quautite de leurs ascendants.

SUR

par MM. CB.OUAN frires, pharmaciens.

(Brest, 10 Janvier 1858.)

Au mois d'aout 1856, nous trouvames dans un marais tourbeux des en-

virons de Brest, YUtricularia minor L. avec ses fleurs; etant alle le recher-

cher en novembre pour avoir ses fruits murs, nous vlmes que les parties

immergees de la plante, apres avoir donne leurs hampes florales et mini

leurs graines, persistent quelque temps, se decolorent ensuite., et devien-

nent tout a fait blanches; il n'y a que leurs sommites tres enroulees qui

restent d'un beau vert fonce, et dont les feuilles sont tellement condensees,

qu'elles simuleut, par leur ensemble et leurdurete, une espece de bourgeon
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spherique ou ovoidc.Par la decomposition de la plante, cesespecesde bour-

geons sedetachent ettombent au fond de la flaque ou celie-Ia crolt, et res-

tent dans cet etat pendant une partie de Pautomne et tout l'biver. Des les

premiers jours de mars, leur evolution commence sous I'influence solaire,

et Ton est agreablement surpris en les voyant donner naissance a une tige

foliee semblable a la plante-mere ; h mesure que le developpement a lieu, on

volt sortir lateralement des rameaux qui s'etalent et offrent, ainsi que la

plante-mere, toujours leurs sommets enroulcs; puis leurs feuilles, presque

capillaires, se couvrent de petits utricules d'un beau vert. D'apres ces ob-

servations, nous croyons que le mode predominant de reproduction de cette

gracieuse pbanerogame des eaux aurait lieu par bourgeons, et qu'elle se pro-

pagerait ainsi d'une maniere fissipare. Nous avons vu qu'il n'existe pas de

racine a I'extericur de ces bourgeons, ni sur les developpements subsequents

de ces organes ; caractere en opposition avec celui que M. Clos signale dans

le Potamogeton crispus L., puisqu'il dit « que de I'aisselle de Tune des

» feuilles du bourgeon, partait un rameau-stolon a entre-noeuds tres allon-

» ges, emettant des racines adventives (1). » Nous ne voyons, sur notre

plante, que des petits utricules qui se forment sur les feuilles capillaires

aussitot qu'elles sontdevcloppees ; cette apparition des utricules, raarcbant

en mdme temps que le developpement de la lige et des feuilles, nous in-

trigua et lixa notre attention sur ces singuliers organes. Plusieurs auteurs

admettent des racines dans les Utriculaires ; M. Ch. Schimper au contraire

ditformellcmentqu'ellesen sont privet's (2). Ccttcdivergenced'opinions entre

les botanistes, prouve d'une maniere cvidente que de nouvelles observa-

tions etaient neeessaires pour elucider la question. Le role des petites ves-

sies des Utriculaires a ete decrit de la maniere suivante par De Candolle:

a Ces petits utricules sont arrondis et munis d'une espece d'opercule mo*

» bile. Dans la jeunesse de la plante, ces utricules sont pleins d'un mucus
» plus pesant que l'eau, et la plante, retenue par ce lest, reste au fond ; a

» I'epoque qui approche de la floraison, la racine secrete de I'air qui entre

» dans les utricules et chasse le mucus en soulevant I'opercule; la plante,

» munie alors d'une foule de vessies aeriennes, se souleve leutement et vient

» Hotter a la surface. La floraison s'y execute a fair libre. Des qu'elle est

» achevee, la racine commence a sgcreter du mucus, celui-ci remplace Pair

d dans les utricules, la plante redevient plus pesante et redescend au fond

» de l'eau, ou elle va murir ses graines au lieu meme ou elles doivent etre

» semees (3). » Ces observations interessantes nous ont engages a faire

(1) Voy. le Bulletin, !. Ill, p. 350.

ux
naturalistes et medecins allemands. Voy. le Bulletin, f. IV, p. 1VL

(3) Physiologie vegitale, vol. II, p. 528.
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I'analyse de ces utricules; voici ce que nous avons observe, au microscope,

sur ces curieux organes. En faisant leur analyse, on observe que I'opercule

est horizontal et ne clflt pas entierement I'ouverture de rutricule, on re-

marque un espace vide, a la verite ties etroit, entrc le cercle et la partie

libre de I'opercule; celui-ci est hyalin, convexe et forme par des cellules

presque carreer, disposers en lignes transversales concentriques et longitu-

dinals s'irradiant en forme d'eventail ; on voit sur sa surface, vers la partie

libre, quatre poils longs, byalins, attenues, articules, dontdeu.x plus courts,

et a leur base d'autres poils ties courts, claviformes ; cette espece d'opercule

est insere un peu au dedans de rutricule qui le deborde. Cet organe si sln-

gulier meritait bien un examen serieux, afin d'en decrire la forme et ('orga-

nisation ainsi que les functions; il est probable, et tout porte a lecroire vu

la minceur de cet opercule reduit a I'epaisseur d'une seule cellule, qu'il est

flexible et permet a une espece de crustace du genre Monocle d'entrer dans

Tinterieur de rutricule; mais quand il veut en sortir, il ne trouve pas aussi

facilement I'ouverture a cause des poils radicaux incolores, unicellules,

fascicules et divergents qui tapissent toute sa surface interieure, ainsi que

le pourtour de son ouverture; le monocle se trouve pris daus cette etroite

prison, oil la quantite d'eau etant tres minime ne lui permet pas de vivre

;

ny trouvant pas assez d'air, il meurt asphyxia Nous pensons que cet

opercule a pour fonction de proteger les poils radicaux qui tapissent le

stratum interne de Tutricule forme par des cellules hexagonales, tout a fait

byalines, qui leur donnent naissance, tandis que le stratum externe est

forme par des cellules de forme semblable, mais remplies de chlorophylle

et sur Sesquelles, ainsi que sur les feuilles qui supportent les utricules, on

observe des stomates. Ces utricules seraient done un moyen dont la nature,

toujours prevoyante, sc servirait pour mettre a I'abri des attaques des

crustaces et de Taction directe de la lumiere, les poils radicaux ou racines

^e ces interessantes plantes.

M. Ducharlre fail observer que les utricules decrils par MAI. Crouan

ont ete etudies dans tous leurs details et m6me dans leur develop-

pement, notamment par M. Schacht.

M. Cosson ajoute qu'aux environs de Paris, YUtricidaria vulgaris

remplit certaines mares ou la plante ne ileurit pas, et que, dans

edict, n'est pas rare, mais q

flor
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SEANCE DU 29 JANVIER 1858

PRESIDENCE DE M. LE COMTE JAUBERT.

verbal de

la seance du 15 Janvier, dont la redaction est adoptee.

der

adm

MM, Loret (Henri), rue du Lycee, 10, a Toulouse, presente par

MM. Clos et Timbal-Lagrave.

Mouillefarine (Edmond), rue de la Chaussee-d'Antin, 38, a

Paris, presente par MM. le comte Jaubert et E. Duvergier

de Hauranne.

M. le President annonce en outre trois nouvelles presentations.

M. Alfred Dezanneau, raembre de la Societe, est proclame membre

a vie, sur la declaration faite par M. le Tresorier qu'ii a rempli la

condition a laquelle Fart. 14 des statuts soumet Tobtention de ce

titre.

Lecture est donnee de lettres de MM. De Bary, Hulle et Lortet,

qui remercient la Societe de les avoir admis au nombre de ses

membres.

Dons faits a la Soci4t6

:

i° Par M. le comte Jaubert

:

>

Deuxieme supplement au Glossaire du centre de la France.

2° Par M. Vilmorin :

Le Bon jardinier, pour l'aunee 1858.

3 de la Faculte des

de Montpel lier :

Rapport sur les travaux de cette Faculte.

4° De la part de la Societe entomologique de France ;

Congres de cette Societe, tenu a Montpellicr enjuin 1857.

5° En echange du Bulletin de la Societe :

Bulletin de la Societe impe'riale des naturalistes de Moscou, annee

1856, n ' 2-k; annee 1857, n° 1.
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Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, nuraero de

decembre 1857.

L'Institut, Janvier 1858, deux numeros.

M. J. Gay fait a la Societe les communications suivantes :

I. — M. J. Gay presente des echantillons d'Ophioglossum vulgatum a

fronde lanceolee, semblables a ceux qui ont jadis et6 recoltes sur le plateau

de la tour de Pocancy pres Lardy, et tout recemment dans les letes du cap

Ferret pres la Teste (voy. le Bulletin, X. IV, p. 597), Ces echantillons ont

ete cueillis par notre confrere, M. Sauze, le 9 juin 1851 et le lO mai 1852,

aux environs de la Mothe-Saint-Heray, departement des Deux-Sevres, sur

le flanc d'un coteau schisteux, humide pendant Thiver, niais tres sec pen-

dant Tete. M. Sauze, dans sa lettre a M. Gay, ajouteque la forme normale

de YOphioglossum vulgatum se trouve en abondance dans les pres humides

au bas du meme coteau, et la toujours a fronde solitaire, tandis que sur le

coteau la fronde est souvent geminee, comme au cap Ferret. — La conti-

guite des stations semble a M. Gay appuyer de plus en plus Topinion emise

par M. Durieu de Maisonneuve, que les deux plantes ne seraient que des

formes d'une seule et meme espece.

II. — M. Gay presente les feuillesd'une Amaryllidee, le Vallota purpu-

rea Herb., dont les bases petiolaires et tubuleuses portent un bourgeon

foliaire a l'exterieur de leur c6te ventral, bourgeon dautant plus eloigne de

la base qu'il se detache d'une feuille plus exterieure, de sorte qu'il occupe

exactement le milieu de la base tubuleuse de la premiere feuille, base qui

mesure &0 millimetres de longueur. Les cinq premieres feuilles du bulbe

examine avaient toutes leur bourgeon exterieur et ventral, le premier deces

bourgeons etaut meme actuellement tres developpe et ayant deja pouss^

superieurement une feuille, inferieurement une fibre radicale qui ailait elver-

cher le sol a travers le vide. Les feuilles suivantes, jusqu'a la douzieme et

derniere du sujet examine, lequel n'etait pas adulte, appartenaient a une

nouvelleperiode de vegetation. Toutjy etait plus ou moins rudimentaire, et

le bourgeon ventral n'y etait plus distinct, quoiqu'il dut s'y produire plus

tard,suivant l'opinionde M. Gay, qui regarde ce phenomeme comme typique

Pour respece> quoique inobserve jusqu'a ce jour. Un bourgeon reguliere-

ment developpe a Texterieur d'un petiole tubuleux et sur sa face ventrale!

e'est un phenomene qui n'a peut-etre jamais ete signale jusqu'a ce jour.

Mais Tanomalie n'est ici qu'apparente, ou plutot elle est ailleurs que la oil

e'le parait etre. Fixe a la face ventrale d'une feuille qui fait partie d'un ordre

ftlterne-distique, le bourgeon, s'il etait libre, serait pour tous les yeux le

produit axiliaire de la feuille precedents Mais il est pedoncule* et tres loo-
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guement dans les feuilles exterieures, comme il Test dans VAllium sphcero-

cephalum, et ce pedoncule se soude etroitement avec la partie contigue du

tube basilaire de la feuille suivante. La soudure est evidente, car le pedon-

cule lineaire fait saillie sur la membrane a laquelle il est soude, et ils'en de-

tache parfaitement a Toeil, quoiqu'il ne puisse pas en etre separe sansdechi-

rement. Le phenomene se reduit done : 1° a ('existence de bourgeons

foliaircs pedoncules dans une famille oil rieo de semblable n'avait ete

signalejusqu a ce jour ; et 2° a une predisposition du pedoncule, qui ne veut

jamais etre libre dans son aisselleet qui veut toujours se souder, dansloute

sa longueur, avec la feuille suivante, le bourgeon terminal restant seul et

toujours libre. M. Gay croit avoir vu le meme phenomene dans un autre

individu de la m6me espece, en un moment ou son attention etait moins

eveillee, paree que le phenomene y etait moins clairement exprime. II est

done dispose a croire que e'est la uu caraetere essentiel et constant de la

vegetation du Vallota purpurea.

III. — M. Gay presente un individu vivant du Quercus glabra Thuub.,

cultive en pot, et provenant du jardin de Verrieres, ou M. Louis Vilmorin

le tient en oraugerie. Cet individu mesure ;» peine 50 centimetres de haut,
t

et e'est un mince specimen de son espece qui, au Japon, prend la taille

d'un grand arbre. II n'en est pas moins interessant par les sept epis femelles

qu'il porte en ce moment et qui paraissent etre une nouveaute, au moins

pour Paris, au moins pour le Museum d'histoire naturelle, ou lejeune arbre

n'a pas encore fleuri, quoique double ou triple de taille, ni en orangerie ni

en pleineterre, ou il resiste parfaitement a nos hi vers.

Le Quercus glabra, dit M. Gay, est remarquable entre ses congeneres

par ses feuilles persistantes (j'en ai vu de quatre et cinq ans au Museum),

semi-coriaces, oblongue-lanceolees, tres entieres sur les bords, tres glabres

sur les deux faces, et luisantes endessus; par ses epis femelles longs de un

et demi a deux polices, fermes, roides et charges de six a treize fleurs

presque contigues, ou au moins peu ecartees sur leur axe; enfin, par son

fruit qui, a la maturite, represente assez bien certaines formes de notre

Quercus Robur, tant pour le volume que pour la cupulc et pour le gland.

J'emprunte ce dernier trait a Siebold et Zuccarini, qui, dans leur Flora

japonica, t. I (1835), p. 170, tab. 89, ont decrit tout au long Tarbredont

il s'agit et en ont donne une bonne figure* Les autres traits que je viens

d'indiquer peu vent tous &re verifies sur 1'individu ici present.

L'arbre est encore caracterise par sa maturation, que les deux auteursdi-

sent positivement 6tre biennale. Mais ce caraetere ne ressort malheureuse-

ment ni de la figure qu'ils ontdonnee, ni de Pechantillon communique par

M. Vilmorin, puisqu'on ne voit ni dans Tune ni dans Tautre deux genera-

tions de ileurs femelles qui, dans le cas de maturation biennale, doivent
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exister sur line meme branche, a dcs hauteurs differentes. A defautdecette

preuve directe, nous sornmes obliges de nous contenter du temoignage

et de Pindice que fournit fetal des fruits dans I'arhuste de Verrieres. Les

plus avances de ces fruits ne mesurent encore que 12 millimetres, tandis

qu'ils doivent, suivant Siebold, atteindre un pouce de longueur dans leur

parfait developpement. Leur petitesse montre assez qu'ils ne sont qu'a

moitie de leur croissance, et que, par consequent, leur maturation sera

biennale.

La planche de Siebold donne lieu a une derniere observation. Sous le

chiffre 1 de cette planche est represents un rameau ou quinze feuilles par-

faites succedent immediatement a trois epis femelles de premiere annee,

chacune de ces feuilles portant dans son aisselle un epi m&le grele et pour-

tant dresse. Des epis m&les al'aissellede veritables feuilles.... c'est presque

un cas teratologique pour les Chenes de nosclimats, ou la feuille florale est

si rudimentairequ'elleavaitjusqu'ici echappea rattention des dryographes

I

Des fleurs m^les superposees aux fleurs femelles.... cela n'existe, non

plus, dans aucun Chene ni d'Europe ni des contrees voisines, ou les cba-

tons males sont toujours le premier produit du rameau ! On ne saurait nier

des fails si positivement indiques par des auteurs dignes de foi, mais on con*

viendra qu'avant d'obtenir toute creance ils ont besoin d'etre verifies par

quelque observateur exerce dans ce genre de recherches. Peut-etre le petit

arbrede M. Vilmoriu, s'il continue a vivre et a prosperer, fournira-t-il les

rooyens de confirmer ce qui, a Theure qu'il est, semble ne pouvoir etre

admis qu'avec doute.

Siebold affirme que les glands du Quercus glabra sont bons a manger,

quoique legereraent astringents, et qu'on en fait une grande consommation

dans tout le Japon. II ajoute que son bois dur et serre est employe dans le

nieme pays a la fabrication d'instruments aratoires et d'ustensiles divers.

Peut-6tre y aurait-il avantage a introduire cet arbredans nos departements

meridionaux, oil surement il reussirait parfaitemeut.

*

M. Gogot dil qu'il a re<ju de M. Fuel des eeliantillons de YOphio-

glossum de Lardy, dont les frondes mesurent a peine le quart de

cellesde YOphioglossum vulgatum ordinaire.

M. Decaisne fait remarquer qu'on rencontre des Quercus Robur

^pedunculata tres jeunes et portant deja des glands ;
on apu sou-

vent en voir au Museum. M. Thuret lui a dit avoir vu, dans le jardin

de M. Jordan, a Lyon, diverses especes deClienes portant des fruits a

l'age de sept ou huit ans.

M. J. Gay ajoute que lc Q. glabra est frequemment grefle au

Japon.

T. Y. 3
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MM- les Secretaires donnent lecture des communications suivantes

adressees a la Sociele :

DE QUELQUES OMISSIONS DE LA BIBLIOTHEQUE BOTANIQUE DE M. PRITZEL,

par 3H. D. CLOS.

(Toulouse, ihf Janvier 1858.)

II n'est pas de botaniste qui n'ait reconnu par experience toute futility

du Thesaurus literature** botanicce de M. Pritzel. Mais, par ceia roSme que

eet ouvrage a ete fait avec conscience et a marque sa place dans toutes les

bibliotheques, il conviendrait peut-etre que tous les amis de la science

voulussent bien signaler, au fur et a mesurequ'ils les decouvrent, les quel-

ques omissions que ce livre doit necessairement offrir; en voici quelques

unes :

I. Je possede un ouvrage sous ce titre : La Maison champestre et Agricul-

ture d'Elie Vinet Xainctongeois : et Antoine Mizauld de Mollusson
y
divisee en

cinq parties; Paris, Robert ¥ouet, 1607, in-fi. de 811 pages, plus une table

de.s matieres.

La premiere partie traitant de VArpenterie , divisee en huit livres (1) et

cornprenant 182 pages; la seconde monstrant la vraye focon d'embellir les

jardins, et divisee en quatre livres, sunt Tune et I'autre d'Elie Vinet et

occupent 302 pages; la troisieme contenant la maniere de cultiver et entre-

tenir les jardins (U livres, jusqu'a la page 536); la quatrieme, le Jardm
medicinal (divise en 8 places, jusqu'a la page 742) ; et !a cinquieme mons-

(rant la vraye methode artificielle pour avoir des fruits esjardins, herbages
,

ratines, raisins
9 Qlc. (divisee en 2 livres, jusqu'a la page811),sont d'Antoine

Mizauld (dout le nom est ecrit Mirauld a la troisieme partie, Mizault a la

quatrieme, Mizaut a la cinquieme).
9

Or, le nom d'Elie Vinet ne se trouve inscrit dans aucun des traites de

bibliographie botanique que je puis consulter ; il est omis dans le Biblio-

thecabotanica dcSeguier, aussi bien que dans le Thesaurus de M. Pritzel. La
Maison champestre n'est signalee au nombre des ouvrages que I'on doit a

Elie Vinet, ni dans la Biographie universelle de Michaud, ni dans le Dtc-

tionnaire universelde M. Bouillet. II n'est pas inutile de remarquer que I'ou-

vrage du savant xainctongeois ne parut qu'apres sa mort arrivee en 1587.
Quanta Mizauld, qui etait mort dix ans auparavant, la date du dernier

de ses ouvrages, le seul qui ait ete ecrit par lui en francais, est, d'apres

Seguier et M. Pritzel, de 1605, et cet ouvrage a pour tilre : Epitome de la

Maison rustique, contenant le Jardin medicinal et le jardinage d'Antoine
Mizauld.

(1) Le huitieme livre a pour titre : La vraye maniere de faire les solaires.
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II. Au n° 611 da Thesaurus, M. Pritzel cite deux editions in-12 d'un ou-

vrage de Francois Bayie intitule Dissertationes physicce> dans loquel line

dissertation (la seconde) a les plantes pour objet. Le bibliophile allemand ne

signale pas d'autres travaux de cet auteur.

En 1701, fut public a Toulouse un volume in-ft sous ce titre : Francisci

Bayle Convenatis Bononiensis Doctoris medici in universitate studiorum

Tolosana, liberalium artium Professoris regit et in Academia ludorum flora-

Hum socii, opuscula quorum alia nunc primum in lucem prodeunt, alia quce

latino sermone scripta et typis rnandata fuerunt ab authore sunt emendata.

On y retrouve !a dissertation sur les plantes qui n'ya subi que peu de chau-

gements. J'ai analyse ees eerits botaniques de Bayle dans une notice speciale,

inslree dans les Memoires de VAcademic des sciences de Toulouse, t\* serie,

t. V, p. 321-337.

Dans un autre ouvrage de Fr. Bayle, compose de trois gros volumes in-ft,

sous ce titre : Institutions physicte ad usum scholorum accomodate,

Tolosse, 1700, il divise la physique particuliere en 2 parties: dans la pre-

miere il traite des elements, des mixtes les plus simples, des corps vulgaire-

ment applies elementaires,et du ciel; la seconde, qui commence a la page 337,

a pour titre de Corpore animato, et se divise en Itraites, Tun sur les plantes

(comprenant de la page 6/iO a 722 oil se termine le volume), aveel planche

(t. VIII), fautre sur les animaux. Le traite sur les plantes (Tractatus de

Plantis) offre quatre dissertations sous les litres suivants:

Disputatio i. De Anima. — D. n. De Plautarum partibus. — D. in. De

Nutritione plautarum. — D. iv. De Ortu et interitu plautarum.

Chacune de ces quatre dissertations se divise en articles, dont je crois

utile de transcrire ici les titres :

Disp. i. Articulus L De natura et essentia animae rationalis ex sententia
\

recenliorum philosophorum, p. 640. — Art. II. De anima bestiarum ex

sententia recentiorum, p. 645. — Art. III. De anima bestiarum et plau-

tarum ex sententia Peripateticorum, p. 654.

Disp. n. Articulus I. De partibus ex quibus plantarum corpus compo-

nitur, p. 657. — Art. II. De partibus quae plautis aduascuntur aut sunt

minus communes, p. 663.

Disp. in. Articulus L Unde plantse accipiunt alimentum et quai est illius

materia, p. 670.— Art. II. De succi nutritii in plantis delatione ejusque

causis, p. 675. — Art. III. De nutritii succi praeparatione et de nutri-

tione plantarum, p. 682.

Dtsp. iv. Articulus I. De generatione plantarum ex segmentisplantse, p. 699.

Art. II. De generatione plantarum ex semine, p. 702.

—

Art. III.De

ortu semiuum, p. 710. — Art. IV. De interitu plautarum, p. 719.

I<e Tractatm de Plantis, compose de 83 pages in-&, ayaut ete omis par
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M. Pritzel, et etant, cesemble, a peu pies ignore, je n'ai pas cru inutile d'en

mettreles principales divisions sous lis yeuxde mes con (Veres, ear a lepoquc

oil il fut compose (1700), les traites de botanique generate etaient en bien

petit nombre, et j'ai lieu de croire que e'est le premier qui ait paru a

Toulouse.

III. Un desplus savants physiciens du xvne sieclc, Gassendi, a consacre

le quatrieme livre de sa Physique a un finite sur les plantes (V. Gassendi

Opera, Lyon, 1658, 6 vol. in-fol. — T. II. Physic® sectio III, liber quar-

tos, de Plantis). Get opuscule, omis par Seguier et par M. Pritzel, comprend

6 cbapitres sous les titres suivants : I. De anima et varietale plantarurn,

p # \ix iXm — [i. J)e partibus plantarum, p. 157. — III. De facultatibus

plantarum, p. 160. — IV. De ortu seu generatione plantarum, p. 169.

V. De insitione, nutritione et germinatione plantarum, p. 179. — VI. De

progressu et interitu plantarum. C'est, si je ne in abuse, un document

important pour fhistoire de la botanique.

IV. Dans ('enumeration des Poemata de plantis, M. Pritzel (Thesaur.,

p. 364) a omis Les fleurs,poemepar M. Regnault-de-Beaucaron, Paris, 1818,

ehez Delaunay, 90 pages in-8, 4 chants avec notes et une Epitre dedica-

toire au beau sexe, Cet ouvrage n'est, du reste , remarquable a aucun

titre.

V. Dans ses Monographice, M. Pritzel [Thesaur. , p. 441) enumere, a Tar-

tide Lorantkacece, les divers memoires qui out ete publies sur le Gui. II omet

un travail de feu le docteur Jean-Antoine Clos, mon pere, ayant pour titre :

Supplement aux observations de Duhamel sur le Gui, iusere en 1807 dans

le tome IX des Annates de la Societe de medecine pratique de Montpellier,

n° 49, p. 2 et suiv.,avec pi.

VJ. II estun ouvrage dont la couverture porte: Nomenclateur botanique

languedocien, par M. Charles de Belle val. — Annuaire de la Societe d'agri-

culture du departement de VHerault, annee 1840, Montpellier, chez Castel,

1840, in-8,156 pages. — Ce livre est encore omis dans le Thesaurus. II est

vrai que la premiere page a settlement pour titre : Annuaire de la Societe

d'agriculture et de$ cornices agricoles du departement de VHerault, et que le

Nomenclateur botanique languedocien ne commence qu'a la page 65,compre-

nant jusqu'a la page 113 inclusivement.

VII. Dans ie chapitre du Thesaurus intitule Vitce botanicorum, p. 356 et

suiv., je signaleles omissions suivantes :

1° Plan d'rnicoursde grammaire generate par J. -P. R. Draparnaud, pre-

cede d'uue Notice sur sa vie et sur ses ouvrages, par G. Laissac, avocat.

Montpellier, licehm, 1843, in-8, 50 p., dont 32 consacrees a la Notice.

2° Eloge de M. A. Gouan, par J. Roubieu, D. M. M., 15 p. in-8, 1823.

Extrait des Nouvelles Annates cliniques de la Societe de medecinepratique
de Montpellier,
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3° £7o</£ rfe M. le baron Picot de Lapeyrowe, par M. Decampe, avocat.

Toulouse, 1819, 36 p. in-8.

VIII. Tons les exemplairesdu grand onvragede Lapeyrouse, in-fol. inti-

tule : Figures de la Flore des Pyrenees, n'ont que 63 planches, toules rela-

tives aux Phanerogames. M. Roumeguerc a decouvert recemment presque

toute l

f

edition des planches kk et 66, consacrees aux Cryptogames, a\ec une

decade detexte(V. Mem. del
1

Acad, des sc. de Toulouse, 5 e serie, t. I, p. 611).

QUELQUES MOTS AU SUJET D'UNE INNOVATION DANS LA NOMENCLATURE B0TANIQUE

,

par M. labile <>l 1 STIIU.

(Thury-en*Valois, 25 Janvier 4858.)

« i

Un nouveau systeme de denomination des plantes ou de nomenclature

botanique tend a s'introduire. II consiste a mettre une espeee de Linne ou

dun autre botaniste sous un genre dont Linne ou ce botanisle ne se soot

pas doutes, en faisant suivre ee genre et cette espeee de I'initiale ou des

premieres Icttres par lesquelles on a coutume d'indiquer en abrcge le nom

de Pauteur, en citant Pouvrage, le tome, la page, etc.; sauf a mettre eusuite

entre parenthese le genre auquel Pauteur cite en premier lieu rapportait

reellement son espeee. Vient eusuite la synonymie plus ou moins etendue.

Pour eclaircir cette explication, voiei trois exemples tires de la derniere

ceutuiiede YHerbier de France et d %

Allemagne ,
publiepar M. C. Billot:

Mulgedium alpinum L. Sp. 1117 (sub : Sonchus); Less, Syn. 1^2;

» ])C. Prodr. VII, 268; K. Syn. 698; G. et G. II, 327.

» Asterothrix hispanica Willd. Sp. Ill, p. 1553 (sub : Apargia); DC.

» Prodr. VII, 127.

» Tolpis virgata Desf. Act. par. 37, t. 8, et Atl. II, p. 230 (sub : Crepis);

» Bertol. Rar. Lig. dec. I, p. 15, et Am. p. 67 ; G. et G. II, 288.—Tolpis

» altissima Pers. Syn. II, p. 377. »

Pour peu que Ton soit au courant de I'histoire des plantes, n'est-on pas

tout d'abord etonne et choque de voir le genre Mulgedium attribue a Linne,

le genre Asterothrix a Willdenow, et le genre Tolpis i Desfontaines? II est

vrai que le correct if se trouve ensuite dans la parenthese; on y voit que le

Mulgedium eta it un Sonchus pour Linne, V Asterothrix un Apargia pour

Willdenow, le Tolpis un Crepis pour Desfontaines. Mais la nomenclature

jusqu'ici en usage, nous apprenait la meme chose plus clairement et avec

moins de risque derreur.

Si,aprescela, vous tenez asavoir, ce qui est tout nature), a qui revient le

Mulgedium alpinum, a qui PAsterothrix hispanica, a qui le Tolpis virgata,

vous devinerez peut-etre, ou, a force de recherches dans les livres, si vous

les avez, vous parviendrez a savoir que c'est au premier auteur cite apres
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ia parenthese. Ainsi, le Mulgedium aipinum est de Lessing, et non, pour

le dire en passant, de Cassini, comme le vent a tort Steudel. Pourtant

Cassini est bien le createur du genre Mulgedium.

UAsterothrix hispanica est de De Candolle, Prodr. loc. cit.

le Tolpis virgata, espece d'ailleurs bien critique, est de Bertoloni,

loc. cit.

Mais', encore une fois, Tancien systeme, si tant est qu'il soit deja ancien,

vous disait cela plus clairement et sans ambiguite.

Je suppose que, d'apres les ouvrages ou les herbiers ou Ton suit le nou-

veau systeme, on ait a faire une table, une liste, un catalogue, une (lore

locale, un synopsis, un compendium, qui laissent pen ou point de place ail

developpementde la synonymic, n'est-il pas a craindre qu'on ne neglige In

parenthese ct tout ce qui s'ensuit, et qu'on ne nous donne purement et sim-

piement le Mulgedium aipinum L., V Asterothrix hispanica Willd. , le Tolpis

virgata Desf.? Que devient alors I'histoire de la botanique? n'est-elle pas

alteree, faussee? Et a qui la faute? aux novateurs qui ont introduit ou pro-

page ce systeme dangereux.

Je n'ai pas hesite a faire part de mon avis a l'estimnble auteur auquel

j'ai emprunte mes exemples, et nos relations m'assurent quMl ne s'en of-

fensera pas. Mais comme j'ai vu ailleurs des traces du meme systeme, j'ai

pens? qu'il ne serai t pas inutile de le signaler a Inattention des membres de

la Society Botanique de France,

Je serais heureux que mon sentiment, que je ne pretends imposer h per-

sonne, fut Tobjet d'un examen et provoqu&t une discussion d'ou ne man-

querait pas de jaillir la lumiere.

M. Moquin-Tandon dit

:

Que le systeme critique avec raison par M. Questier n'est pas nouveau,

et a ete employe en botanique par plusieurs auteurs des le commencement
de ce siecle. Ce systeme a ete aussi suivi en zoologie, par exemple dans le

Conspectus avium du prince Ch. Bonaparte. Ce naturaliste, au lieu de

placer le mot sub devant I'ancien nom de genre, met le mot ex devant le

oom de I'ancien auteur, ce qui prete encore plus a ferreur.

M. Cosson rappclle:

Que 3VI. Fries met entre parenthese le nom de l'auteur de I'espece qui a

change de genre et citeensuite le nom de l'auteur qui a rapporte la plantc

au genre noiivellement admis. Ce systeme est plus juste, mais moins clair,

car on prete ainsi au veritable auteur de. I'espece une attribution generique

iuexacte. L'ordre rigoureux de lasynonymie paraitseul sufiisant a M. Cosson
pour etablir nettement les faits, et il accepte entiereraent les conclusions

de M. Questier,
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M. Chatin fait a la Sociele la communication suivante :

SLR LES CARACTERES ANATOMIQUES DES RHIZOMES, par ML Ad. CHATIN.

Le rhizome, ou axe stibradiciforme place entre la tige proprement dite et

la racine, & chacune desqiielles il empronte quelques caracteres, les uns

morphologiques, !es autres (je le prouverai tout a I'heure) anatomiques,

rampe le plus souvent engage a Hnterieur du sol ou applique a sa surface.

Ordinairement il est horizontal ou oblique-ascendant; la vrale tige est

dressee; la vraie racine descendante (1). Sa position souterraine et le man-

que habitue! de coloration verte firent d'abord confondre le rhizome avec

les raeines. Les feuilles qu'il porte, les fleurs qu'il pent directement

emettre, les bourgeons qu'il procluit, la coloration verte qui parfois se de-

veloppe dans son parenchyme cortical expose a la lumiere, le firent plus

tard, par un revirement complet de ('opinion, assimiler aux tiges, dont il

ne fut considere que comme une forme souterraine. Des deux opinions emi-

ses sur la nature du rhizome, la plus rapprochee de la verite est incontes-

tablement celle dans laquelle cet organe est assimile a la tige. Si, en effet,

aux caracteres que je viens de citer comme etantcommuns a ces parties on

ajoute les suivants : accroissement en sens inverse de celui des raeines,

existence assez frequente (dans les especes dicotyledones) de paquets fibro-

corticaux et d'une moelle centrale, on reeonnaitra que si quelque chose est

aujourd'hui a prouver, ce ne sont pas les rapports qui les unissent, mafs

Wen les differences qui s'opposent a leur fusion complete,

Cependant, par un retour a Vopinion ancienne, quelques botanistes,

parmi lesquels on compte avec surprise des auteurs classiques estimls

(Ach. Richard, etc.),, confondent encore le rhizome avec la base des ra-

eines coniques, a laquelle ils appliquent le nom de souche parfois aussi
*

attribue a de vrals rhizomes. La refutation d'une telle erreur se trouve suf-

fisamment dans ee qui precede. JVmettrai seulement k cette occasion un

vobu, a savoir que les botanistes reservent desormaisce nom de souche, s'ils

veulent absolument I'employer, a la base des raeines, sans jamais plus Pat-

tribuer aux rhizomes. Par la on fera cesser la confusion qui tend a s'intro-

duire dans les esprits.
*

L'objet de ma communication est d'etablir, par des faits precis, que Ton

est aHe trpp loin en admettant que le rhizome ne d Iffere de la vraie tige,

ou axe aerien de nutrition, que par sa position subterranee.

VOsyris (0. alba), cette plante mediterraneenne que nous avons tiouvee

si abondamment dans nos excursions de Tan dernier aux environs de Mont-

pellier, contree oil elle forme des bales toujours vertes , a un rhizome

(1) Quelques exceptions existent h ces rfcgles dans la direction comparee de la

tige, du rhizome et de la racine*
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oblique duquel s'elevent les pousses aeriennes. Or, ce rhizome differe des

tiges : a) par son epiderme, compose de multiples assises de cellules aplaties

qui se recouvrent par series regulieres et sont colorees en rose brundtre ; b)

par le manque de vraies trachees (1) dans I'etui medullaire ; c) par de larges

et profondes rentrees du pnrenchyme cortical au travers du corps ligneux.

Dans la tige, au contraire, I'epiderme est forme cfune seule assise de cel-

lules ni tres aplaties ni rougedtres, des vaisseaux spiraux deroulables exis-

tent pres de la moelle, etles rentrees du parenchyme cortical font generate-

ment place a de simples rayons medullaires.

Les racines de VOsyris ne peuvent d'ailleurs pas plus etre confondues

avec le rhizome au point de vue anatomique qu'a celui de I'organographie.

Elles ont bien, comme lui, un epiderme rouge-brun a assises multiples,

pressees et superposees, mais elles manquent de paquets fibro-corticaux et

de moelle.

Une autre Thesiacee, le Comandra[C. livida Richards.), plantedu La-

brador et de Terre-Neuve, qui tire son nom de petits faisceaux de poils par

lesquels les antheres sont attachees aux lobes du perigone (2), a un rhizome

subhorizontal fort long qui se distingue ties bien de la tige de la meme
plante : a) parce que, comme les racines, il manque de fibres corticales;

b) parce que son systeme ligneux se compose de faisceaux completement
*

isoles les uns des autres par le parenchyme, tandis que dans la tige il forme

une couche continue; c) parce que les vaisseaux sont tous ponctues, ceux

de la tigeetantau contraire spirales dans le voisinage de la moelle; d) enfin

parce que les utricules de son parenchyme central ou medullaire ont des

parois simples, celles-ci etant au contraire ponctuees dans la partie eorres-

pondante de la vraie tige.

Sans formuler ce rapport comme {'expression d'un fait absolu, je ferai

d'ailleurs cette remarque que lorsque du rhizome et de la tige d'une

plante, une seule de ces parlies a ses utricules medullaires ponctuees, c'est

ordinairement la tige.

Le rhizome du Galax aphylla L. manque, comme la racine, de fibres

corticales et de vraies trachees, formes de tissu dont la tige est pourvue ; de

plus sa couche perixyle (couche du cambium) forme un cercle continu et

son corps ligneux offre ordinairement sur tous ses points la meme epais-

(1) La presence de quelques vraies trachles dans de jeunes rhizomes conduit &

penser que l'absence de ce tissu dans le rhizome plus age pourrait tenir, en plu-

sieurs cas, h une modification des tissus consecutive a leurs premiers ages. Ce

serait un ph£nomfcne de niftme ordre que celui observe par M. Trecul sur les

feuilles de Nuphar.

(2) M. Alph. De Candolle a reconnu que les poils qui lienl les diamines aux

lobes floratix de plusieurs Santalacles naissent de ces derniers, et non, comme
piasieurs botanistes Tadmettaieat, des ^taurines, ,
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seur, tandis que dans la tige la premiere est interrompue et le second di-

vise profondement en lobes adosses chacun a Tun des segments de la couche

perixyle.

• Dans une autre Pyrolacee, le Chimaphila (Ch. maculata Pursh), le

rhizome, ties court, ressemble beaucoup anatomiquement a la tige; cepen-

dant il est seul a manquer de vraies trachees.

Le rhizome de YEpirhizanthus, genre de Blume que j'ai propose (1)

comme typed'un ordre intermediaire aux Orobanchees et aux Rhinantha-

cees, manque de fibres corticales et de trachees, a les faisceaux ligneux
*

isoles par Pinterposition du parenchyme, la moelle lacuneuse et a utricules

jamais ponctuees, caracteres tous en opposition avec ceux de la tige.

La grande ressemblance qui existe entre le rhizome du Comandra et

celui de YEpirhizanthus se retrouve en beaucoup d'autres vegetaux, et

montre qu'il peut y avoir plus d'analogies de structure entre des rhizomes

d'especes Ires eloignees les unes des autres f qu'entre le rhizome et la tige

d'une meme plante.

Dans le Grattola [officinalis L., YAster Tripolium L., etc., la tige est

seule pourvue de vaisseaux deroulables.

Le rhizome du Geranium sanguineum L. est bien caracterise par son epi-

derme a assises multiples (comme celui de la racine), par la disposition de

ses fibres corticales, par la disposition et la structure de ses paquets li-

gneux, ainsi que par sa moelle a utricules won ponctuees. Fait assez rare

parmi les Dicotyledones, il n'est pas complement prive de vaisseaux spi-

raux deroulables.
*

Dans le Scirpus lacnstris L., le rhizome differe de la tige: a) par ses

utricules pleines de fecule (ce fait est commun dans les rhizomes, parties

ordinairement vivaces oil la nourriture du vegetal estemmagasinee); b) par

ses lacunes non coupees de diaphragmes (le manque de diaphragmes est

general dans les rhizomes et les racines des especes aquatiques) ; c) par la

disposition et la structure intime de son systerae ligneux.

Le Bolbophyllum Careyanum Spr. offre & son rhizome, en outre de pa-

quets fibro-vasculaires epars, un cercle ligneux qui manque au bulbo-tige.

Des trachees vraies existent d'ailleurs dans fun et I'autre organe, fait or-

dinaire parmi les Monocotyledones.

Dans le Pleurothallis prolifera Lindl., cette singuliere Orehidee dont la

feuille est repliee en nacelle ou berceau autour de Tepi des fleurs, le rhizome

porte un cercle brise de fibres place vers Tinterieur, tandis que dans la

tige ce cercle est complet et sous-epidermoidaL Ici d'ailleurs le rhizome

offre ces deux caracteres assez rares : a) toutes (?) les utricules de son pa-

renchyme sont ponctuees (comme dans les racines de la meme plante),

(i) Comptes rendus de VAcademie des sciences, t. XLIII, p. 1005.
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tandis que dans latige elles sont frequemment ou spiralees ou a parois sim-

ples; 6) les vraies trachees sont rares ou meme nulles, ce qui est Vexcep-

tion dans le rhizome des Monoeotyledones.

Vim (Iris Pseudacorns L,), done le nom rappelle celui d'une messa-

ges du ciel, semble nous avoir ete envoye tout expres pour etablir les

differences par lesquelles le rhizome se distingue de la tige. Tout, en effet,

est dispose chez Vlris pour la demonstration que j'ai en vue : dans son

rhizome, le parenchyme cortical est creuse de nombreuses lacunes qui

sont rares ou nulles dans la tige; dans le premier, une simple assise de cel-

lules speeiales forme l'enceinte circulaire commune aux faisceaux ligneux

epars dans la masse parenchymateuse centrale, dans laseconde, l'enceinte

est fibro-ligneuse, epaisse de plusieurs assises et enveloppe quelques pa-

quets d'un tissu delie et granulifere; dans le premier, les faisceaux ligneux

les plus externes sont ordinairement separesde l'enceinte par r interposition

d'une assise du parenchyme, dans la seconde, ils lui sont immediatement

accoles; dans le premier, les vaisseaux de chaque paquet fibro-vasculaire

sont disposes en un cercle ou anneau, dans la seconde, ils sont rapproches

en une petite masse ; dans le premier, les fibres sont toutes minces, delicates

et semblables entre elles, dans la seconde, d'epaisses fibres ligneuses for-

ment la portion peripherique de chacun des faisceaux; enfin le parenchyme

central lui-meme differe notablement dans le rhizome et dans latige par la

forme generate et I'agencement de ses utricules.

. Les plantes que je viens de passer en revue ont tres distinctement, comme
beaucoup d'autres (Polygonatum, Butomus, Scirpus, Juncus, Typha,Spar-

ganium, Arundo, Triticum, Carex, Scabiosa, Primula, Euphorbia, E.

dulcis notamment) que je passerai sous silence, I'organe decrit par les bo-

tanistes sous le nom de rhizome, Aussi chez elles celui-ci etait-il naturelle-

ment indique aux recherches. II n'en est pas de mdme d'un grand nombre

d'especes annuelles, dans lesquelles rien ne parait exister entre la tige

et la racine. Chez ces especes, privees de rhizome pour le botaniste mor-

phologiste, I'anatomiste, maintenant eelaire par ses recherches sur la

structure des rhizomes ordinaires, peut souvent constater, vers un cer-

tain point qui lui apparaissait tout d'abord comme la base de la tige,

I'organe qu'il a appris a reconnaitre. II y a done, pour I'anatomiste, un

rhizome et une tige la oil l'organographe ne voit qu'une tige, parce qu'il

ne reconnait (et au point de vue descriptif, le seui qui le dirige, il a par-

faitement raison) le rhizome qu'a ses caracteres exterieurs. Je ne citerai

que quelques faits, cette communication etant deja bien longue.

L'extreme base de la tige des Orobanches est un rhizome anatomique.

VOrobanche cruenta Bert, a les faisceaux du systeme fibro-vasculaire de

son rhizome separes par un tissu delicat que remplacent dans la vraie tige

des fibres ligneuses. Dans VOrobanche Epithymum DC. f la separation des
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faisceaux du rhizome est plus complete encore, contrairement a ce qui a

lieu pour la tige ; comme dans YO. cruenta d'ailleurs, la nature des fibres

(ponctuees dans la tige seule) et celle des vaisseaux (ponctues et fort

courts dans le rhizome, allonges eten partie spirales dans la tige) different

notablement dans la tige et dans le rhizome. Des faits analogues se retrou-

vent dans YO. Teucrii Hoi. et Sell., dans YO. Eryngii Duby (1), etc. UAno-
planthus uniflorus End I., les Phelipcea ont aussi le rhizome distinct de la

tige par Pisolement et par la structure intime des paquets ligneux (2). Dans

le C landest inn , le Lathrcea, VsEginetia, la base rhizomateuse diffeie aussi

de la vraie tige par quelques caracteres.

Sur nos Euphrasia, Melampyrum et Rhinanthus a vegetation annuelle,

s\\v\eSchwalbea, le Castillcja, le Salicorrua herbacea, L. etc, on peut aussi

le plussouvent constater, vers le,point voisin de la racine, l'existence (Tun

ties court rhizome, que caracterisent Parrangement et la nature des tissus

et presque toujours I'absence de vraies trachees dans la portion repondant

a 1'etui medullairc.

Sans attacher trop d'importance aux caracteres qui sont un resultat neces-

saire de son habitat souterrain ou du role physiologique qui lui est ordi-

nairement departi, comme una difference dans la contexture des cellules

^pidermiques, I'absence de stomates, le manque de matiere verte et sa ri-

chesse en matiere amylacee, on reconnait, meme en ne se reportant qu'au

petit nombrede faits ci-dessus enumeres, que le rhizome se distingue ordi-

uairement de la tige

:

o) ou par la nature de ses elements anatomiques;

o) ou par la disposition de ses Elements anatomiques ;

c) ou a la fois par la nature et par la disposition de ses elements anato-

miques.

Chacun des tissus (epiderme, parenchyme cortical, systeme ftbro-eor-

tical, systfemeflbro-vasculaire interne ou systeme ligneux, moelle et rayons

medullaires) fournit, suivant les especes, les caracteres distinctifs du rhi-

zome. A ce point de vue, la question meritera it d'etre reprise etcompor-

terait de larges developpements; mais je termine aujourd'hui par ces deux

propositions generates:

1° Le rhizome, d'abord confondu avec les racines, puis assimile a la tige
%

par la generality des botanistes modernes, a des caracteres anatomiques

propres;

(1) La lige seule, et non le rhizome, a ces remarquablos cellules dont les raies

se croisent en formant des sortes d'X ; de mfime dans le Monotropa uniflora.

(2) Si Ton se rappelle ce que j'ai dit du Comandra, etc., on s'eltvera a ce fait

gSnSral: les rhizomes different souvent des tiges par l'isolement des paquets

ligneux.
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2° Lc rhizome existe, pour I'anatomiste, clans beaucoup de plantes ou

sa presence n'est pas reconnue par le morphologiste ou 1'organographe.

J'ajoute que, dans la plupart des plantes dicotyledones, I'absence de

vraies trachees est Tun des caracteres ordinaires du rhizome.

M. Decaisne demande a M. Chatin s'il a examine les vraies racines

Osy

d affirmativement. De la face inferieurc d

mbre

de

d'ailleurs diversement.

M. Decaisne rappelle

:

Que deja en 1839, il a signale a r attention des botanistes les differences

qui existent, chez les vegtftaux, eulre la structure anntomique des rhizomes

et des tiges d'unc meme espece. Ces observations ont ete consignees par lui

dans un travail qui a pour titre : Memoire sur la famille des Lardizaba-

lees, precede de remarques sur Ianatomic comparee de quelqaes tiges de ve~

getaux dicotyledones, et qui 'est insere dans les Archives du Museum.

M. Decaisne y a mentionne notamment quelques faits relatifs aux Aristo-

loches. Notre Aristolochia Clematitis presente, dans ses souches vivaces, la

m£me structure que les tiges vivaces des Arisloloches tropicales, tandis que

sa tige annuelle ne ressemblepas a ces tiges vivaces. — M. Decaisne croit

que ce que M. Chatin appelle des rentrees sont des bifurcations, et il de-

mande a M. Chatin s'il a determine, dans les ties petites racines de \

9

0$yris9

le nombre des faisceaux ligneux.

M. Chatin repond

:

Q
au point de vue organogenique. Les rhizomes, dans la plupart des cas, dif-

ferent des tiges par des caracteres tires soit du liber, soil du systeme li-

gneux. Le liber manque souvent dans le rhizome et plus generalement en-

core dans les racines. M. Chatin a constate, notamment cbezplusieursRhi-

nanthacees et Santalacees, que les faisceaux du liber se degradent au point

de n'ttre plus represents dans certains rhizomes que par quelques fibres

eparses. Chez VOsyris en particulier, le liber manque absolument dans les

racines. Quant aux rentrees, elles sont tres irregulieres et placees souvent

du mdme cfite. Dans le genre Henslowia, on retrouve souvent cette irregu-

laris dans la division du corps ligneux.

M. J, Gay dit qu'il a analyse des bulbes de Crinum et d'autres
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Amaryllidees, et qu'il a trouve clans leur plateau un grand nombre

de traehees. Puisque M. Chatiu considere les rhizomes comme carac-

lerises par l'absence de traehees, que serai t done, suivant lui, le

plateau de ees bulbes?

M. Chatiu n'a pas examine les bulbes dont parle M. Gay; mais a

priori il croit pouvoir dire que leur plateau est un rhizome. D'ailleurs,

le earactere de l'absence frequente des traehees n'a de valeur que

pour distinguer les rhizomes des Dicotyledones. Chez les Monocoty-

ledones, les traehees existent d'ordinaire non-seulement dans les

rhizomes, mais m6me dans les racines.

M. Payer fait a la Societe la communication suivante :

DE [/IMPORTANCE DU PLAN DE SYMETRIE POUR L'ETUDE DES AFFIN1TES,

par m. PAYER.

J'ai montre ailleurs que la position du raphe, en tant qu'interne ou ex-

terne, dans les ovaires a loges uni-ovulees, etait beaucoup plus importante

que la direction de rovule et que, par suite, deux plantes qui avaient Tune

l'ovule dresse et Kautre l'ovule suspendu pouvaient etre comprises dans une

meme famille, tandis que deux plantes qui auraient toutes deux l'ovule

dresse, mais Tune avec le raphe externe et I'autre le raphe interne, appar-

tenaient presque toujours a deux families differentes.

Aujourd'hui je vais essayer d'indiquer un nouveau earactere beaucoup

plus important encore pour la determination des affmites des plantes et sur-

tout de celles a fleurs irregulieres. La plupart des fleurs irregulieres, en

effet, sont susceptibles cVdtre partagees par un plan en deux parties syme-

triques. Mais ce plan de symetrie tie passe pas toujours par la bractee-

mere comme on le croit generalement. C'est ainsi que, dans les Sapindacees,

!e plan de symetrie passe entre lessepales 3 et 5 ; tandis que, dans les Mai-

pighiacees, il passe par le milieu du sepale 3, le sepale 2 etaut toujours pos-

terieur dans ces deux sortes de fleurs.

Ceci pose, si nous examinons a ce point de vue les Krameriees et lesTri-

goniees, nous verrons que les Krameria out, comme les Legumineusesde la

section des Cesalpiniees, un plan de symetrie passant par le milieu de la

bractee-mere
; quMIs out egalement deux sepalesposterieurset unanterieur;

que les petales anterieurs avortent ; que le petale posterieur ou etendard

est recouvert par les deux lateraux ; enfiu que I'ovaire est uniloculaire avec

un placenta parietal posterieur supportant deux ovules anatropes dont le

raphe est interne ; enfin que la graine est sans albumen. Tous caracteres

qui les eloignent des Polygala.

Nous verrions egalement que les Triyonia out le m£me plan de symetrie
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que les Malpighiacees et qu'ils doivent en etre plutot rapproches que des

Sapindacees. Tout le monde, du reste, pourrajuger de lajustessede ces af-

finites par la description complete a ce point de vue que nous allons donner

des Krameriees et des Trigoniees.

Kramebiees. — La fleurdu Krameria cestoidea est irreguliere. Son ea-

lice a cinq sepales libres entre eux jusqu'a la base et disposes de facon

qu'il y en a deux posterieurs, un anterieur et deux lateraux. Dans le bouton,

ils sonten prefloraison quinconciale, cinq petales alternant avec les sepales.

Les trois posterieurs ont un lirabe assez developpe porte a l'extremite d'un

longonglet. les deux anterieurssont charnus. Les etamines sontau nombre

de quatre et sont superposees aux sepales posterieurs et aqx sepales late-

raux. Chacune d'elles a une anthere adnee au filet et presentant deux loges

qui s'ouvrent au sommet par un seul pore. Le pistil se compose d'un ovaire

supere surmonte d'un style simple portant a son sommet quelques papilles

stigmatiques. L'ovaire n'a qu'une seule loge avec un placenta parietal place

sur sa paroi posterieure. Sur ce placenta sont suspendus deux ovules ana-

tropes dont le raphe est interne; le fruit est un akene ne renfermant qu'une

seule graine qui sous son tegument contient un embryon sans albumen.

La fleur du Krameria triandra est aussi irreguliere. Son calice n'a que

quatre sepales. Deux sont exterieurs et deux sont interieurs dans la pre-

floraison du bouton; les deux interieurs sout lateraux, les deux exte-

rieurs sont run posterieur et l'autre anterieur. II y a quatre petales alternes

avec les sepaies. Le limbe des deux petales posterieurs est developpe et port6

sur un long onglet. Les deux autres petales sont charnus et de forme glan-

duleuse. Les etamines sont au nombre de trois et sont superposees au sepale

posterieur etaux deux sepales lateraux; leur anthere est comme articulee

sur le filet et s'ouvre par deux pores qui se reunissent au sommet; le pistil

est exactement le meme ainsi que le fruit.
-

Tiugomees. — Les Trigonia ont les fleurs hermaphrodites, irregulieres

et accompagnees chacune de deux bractees Iaterales; le calice est regulieret

ses cinq sepales sont disposes en prefloraison quinconciale, de telle facon

que les sepales 1 et 3 sont anterieurs et le sepale 2 posterieur. La corolle,

qui se compose de cinq petales alternes, est irreguliere, mais peut se par-

tager en deux parties symetriques par rapport au plan passant par le

milieu du sepale 3 et Tintervalle qui separe les sepales 2 et k, le petale

alterne avec les sepales 2 et h se boursouflant a sa base en une sorte d'e-

peronj l'androcee est aussi irregulier, mais peut aussi se partager en deux
parties symetriques par rapport au meme plan. C'est un tube largement

fendu du c6te du petale eperonne et qui porte a son bord six ou huit eta-

mines a antheres biloculaires introrses et s'ouvrant par deux fentes longitu-

dinales. Quand il y en a huit, quatre sont superposees aux quatre sepaies

1, 1, h et 5 et quatre sout superposees aux quatre petales autres que le pe-
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taleeperonnc. Les deux etamines superposes au petale eperonne et au se-

pale 3 manquent seules. Quand il n'y en a que six, c'est que les etamines

superposees aux sepales 2 et U manquent aussi, car ces etamines, qui sont

inegales, sont de moins en moins grandes lorsqu'on s'avanee vers le petale
r

eperonne. Le pistil se compose d'un ovaire surmonte d'un style portant a

son sommet une sorte d'entonnoir dont la cavite est tapissee de papilles

stigmatiques. Get ovaire, qui est un peu infere, a trois loges superposees

aux sepales 1, 2 et 3, dans Tangle interne desquelles sont attaches plu-

sieurs ovules amphitropes. Le fruit est une capsule qui, par une dehis-

cence septicide, s'ouvre en trois valves laissant au centre le placenta axile

charge de graiues recouvertes d'une laiue eparse. Chacune de ces graines

contient, sous un double tegument, un gros albumen dans le milieu duquel

se trouve un embryon.

A la suite de cette communication, M. Payer annonce qu'il a ob-

serve, dans Povaire des Choretrum comme dans celui des Quincha-

malium, trois loges, dans Pinterieurde chacune desquelles se trouve

un ovule suspendu avec raphe externe.

M. Chatin demande a M. Payer si le calice des Choretrum est

analogue a celui des Quinchamalium.

M. Payer repond que !e calice est adherent dans le Choretrum,

tandis que, dans le Quinchamalium, il est forme de quatre petites

bractees soudees et placees bien au-dessous de Povaire.

M. Decaisne presente quelques observations sur la communication

faite, dans la seance precedcnte, par M. Payer, au sujet du genre

Balis. II rappelle que M. Payer n'apas indique les affinites naturelles

dece genre.

M. Payer repond que son opinion n'est pas encore fixee a cet

egard, mais que c'est a tort, suivantlui, que M. Torrey, dans un tra-

vail recent, rapproche le genre Batis des Empetrees. En effet, dans

°ette famille, Povule a le micropyle externe et le raphe interne, cl

c'est le contraire que Pon observe dansle Batis.

M. Decaisne dit

:

Qu'il a lui-meme etudie des longtemps le genre Batis. II partage Popi-

nion de M. Payer relativement au peu d'affinite de ce genre avec les Em-
petrees. ]\J. Decaisne considere VEmpetrum nigrum L. comme etroitement

lie aux Kricinees, mais il est moins affirmatif au sujet du genre Corema
[Empetrum alburn L.). Le genre Batis \m paralt se rapproeherd'ungroupe
uaturel qui comprendralt les Reaumuriees, les Tamariscinees et quelques
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pelites families voisines, a l'exclusion des Paronychias. On trouve chez lo

Batis mi ovaire rudiraeotaire au centre des fleurs m&les, fait omis dans la

description de M. Torrey. — M. Decaisne ajoute que le genre Meliosma

Blume, dont M. Payer a aussi entretenu la Societe dans la derniere seance

et qui a pour synonymes Sabia Colcbr., et Meniscosta Bl., a ete 1'objet

d'une dissertation de M. Plaochon, publiee dans la Flore des serres de

M. Van-Houtte. Ce genre, ainsi que le genre Ophiocaryon, constitue pour

M. Planchon un groupe partieulier, auquel il applique le nom de Melios-

mees et qifil eloigne des Menispermees, pres desquelles le placait M. Blume.
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PHYS10L0GIE VEGETALE.

Die ITiitcrsucliung des Pflanaseugcwcbes mil llulfV tie*

polarisirten Mchtes [Examen du tissu vegetal a I'aide de la

lumiere polarisee); par M. Hugo von Mohl (Botanische Zeitung, n os 1

et 2 de 1858, l er et 8 janv., pages 1-6, 9-18).

Ce memoire etendu commence par un historique des observations en

petit nombre qui out ete faites jusqu'a ce jour sur les tissus vegetaux avec

lesecours de la lumiere polarisee. M. H. v. Mohl resume particulierement

les travaux de M. Ch. d'Eiiacb, qui a traite ce sujet en physicien, de

M. Ebrenberg qui s'en est occupe en naturaliste et qui en a neglige, dun
autre cote, la partie physique, de M. Scbacht qu'il critique severement

puisqu'il dit que, a part un fait nouveau et'bien observe, tout le travail

est non-seulement sans valeur mais encore nuisible comme ne pouvant

qu egarer le lecteur. — L'auteur dit ensuite que s'il est alle plus loin que

ses devauciers, il le doit non-seulement a I'emploi d'appareils nouveaux,

mais encore et surtout aux perfectionnements qu'il a fait subir au micro-

scope polariseur, particulierement a I' eela irage. II commence son memoire
par l'examen des membranes de cellulose.

Lorsqu'on examine au microscope muni dun appareil de polarisation,

que nous nommerons simplement microscope polariseur, une coupe trans-

versale d'une formation vegetale circulaire et reguliere, comme d'une cel-

lule de Nitella, ou d'un vaisseau cylindrique, ou d'un vaisseau annele, les

deux prismes de Wicol etant places en croix Tun par rapport a 1'autre, I'objet

se montre, sur le champ noir du microscope, comme un anneau eclaire et

c que deux bandes obscures en croix coupent en quatre quarts deblan

cercle; mais si les deux prismes de Nicol sont places parallelement, I'objet

Se detache sur le champ alors clair du microscope, comme un corps trans-

parent, dans lequel les places qui etaient noires dans le premier cas. sont

^aintenant eclairees et reciproquement. M. de Mohl donne en detail I'ex-

P ^cation physique de ces phenomenes d'apres la theorie universellement
a optee aujourd'hui des ondulations lumineuses; il en tire la consequence
4ue, dans ces observations, lorsqu'un tissu vegetal est visible avec la lu-

lepe Polarisee, sa substance possede la double refraction, et que la situa-
R de ses quatre lignes noires indiquc la position de ses axes neutres

lriges Tun dans le sens de la tanceote au cercle, J'autre dans celui du
t. v. k
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rayon. Or, comme les membranes de ces formations vegetales annulaires

sont composees de couches concentriques, les pheuomenes rapportes plus

haut montrent que, dans une membrane cellulaire formee de couches, ob-

serve sur sa section transversale, un axe neutre est parallele aux couches,

tandis que I'autreest normal sureties. Ceci est confirme par I'examen de

la coupe transversale d
f

un tissn cellulaire quelconque dans lequel on trouve

sans exception que les parois cellulaires lateralis, qui sont perpendiculaires

a un des prismes de Nicol, sont invisibles, tandis qu'on voit ties bieu eclai-

rees celfes qui forment avec ce prismc un angle de &5 degres. Cependant

les faits sont un pen differents dans les cellules a parois epaisses et dans

celles a parois minces. Pour voir ces phenomenes dans toute leur beaute, il

Taut prendre une coupe transversale mince d'un tissu dont les cellules sont

grandes et ont les parois minces, par exemple de la tige de Monocotyle-

dons herbaces, du bois de YjEschynomene paludosa, etc. On doit faire la

tranche d'autant plus mince que la substance a observer agit plus fortement

sur la lumiere polarisee; si elle est trop epaisse on y voit des couleurs iri-

sees qui nuisent a I'observation. II faut, en outre, cboisir le liquide dans

lequel on place la preparation pour Pobserver. La plupart des matieres ve-

getales etant plus refringentes que I'eau, il faut remplacer ce liquide par

des huiles essentielles, comme ('essence de terebenthine, par le baume du

Canada ou une autre matiere resineuse, dont le pouvoir refringent se rap-

proche autant que possible de celui de la preparation.

M. de Mohl examine si la double refringenee de la membrane vegetale

tient a ce quelle est formee de couches. M. Schacht Ta pretendu et a cru

voir la un bon moyen pour distingoer les membranes encore simples de

celles i|ui sont composees d'assises. Mais le savant auteur declare que ces

klees sont erronees; deja la theorie apprend que cette propriete ne pent

lenir qu'a rarrangement des molecules dans chaque couche et non a la su-

perposition des couches; en outre, bien qu'H fut possible que la membrane

primaire des cellules differ*! sous ce rapport des couches secondaires, I'ob-

Sv rvation montre qifil y a similitude entre les deux. Dans presque tons les

ens, il a vu les membranes que leur jeunesse et leur organisation autori-

saient a regarder comme primaires se comporter avec la lumiere polarisee

comme doubleinent refringentes absolument de m£me que les membranes

deja epaissies. II cite de nombreux exemples de plantes sur iesquelles il a

constate ce fait. II declare egalcment non fondee I'assertion 4mise par

iVI. fchrenherg et reprod uHe par M. Schacht que les ecailles qui se trou-

ventsur les feuilles des Olea, Rhododendron et Myrica n'agissent pas sur la

lumiere polarisee; leur action est faible mais tres r>ette.

II faudrait cependant se garder d'admettre que la substance de toutes les

membranes cellulaires agit avec la m4me energie sur la lumiere polarisee,

ni que la ciarte avec iaqueile une membrane ressort sur le champ noir du
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microscope depend uniquement de son epaisseur. II existe, au contraire,

de grandes differences a cet egard, selon les modifications que presente la

cellulose dans des cellules differentes et selon la diversite des substances

etrangeres doot les membranes sont impregnees. En general, une mem-

brane agit d'autairt plus sur la lumiere polarisee et se montre d'autnnt plus

.eclairee sous le microscope polariseur que sa substance est plus solide et

reciproquement. De la, tandis que, sur une tranche de tige, les cellules du

liber et du bois, meme celles du parenchyme ordinaire, paraissent vivement

eclairees sur le champ sombre du microscope, celles qui deviennent plus

ou moins gelatineuses dans I'eau, comme dans les Fucoidees, dans le tissu

sous-epidermique du Sambucus Ebulus, du Beta, des Rheum, sont plus ou

moins difficiles a distinguer. II parait cependant que la substance vegetale

ne perd jamais entierement la faculte d'agir sur la lumiere polarisee, car

M. de Mohl a constate la double refraction m&me dans la matiere intercel

-

lulaire du Fucus vesiculosus, de I'albumen de plusieurs Legumineuses, etc.

Outre les membranes plus ou moins desorganisees il y a, dans plusieurs

plantes, des parois cellulaires qui n :agissent que ties faiblement sur la lu-

miere polarisee ; telles sont celles du parenchyme des cotyledons du Lupinus

hirsutus qui sont cependant epaisses, celles des Lichens et des Champi-

gnons en general. Mais M. Ehretiberg se trompe quand il dit que la mem-

brane des Champignons n'a que la infraction simple, de meme que

M. Schacht quand il dit la meme chose de celle des Champignons et des

Lichens.

Comme les cellules de differentes plantes ou celles de differents organes

dune m6me piante different beaucoup quant a leur action sur la lumiere

polarisee, de m£me une difference analogue existe entre ies diverges cou-

ches dune nigme cellule, d'ou le microscope polariseur permet sou vent de

reudre visibles des couches qui ne se distingueut pas sous le microscope

ordinaire. Souvent la membrane primaire et une couche tertiaire circon-

scrivant immediatement la cavite de la cellule agissent plus forternen I que
les couches intermediates

;
par suite, on les voit eclairees par une lumiere

blanche beaucoup plus vive.

Les membranes de cellulose, debarrassees des matieres etrangeres qui y
etaient deposees par ['ebullition dans un melange dacide nitrique et de chlo-

rate de potasse, ne modifient pas notablement leur mode (faction sur la

lumiere polarisee; d'ou Ton doitconclure que cette action est due a (arran-

gement des molecules de la cellulose qui les forme. M. Ehrenberg avait ex-

prune une opinion opposee.

On pourrail aussi presumer que Taction remarquablement energique

sxercee sur la lumiere polarisee par les cellules epidermiques de VEqui-
*etum hyernale est due a la forte proportion de silice deposee dans leur sub-
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stance ; mais lorsqu'on en detruit par le feu la matiere organique, la meme

action exercee par ces membranes en est considerablement amoindrie.

Toute une nouvelle serie de phenomenes se produit lorsqu'on place stir

le trajet du faisceau de lumiere polarisee, entre le prisme de Nicol inferieur

et 1'objet, une lame mince de substance birefringente, gypse, mica, cristal

de rocbe, etc., dont I'axe central soit incline sur ce prisme de U5 degres ou

a peu pres. Les observations microscopiques faites avec cette lumiere mo-

difiee ont un resu I tat mixte, parce que, d'uu cote, I'objet est vu, comme

dans le microscope ordinaire, au moyen de la lumiere transmise et que,

d'uu autre cdte, cette lumiere est modifiee par la substance de cet objet

qui se raontre, ainsi que dans les cas precedents, comme un corps eclairc

par lui-meme, d'oii ses differentes parties, selon leur situation par rapport

a la lamedu gypse ou au prisme de Nicol, sont teintesde couleurs compie-

meutaires. On a recours a cette disposition pour reconnaitre la double re-

fringence lorsqu'elle estfaible. — Si Ton prend pour objet une coupe trans-

versale d'un tissu cellulaire a parois laterales rectilignes, toutes les parois

cellulaires dirigees perpendiculairement au prisme de Nicol presentent la

coloration du champ visuel lui-meme; toutes celles qui sont paralleles a

Tun des axes neutres de la lame de gypse ou qui ne forment pas avec lui

un angle tres ouvert sont colorees en bleu, tandis que celles qui sont pa-

ralleles a Tautre axe paraissent jaunes. — Les divers organes elemen-

taires vegetaux, compares entre eux sous le rapport de leur couleur,

se divisent en deux categories opposees : Dans Tune, toutes les couches

dirigees obliquement selon une spirale a droite, sont bleues (ou vertes),

celles qui marchent selon une spirale a gauche, sont jaunes (ou rouges);

dans Tautre, les colorations sont renversees. Les organes de la premiere

classe sont optiquement positifs, ceux de la seconde sont optiquement ne-

gatifs. La classe des organes optiquement negatifs comprend les mem-
branes de tous les organes elementaires situes dans Tinterieur des plan-

tes, cellules et vaisseaux ; au contraire, les organes optiquement positifs

sont les membranes des cellules du periderme et les couches articu-

laires des cellules epidermiques. — L'auteur a prouve anterieurement que

la difference chimique qui existe entre les membranes cellulaires du peri-

derme et de la cuticule, ne tient pas a ce qu'elles ont pour base une matiere

differente de ia cellulose, mais a ce que la cellulose y est impregnee d'au-

tres substances ; or, en enlevant celles-ci par la potasse caustique, on re-

donne a ces membranes les proprietes de la cellulose relativement a la

lumiere polarisee— La membraue cellulaire des Caulerpa exerce aussi sur

ia lumiere polarisee une action opposee a celle de la cellulose. Dans les

Bryopsis, Tiode avec le chlorurede zinc bleuisseut promptement les parois

cellulaires dans toute leur epaisseur, a rexceptiou de la couche cuticulaire
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externe; cependant il n'y a qu'une couche externe mince qui ngisse sur la

lumiere polarisee a la maniere de la cellulose, et toutes les couches internes

agissent de maniere inverse. Enfin toutes les fecules ont encore une action

optique inverse decelle de la cellulose.

Si de I'examen des coupes transversales des cellules on passe a celui des

cellules vues lateralement, on remarque une diversite d'apparences beau-

coup plus grande. II est tres difficile d'obtenir de bonnes coupes longiludi-

nales ; mais, lorsqu'on reussit a en obtenir de telles, el les confirment les

donnees precedentes. Les meilleurs objets a etudier sont les organes ele-

mentaires dont les membranes secondaires sont divisees en fibres, surtout

les vaisseaux spiraux. Ceux de la hampe du Bananier sont les plus avanta-

geux qu'on puisse choisir. Compares a des cellules fibreuses dont Jes fibres

aient la meme direction que leur spiricule a eux et places de sorte que leur

axe longitudinal soit perpendiculaire a Tun des prismes de JNicol, ils mon-

trent la meme coloration sous I'intluence de la lumiere polarisee. En les fai-

sant tourner horizontalement d'un quart de cerele, on fait disparaitre la

coloration de ces petites fibres. Celles-ei ont done un axe negatif parallele a

leur longueur et Pautre dans un sens perpendiculaire. — Les elateres des

Hepatiques, les cellules des feuilles des Sphagnum, les cellules spiralees de

la tige et du petiole des Nepenthes, des Orchidees, etc., presentent des foits

analogues. II en est de meme pour les vaisseaux reticules des Monocotyle-

dons, pour les vaisseaux scalariformes des Fougeres, les cellules reticulees

de I'ailede la graine du Swietenia Mahagoni. — Pour les cellules a mem-
brane simplement rayee, on voit, a I'aide d'une lame de gypse, que la colo-

ration depend de la direction longitudinale des raies. — Dans les Characees

dont les cellules offrent des stries croisees, ce sont les stries transversales

qui determinent le caractere optique de la membrane.
Des phenomenes entierement analogues a ceux des membranes visible-

ment rayees se presentent pour les cellules qui offrent de simples indices

de raies ou dont la paroi parait homogene. Selon que leur membrane est

dirigeedans un sens ou dans I'autre relativement au prisme de JNicol, elle

est invisible ou bien eclairee et ('addition d'une lame de gypse la fait pa-

raitre jaune ou bleue, ce qui prouve que son apparence d'homogeneite est

trompeuse et ce qui fait deviner la direction de ses fibres invisibles, M. de

Wohl cite plusieurs exemples a l'appui de ce principe.

Les phenomenes qu'offrent les paroiscellulaires avecla lumiere polarisee

subissent necessairement des modifications lorsque deux membranes cellu-

•aires sont superposes et que leurs fibres sont dans des directions diffe-

reutes; or e'est ce qui arrive necessairement dans une foule de tissus cel-

lulaires. L'auteur entre a cet egard dans des details circonstancies dont

°ous ne pourrions essayer de donner une idee sans prolonger beaucoup cette

analyse deja fort longue.
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M. Sohacht a observe et i\I. de fcfohl eonfirmeque les poncttiations areo-

lees des parois cellulaires, par exemple des Com feres, presentent souvent

une croix noire"avec la lumiere polarisee.

Passant au content) des cellules, le savant auteur examine rapidement les

faitsque presentent les grains de fecule avec la lumiere polarisee, faits sur

lesquels on a deja beaucoup ecrif ; il rappelle que ees grains presentent une

croix noire dont le centre est le hile et qui, ayant ses bras normaux aux
*

couches, en devient souvent irreguliere. — L'inuline n'existe, d'apres luf,

que dissoiite dans le sue cellulaire desplantes vivantes. — La ehlorophylle

n'agit pas sur la lumiere polarisee. II n'a pas reconnu la double refraction

dans les granules des graines oleagineuses ( les grains d'aleurone de

M. Harlig), excepte dans cellos d'Attalea funifera; elle n'existe pas non

plus dans rutricule primordiale.

Le microscope polariseur est extrement utile pour faire reconnaitre I'exis-

tcnce de tres petits cristaux dans une fonle de cellules ou le microscope or-

dinaire n'eu montre pas. M. de Mohl cite a cet egard I'exemple des Lichens,

des Nymphcea, etc.

He la presence du latex dans les Taisscaun spiraux,
reticules, rayes et poiietnc*. et de la circulation

dans les plautes; par M. Aug. Trecul (Ann. des sc. nat.
y
k e ser.,

VII, 1857, pp. 289-301, pi. XII).

Dans ce mimolre, M. Trecul veut montrer que les vaisseaux spiraux,

reticules, rayes et ponctues, contiennent du latex de m£me que les latici-

feres; qu'ilsont m£me pour fonction de l'elaborer et de ledistribuer ensuite,

apres I'avoir modifie, dans toutes les parties du vegetal. C'est d'abord sur

des vegetnux a latex jaune ou orange, comme les Chelidonium, les Argc-

mone, qu'il dit avoir reconnu ce fait, et ce sont aussi ceux quMI regarde

comme les plus avantageux pour ce genre d'observations.« A I'aidede coupes

transversales et de coupes longitudinales, on se convnincra sans peine, dit-

il, que le latex existe dans les vaisseaux proprement dits, sans que Ton soit

tente de supposer, apres des observations bien faites, que ce sue y a etc

introduit apres la section. Le sue colore n'existe pas dans tous les vaisseaux

a la fois, ni meme dans toutes les parties d'un vaisseau donne. Les vaisseaux

(Vune meme tranche ne contiennent jamais tous a la fois du latex, si cette

tranche eomprend plusieurs faisceaux; meme rarement un vaisseau donne

en contient dans toule son etendue et eelui qu'il renferme n'est pas colore

partout avec la meme intensite. De plus,dansun m£me faisceau,un vaisseau

pent avoir une couleur tres intense, tandis que son voisin est un peu moins

teinte, qu'un troisieme Test h peine sensiblement et qu'un quatrieme ne

Test pas du tout. II semble done qu il se fait dans les vaisseaux un travail
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physiologique qui modifie le sue colore ; on est affermi dans cette idee en

voyant que, lorsque la vegetation a cesse, le latex a disparu des vaisseaux.

»

M. Trecul se demande si le latex est secrete par les laticiferes, on s'il Test

par les vaisseaux proprement dits et rejete ensuite dans les premiers.

Uordre de date ne fournit aucune donnee pour la solution de cette ques-

tion, puisquecesuc se montrepresquesimultanement dans les laticiferes et

dans les autres vaisseaux. D'aprfcs les faits qui viennentd'StreenumerespIus

haut, on serait porte a penser que le latex est secrete par les vaisseaux et

recti comme une excretion par les laticiferes, bien quMl ne paraisse pas

avoir les caract&res d'une simple excretion* mais I'auteur croit quMl est se-

crete dans les laticiferes et porte ensuite dans les vaisseaux par les laticiferes

qui sont au contact de ces derniers, et qui sont eux-m6mes en communi-

cation avec leurs congen&res les plus eloignes.

Ces rapports entre les laticiferes et les vaisseaux, la presence dans les pre-

miers de substances toutes peu propres a etre assimilees immediatement,

hydro-carbures, resines, alcaloi'des, etc., donnent a M. Trecul l'idee que

ces matieres viennent * s'oxyder, ou mieux s'elaborer dans les vaisseaux,

pour retourner prendre part a la production de Tamidon, du sucre, des

substances albuminoides, et, par suite, a la multiplication utriculaire... Les

laticiferes rappellent le systeme veineux, et les vaisseaux proprement dits,

le syst&me arteriel. ** De la, il propose de nommer les premiers vaisseaux

veineux et les derniers vaisseaux arteriels. II dit aussi que la respiration des

plantes comprend : 1° une absorption d'acide carbonique pendant lejour,

avec emission d'oxygene; 2° une oxydation dans les vaisseaux aux depens

de Toxygene de I'air, avec formation d'acide carbonique pendant le jour

aussi bien que pendant la nuit, mais avec exbalaison de cet acide pendant

la nuit seulement, parce que, pendant lejour, il est decompose en traver-

sal les feuilles.

Le second paragraphs du memoire de M. Trecul est intitule : De la cir-

culation dans les plantes. L'auteur essaye de montrer que les causes physi-

ques ne peuvent expliquer les mouvements de la seve dans les plantes ; II

lappelle ensuite les idees fausses qu'exprime le terme impropre de spon-

gioles appliqu^ aux extremites des racines. Passant ensuite a ses propres

idees, il propose de distinguer dans les plantes la (jrande circulation et la

circulation veineuse, la premiere consistant dans la marche de la seve as-

cendante jusqu'aiix feuilles, ensuite descendante des feuilles aux racines, la

seconde comprenant le mouvementqui, par les laticiferes, ramene aux vais-

seaux proprement dits les substances que les cellules n'ont point assimilees.

11 explique Tabsorption par les racines uniquement « au moyen de cette

force que nous ne connaissons que par les effets qu'elle produit, lavie. » La

grande circulation se compose d'un courant ascendant qui a lieu dans les

vaisseaux et d'un courant descendant. Ouand lascension commence, toutes
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les cellules sont en activite ; leur multiplication a lieu d'abord sans le eon-

cours de la seve elaboree. La seve qui, chemin faisant, prend part a la nu-

trition des premiers organes devcloppes, arrive dans les feuilles ; puis, modi-

iiee sous Tinfluence de la respiration, elle prend son cours a travers les

cellules corticalesqo'elle nourrit etconcourt a la multiplication des cellules

de la zone generatrice, qui naissent en series horizontales. Celle qui n'est

pas employee a nourrir les cellules naissantes ou encore jeunes, descend a

travers certaines de ces cellules, les dilate, les perfore, et leur fait prendre

tous les caracteres des vaisseaux ; d'ou il resulte que « c*est la fonction

qui cree I'organe. » Toute la seve elaboree n'etaot pas utilisee par les eel-

lutes , le reste est rejete par elles et, sous la forme de resine, d'huiles

essentielles, est recueilli dans des reservoirs et verse ensuite au dehors, ou

bien il est repris par les laticiferes qui le reportent dans les vaisseaux pro-

prement dits. La, ces substances, generalement non oxygenees, sont ela-

borees, oxydees sous rinfluence de I'oxygene emprunte a fair, et qui arrive

par les meats intercellulaires ; elles redeviennent ainsi assimilables. Les

vaisseaux cre6s par la seve descendante servent les annees suivantes a

Tascension des sues; ils en sont remplis tant que la vegetation est tres ac-

tive, mais ils se vident ordinairement peu a peu, quand les sues puises dans

le sol nesont plus aussi abondants ou devienuent nuls.

La planche represente en quatre figures des preparations destinees par

Tauteur a niontrer les rapports des laticiferes avec les vaisseaux proprement

dits dans le petiole du Carica Papaya. L'explication deces figures termine

le memoire.

fmfa

uegei%%w% (Nouvelles recherches sur la fecondation

Gladiolus segetum); par M. Hermann Schacht [Botan. Zeitung, n° 3

de 1858, 15 janv., pp. 21-28, plan. II et III).

Le premier memoire de M. Schacht sur la fecondation dans le Gladiolus

segetum renferme les resultats des observations quil a faites sur cette plante

en 1856; une analyse en a ete donnee dans le Bulletin de la Societe bota-

nique de France, III, p. M5. Les nouvelles recherches a la suite desquelles

il a cm devoir publier ce second travail ont ete faites par lui au printemps

de 1857. Elles le conduisent aux resultats generaux suivants :

l°Dans Textremite micropylaire du sac embryonaire se trouvent, des

avant la fecondation, Tune a c6te de Tautre et a la meme hauteur, deux

formations semblables a des cellules, les vesicules embryonaires (Reim-

koerperchen, Keimblaeschen).

2° La portion superieure de la vesicule embryonaire se montre rayee et

comme formee de filaments adjacents, a Tensemble desquels je donne le

nom d'appareil filamenteux (Fadeoapparat).
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3° Cet appareil existe dans Unites les plantes (au moins dans toules celles

quej'ai pu etudier),dans lesquelles le tube pollinique n'entre pas immedia-

tement dans le sac embryonaire, et il se montre tant6t plus, tantot moins

developpe.

h° L'extremite superieure de cet appareil filamenteux sort libre du sac

embryonaire, tandisque tout lerestedela vesicule embryonaire est enferme

sous la membrane du sac.

5° Quelque temps apres que le tube pollinique s'est applique contre cette

extremite superieure libre et rayee de Ja vesicule embryonaire, on recon-

naitqu'il a contraete adherence avec elle, de telle sorte qu'on ne peut plus

le separer sans dechirurede cet appareil filamenteux.

6° Ce meme appareil est completement developpe aTepoque oil la fecon-

dation doit avoir lieu, et il s'oblitere apres qu'elle s'est operee.

7° La portion inferieure oblongue ou globuleuse dej la vesicule embryo-

naire, qui est toujours logeedans 1'interieur du sac embryonaire, et que je

nomme globule protoplasmique, est formee, avant la fecondation, du sue cel-

lulaire et de protoplasmagranuleux entourant un nucleus. Cette partie est

dabord nettement circonscrite, mais elledisparait promptement dans I'eau

du porte-objet, parce qu'elle n'a pas de membrane solide.

8° Le tube pollinique qui, avant la fecondation, avait une paroi fermeet

un contenu granuleux, se ramollit lorsqu'il est en contact avec Tappareil

filamenteux
; bientdt son contenu granuleux a disparu, et autour du globule

protoplasmique il s'est forme une membrane ferme, qui ne disparait pas

dans I'eau, qui rentou re completement et la separe de l'appareil filamen-

teux des lorsen voied'obliteration. On voit done que ce n'est pas la vesi-

cule embryonaire qui devient directement Pembryon, mais que e'est d'une

portion de cette vesicule, c'est~a-dire du globule protoplasmique, que pro-
v*ent la premiere cellule de l'embryon.

9° Dans beaucoup de plantes, le globule protoplasmique des deux vesi-

cles embryonal res s'entoure d'une membrane apres farrivee du tube pol-

linique; en meme temps il s'y montre un nucleus central; toutefois il n'y

a qu'une des deux vesicules qui poursuive son developpement tandis que

''autre va s'obliterant peu a peu.
10° Le nucleus du globule protoplasmique, qui a etc feconde et qui se de-

veloppe en embryon, se divise ensuite, etentre ses deux moities, ilse forme
une cloison horizontals Knsuite, I'inferieure des deux cellules ainsi pro-

suites donne naissance a l'embryon par une division cellulaire plusieursfois

,ePetee, tandis que la superieure, dans laquelle il ne se produit pas de eel-

ules, devient le suspenseur et rattache l'embryon a la membrane du sac

embryonaire.

Le memoiredc M. H. Schacht se termine par Implication des vingt-six

gures reunies sur les deux planches qui Paccompagneut.

•
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Alimentation des planter. Influence du phosphate de chaux des

engrais sur la production vegetale; par M. Boussingault. (Comptes-

rendus de VAcad, des sciences, seance du 25 novembre 1857; Journal

d'agriculture pratique, n° du 5 decembre 1857, pp. Wl-449, avec 8 fi-

gures intercalees dans le texte).

Apres avoir determine dans un travail anterieur linfluenee que I'azote

assimilable des engrais exerce sur la production vegetale (1), quand il est

associe au phosphate de chaux et aux sels alcalins, M. Boussingault a voulu

rechercher par Inexperience comment agirait un engrais azote depourvu de

phosphate de chaux, et par consequent, quelle part revenait a ce sel dans les

resultats de ses premieres observations. Dans ce but, il a commence par

suivre la vegetation de plusieurs pieds $Helianthus qui avaient ete semes

dans un sol de sable quartzeux calcine, contenant du phosphate de chaux

et de la eendre vegetale, mais depourvu dengrais azote; ces plantes etaient

cultivees h lair libre. Comparativement et dans une seconde experience il

a suivi la vegetation de ce meme Helianthus cultive aussi en plein air et

dans un sol de sable quartzeux calcine, mais dons lequel, en place de phos-

phate de chaux, on avait ajoute pour engrais azot6 du nitrate de potasse.

Dans une troisieme experience, le sol de sable quartzeux calcine dans le-

quel vegetaient les Helianthus tenus en plein air etait depourvu encore de

phosphate de chaux, et avait re$u pour engrais azote du carbonate d'am-

moniaque. Une quatrieme experience a ete faite en faisant vegeter du

Chanvre en plein air, dansun sol depourvu de matieres organiques et con-

tenant du phosphate de chaux avec des cendres vegetales. Dans une cin-

quieme experience des pieds de Chanvre ont ete eultives en plein air, dans

un sol depourvu de matieres organiques, mais contenant du phosphate de

chaux, des cendres vegetales et, comme engrais azote, du nitrate de

potasse. En tin une sixieme et derniere experience a consiste a suivre la

vegetation du Chanvre en plein air et dans un sol qui ne contenait que du

carbonate d'ammoniaque. Voici maintenant les resultats obtenus dans ces

diverses observations.

La premiere experience a mont re de nouveau a M. Boussingault ce qu'il

avait deja reconnu en 1856, que, a Pair libre, dans un sol ou il n'existe

que des phosphates unis a d'autres sels mineraux, une plante ne croit avec

une certaine vigueur que pendant la premiere phase de la vegetation, tantque

la substance azotee constitutionnelle de la semence sufflta la formation des

organes. Passe ce terme, la vegetation languit, et, des lors, on constate

plutftt un simple deplacement de substance qu'un accroissement de lorga-

nisme. Dans la seconde experience, Tabsence du phosphate de chaux dans

(1) Voyez le Bulletin, t. IV, pp. 719-722.
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]e sol a entrave les progres de la vegetation; mais, d'un autre c6te, le ni-

trate de potasse employe comme engrais azote a plus favorise le developpe-

mentdes plantes que »e Pa fait, dans la premiere observation, ie phosphate

de chaux non accompagne d'un engrais porteur d'azote assimilable. Cette

insuffisance de I'azote assimilable operant sans !e concours du phosphate a

ete demontree de nouveau par la troisieme experience dans laquelle on a

egalement supprime le phosphate de chaux et on a remplace le nitrate de

potasse par du carbonate d'ammoniaque. Avec ce sel les plantes out fixe

beaucoup plus d'azote qu'avec le salpetre. Soumises au regime de celui-ei,

elles out fixe pendant leor vegetation 0«r,016 d'azote, tandis que, soumises

au regime du carbonate d'ammoniaque, elles en out fixe 0*r,042, ou pres

detrois foisautant. « C'est la premiere fois, dit M. Boussingault, que, dans

le cours de mes recherches, j'ai observe un fait semblable. Constamment

Pensemble d'un vegetal a fourni a 1'analyse moins d'azote que la graine, et

la difference a toujours ete d'autant plus marquee que la plante etait plus

developpee, par la raison qu'elle avait elabore plus de cellulose, de produits

pectiques, de matieres huileuses, en un mot, de principes dans la eonsti-

tution desquels il n'entre pas d'azote. Je ne saurais expliquer cette ano-

nnalie, car e'en est une, qu'en admettant, ce qui est au reste assez pro-

bable, que le carbonate d'ammoniaque est apte a remplir deux r6les

parfaitement distincts dans les phenomenes chimiques de la vegetation.

Dans Tun, il agirait en procurant a la plante de I'azote assimilable;... dans

1 autre, il interviendrait a la maniere des engrais mineraux. *

Les trois experiences faites sur le Chanvre ont donne des resultats entie-

rement conformes a eeux qui viennent d'etre enonc£s comme ayant ete

fournis par YHclianthus. Au total, M. Boussii

tions les conclusions suivantes que nous reproduisons textuellement.

« Hans la premiere partie de ces recherches, il a ete demontre que le phos-

phate de chaux n'agit favorablement sur les plantes qu'autant qu'il se

Irouve associe a des matieres apportant de I'azote que j'ai nomme assimi-

'able, pour le differencier de I'azote librede ('atmosphere que les vegetaux

n assimilent pas directement. Dans cette seconde partie, il vient d'etre

etabli qu'une substance riche en azote assimilable ne fonctionne cependant

comme engrais qu'avec le concours des phosphates, et que si, a la verite,

une plante, sous son influence, prend plus (Vextension que lorsqu'elle croit

sous Taction unique du phosphate, elle n'atteint jamais un developpement

normal. Au reste, cette notion de la necessite des deux agents fertilisants

dans un engrais est admise aujourd'hui... Qu'll me soft permis d'ajouter

qu elle a ete introduite dans la science, il y a pres de vingt ans, par M . Payen
et moi. »
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%ote respecting certain glandular Appendages of tlie

Leaves in the autumn Rosettes of JSpilobiiwn tnon-

Icittitm (Note relative a certains appendices glanduleux que portent

les feuilles des rosettes automnales dans /'Epilobium inontanum)
;
par

M. Daniel Oliver [Journ. ofthe proceedings ofthe Linn. Society, I, 1857,

n° k, pp. 190-191).

L'auteur de cette note a observe sur les feuilles jeunes situees au centre

des rosettes automnales de XEpilobium montanurn des appendices de

nature glanduleuse qui en occupent le sommet, et qu'on voit tres bien a la

simple loupe apres avoir enleve les feuilles exterieures de maniere a ne

laisser que les 2 a 5 paires qui entourent le punctum vegetationis. Sur les

plus exterieures des feuilles qui la presentent, cette glande se montre comme

un processus terminal, jaune-brun ou brun-noir, qui evidemment ne tar-

dera pas a tomber. Elle ne semble etredans son etat parfait que sur les tres

jeunes feuilles ; dans cet etat, elle est composee de nombreuses cellules

grandes relativement, remplies d'un sue celluleux limpide, qui devient

jaun&tre sous Taction de la teintured'iode. Generalement elle est sessile ou

& peu pres au sommet de la feuille; mais quelquefois aussi elle est presque ,

stipitee. Sur les feuilles neesdepuis peu ces petits corps sont tres grands, eu

egard aux dimensions de Torgane entier.

M. Oliver n'6met aucuue opinion relativement au r61e de ces glandes

dans les plantes qui en sont pourvues et il exprime le desir de voir d'au-

tres observateurs faire des recherches sur ces petits corps dans d'autres es-

peces d'Onagrariees.

BOTANIQUE SYSTEMATIQUE ET DESCRIPTIVE.

Flore du centre de la France et dn bassin de la I^olre,

ou description des plantes qui croissent spontanement, ou qui sont cul-

tivees en grand dans les departements arroses par la Loire et ses affluents,

avec ranalyse des genres et des especes; 3 e edition augmentee des des-

criptions de presde600especesnouvellesou Htigieuses;parM. A.Boreau.

2 vol. in-8; Paris, 1857. Librairie encyclopedique de Roret, rue Haute-

feuille, 12. •
+

La Flore du centre de la France est connue d'assez longue date pour que
nous n'ayons pas a en parler ici en detail ; nous devons done nous conten-

ter d'indiquer en quelques lignes les differences qui existent entre sa troi-

sieme edition et celle qui la precedee.

Nous rappellerons d'abord que la premiere edition de cet ouvrage a ete

publiee en I860, et que la seconde porte la date de 1869; la troisieme suit
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done la seconde apres un intervalle a peu pres egal a celui apres lequel

celle-ciavait suivi la premiere.

La preface (de xvi pages) et I'introduction (de M pages), comparees dans

la seconde et la troisieme edition, different seulement par l'addition d'un

petit nombre de passages dans celle-ci. Les notions elementaires de bota-

nique, ledictionnaire des mots techniques usites le plus generalement dans

la description des plantes, les considerations generates sur la methode ana-

lytique sont reprodu its textuellement; quand a cette methode analytique

elle-mdme, si sa portion destinee a conduire a la determination des families

etdes genres a pu etre conservee a peu pres telle qu'elle etait, celle qui vient

eusuite et qui a pour objet d'etendre la determination jusqu'a I'espece, a du

necessairement 6tre modifiee en raisou du grand nombre d'especes admises

aujourd'hui comme nouvelles par 1'auteur. C'est memesous ce dernier rap-

port que la troisieme edition de l'ouvrage de M. Boreau differe des prece-

deutes ; comme l'indique le titre, un grand nombre de plantes ont eteregar-

deesici comme des especes distinctes et separees ; de la vient que des genres,

qui necomptaient qu'un petit nombre d'especes dans les deux editions an-

terieures, ont double, triple, decuple a cet egard. La difference s'eleve, pour

les Thalictrum de 2 especes k 12, les Ranunculus de 21 a 42, les Viola de

9 a l\S, les Hieracium de 9 a 119, etc. Nous n'avons pasqualite pour emettre

une opinion sur la legitimite de ces nombreuses especes, et nous nous

contentons de signaler ce fait sans 1'apprecier. Les chapitres relatifs aux

proprietes et usages des plantes, ainsi qu'a Tetymologie de leur uom, Tin-

dication dessoins a prendre pour former un herbier, la liste des auteurs et

des ouvrages cites se trouvent reproduits dans la troisieme edition. Une

table alphabetique des noms, des families et des genres termine le second

volume et Touvrage.

Plantes vascula ires des Pyrenees prlucipales 5 par M . Joh

.

Em. Zetterstedt. (1 vol. in-8 de lvii et 330 pages avec une petite carte;

1857. Paris, chez A. Frank, rue Richelieu, 67.) ,

Cet ouvrage renferme les resultats des observations faites par I'auteur

lorsque, voyageant aux frais du «ouvernementsuedois, il a explore pendant

un ete toute la portion de la chaine des Pyrenees qui est comprise entre la

Waladetta et le Mont-Perdu .On y trouve d'abord une introduction de &5 pages

qui est subdivisee en quatre chapitres. Dans le premier, M. Zetterstedt

commence par tracer les limites de la Flore qu'il etudie; il examine ensuite

rapidemeut I'aspect physique des Pyrenees ceutrales, leur constitution geo-

gnostique sur laquelle les travaux de Palassou, de Ramond, de Charpen-
t,er

>
etc., ont jete beaucoup de jour, sur la climatologie de ces uooutagnes,

au sujet de laquelle les donnees lui ont fait a peu pres defaut. Le second
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chapitre est consacre a un releve historique succinct des botanistes qui out

explore les Pyrenees et surtout a l'expose des excursions qu'il a faites

lui-meme dans ces montagnes pendant les mois de juin, juillet, aout et sep-

tembre 1856, en choisissant pour centre Bagneres-de-Luchon et en fran-

ehissantde la toute la portion occidentale adjacentepour dinger une explo-

ration tor le Pic de Midi, Bareges, la vallee et le cirque de Gavarnie, et

retourner ensuite a Luchon etudier la vegetation automnale. Le troisieme

chapitre est entierement consacre & r etude des Pyrenees centrales en ge-

neral. L'auteur y donne une liste nombreuse despeces rapportees a quatre

regions d'altitude : 1° region glaciale, de 3400 a 2700 metres, oil les plantes

phanerogames ne sont guere au-dessus de U0 : 2° region alpine, de 2700 a

1700 metres, subdivisee en region alpine superieure (12700 a 2200 metres),

9ansarbres,maispresentantplusieursarbrisseaux,surtoutylza/(?fl^rocwm^n5,

Rhododendron ferrugineum, Empetrum nigrum et quelques Salix> et region

alpine inferieure (2200 a 1700 metres) oil Ton commence a voir quelques

Pins, Bouleaux et So? bus Aucuparia, avec plusieurs arbrisseaux ; a cette

derniere subdivision appartiennent les vallees al pines de Castanese, Es-

quierry, Medassoles, justement celebres pour leur richesse en plantes; 3° la

region sous-alpine, de 1700 a 1000 metres, dans laquelle la vegetation est

plus riche mais moins originale que dans la precedente, etqu'onpeut sub-

diviseren deux zones : a. ia zone des Sapins (Abies Picea), de 1700 a

1300 metres et celle du Hetre, de 1300 a 1000 metres ; celle-ci est beau-

coup plus riche que la premiere ; 4° la region des vallees inferieures qui

s'etend de 1000 a 500 metres et qui renferme la vegetation la plus variee.

Ge chapitre se termine par la liste des especes au nombre de 104 qui pa-

raissent appartenir principalement ou exclusivement a la chaine des Pyre-

nees. Le quatrieme chapitre a pour objet une comparaison entre la vegeta-

tion des Pyrenees centrales et celle des montagnes alpines de la Scandinavie.

Les regions glaciale et alpine sont les seules qui, dans ces deux contrees,

presentent une certaine analogic La region sous- alpine differe, au con-

traire, beaucoup de part et d'autre. Un certain nombre d'especes alpines

sont communes a la Scandinavie, aux Alpes et aux Pyrenees ; l'auteur en

donne la liste et il les compare ensuite au point de vuede leur frequence.

Beaucoup de plantes se trouvent a la fois dans les Pyrenees et les Alpes,

mais manquent dans le Nord ; il en cite 136 ; d'autres sont communes a la

Scandinavie et aux Alpes, mais manquent dans les Pyrenees; il en in-

dtque 35 $ enfin les Pyrenees ont beaucoup de plantes qui manquent dans

les Alpes et en Scandinavie ; la liste qu'il en donne comprend 79 nonos. Uu
tableau synoptique contient le releve par families des especes qui croissent,

d'an cdte, dans les Pyrenees principals, de I'autre dans les montagnes de

Dovie et en Laponie.

Quant au corps dc l'ouvi-age de M. Zetterstedt, il forme ud catalogue



REVUE BIBL10GRAPHIQUE. 63

dans lequel les plantes sont rangees d'apres les families naturelles, selon

I'ordre et la nomenclature adoptes dans la Flore de France deMM. Grenier

et Godron. Chaque espece y est representee par une synonymie dans la-

quelle entre fondamentalement la citation de Touvrage que nous venons

decifer, de la Flore francaise de De Candolle, de VHistoire abregee des

plantes des Pyrenees, par Lapeyrouse, enfin du Flora lapponica deWahlen-

berg. Dans Indication detaillee des Iocalites, I'auteur commence toujours

par celles dans lesquelles il a trouve la plante dont il parle. II a distingue

par un asterisque (*) toutesles especes dont il n'a pas vu d'echantillon pris

dans les Pyrenees centrales. Assez souvent des observations se trouvent

jointes a la synonymie et a Tindication des Iocalites. Deux tables, Tune to-

pographique, I'autre pour les noms de families et de genres et un assez long

errata terminent le volume.

Indicant na-

tural Families of indian plants, with Remarks on their distribution,

structure and affinities [Precurseurs d'une Flore de Vlnde : tableau

abrege des families naturelles des plantes de Tlnde, avec des remarques

sur leur distribution, leur structure et leurs affinites) ; par MM. J. D.

Hooke

1857, ^ 5, pp. 1-29).

if the proceedings of

MM. J. D. Hooker et Thomson annoncent, au commencement de leur

memoire, qu'ils se proposentde presenter successivement a la Societe Lin-

neenne uneserie de travaux sur les families des plantes de I'lnde, qui, une

fois termiole, formeraun Catalogue raisonne de la Flore de ces vastes con-

trees. Les herbiers sur lesquels ils basent leurs Etudes sont cartainement les

plus riches qui existent pour cette portion des possessions britanniques; ils

ne comprennent pas moins de 12,000 especes indiennes, representees par

30,000 echantillons. Void leplan que les deux savantsauteurs se proposent

de suivre : Leurs memoires comprendront le catalogue de toutes les plantes

indiennes connues d'eux dans chacune des families qu'ils auront a traiter,

e* ces families elles-memes ou leurs divisions seront preeedees de remarques

generates. Les especes bien connues seront representees seulement par leur

nom auquel seront joints les synonymes importants, non indiqucs dans le

Prodrome ni dans les autres ouvrages les plus usuels. Les caractfcres des

nouveaux genres et des nouvelles especes seront presentes en meme temps

que l'indication des affinites, et m6me quelques genres imparfaitement

connus seront monographies. Les Iocalites seront enumer^es en detail,

d'apres h plan propose dans le premier volume de la Flora indica que
MM. J. D. Hooker et Thomson ontpublie sans pouvoir continuer,au moins

^omentanement, cet important travail. Apres ce releve des habitats se trou^
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verontquelques indications concises dela distribution geographique des espe-

ces en dehors de l'lude.

Le premier memoire de MM. J. D. Hooker et Thomson, qualifie de pre-

miere serie, est relatif aux Sty lidiees, aux Goodenoviacees et aux Campanula-

cees comprenant les Lobeliacees. Leehoix de ces families n'a ete determine

par aucune consideration tiree de la place qu'elles doivent occuper dans la

methode naturelle.

Les Sty lidiees et les Goodenoviacees ont peu de representants dansTInde.

Les trois especes de Stylidiees qu'on y trouve sont differentes de celles de

la Nouvelle-Hollande ; quant aux deux Goodenoviacees qui forment le lot

indien, Tune parait etre le Sccevola Plumieri des Indes occidentals, qu'on

retrouve sur les cotes de I'Afrique tropique et dans les Gallapagos, l'autre

est uneespece de Tile de France et de Madagascar, qui s'etend beaucoup

vers Test, le Sc. Kcenigii Yahl, dont le Sc. sericea Forst. n'est qu'un etat

distingue par une plus abondante villosite.

Les deux auteurs rattachent aux Campanulacees les Lobeliacees comme

simple tribu, ladistinction entre ces deuxgroupes considereshabituellement

comme deux families separeesleurparaissant basee sur descaracteres de peu

de valeur. Ainsi, les antheres connees des Lobeliacees se retrouvent dans

le genre Symphyandra, parmi les Campanulacees, tandis que plusieurs

plantes de la premiere de ces families ont les etamines libres. L'irregularite

de la corolle est elle-meme un faible moyen de separation, puisque le

Wahlenbergia saxicola de l'Australie presente, dans quelques-uns de ses

etats, une corolle oblique et des antheres inclinees, dont deux ont le con-

nectif prolonge en un appendice analogue a celui des Lobeliacees. De part

et d'autre, le fruit est tantdt une baie, tant6t une capsule; de part et d'autre

aussi, ladehiscencea lieu quelquefois au-dessus, quelquefois au-dessous du

limbe du calice.

Les Campanulacees sont nombreuses dans Tlnde, et parmi elles se

trouvent des formes tres curieuses. Les plus remarquables d'entre leurs

genres sont le Campanumcea et le Cyclocodon, dans lesquels on observe la

curieuse coexistence d'un calice infere et d'une corolle supere. Cette ano-

malie est a son plus haut degre dans les Cyclocodon; les sepales du Cyclo-

codon parviflorum sont places sur le pedoncule de la fleur, fort eloignes de

la base de la corolle et de Tovaire, tandis que dans le Cyc. truncatum et le

Carnjxxnumcea ils adherent a la base de la corolle. — Le genre Leptocodon

ressemble entitlement aux Codonopsis et Campanumcea pour le port
>
la

ramification, le sue fetide, pour le calice, la corolle; maison y trouve cinq

staminodes alternes aux cinq etamines, et ses ovules peu nombreux sont

portes sur les cloisons de Tovaire. — Dans le genre Campanumcea les se-

pales alternent avec les logesde Tovaire; elles leur sont opposees dans les

Cyclocodon.
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Les deux auteurs signalent la presence dans quelques especes de Campa-

nules de deux sortes de fleurs, dont les unes sont normales, tandis que les

autres sont tres petites, generalement portees sur des pediceiles ties longs

etgreles,et pourvues d'un ovaire plus globuleux, de sepales differents sans

corolle ni etamines. Ces deux sortes de fleurs se montrent quelquefois sur

le meme pied; ailleurs chaque plante n'en presentequ'une, ce qui en a fait

quelquefois decrire commedeux especes differentes les individus qui portent

chacune d'elles. Les petites fleurs apparaissent etarrivent a I'etat adulteen

meme temps que les grandes, et, comme celles-ci, elles donnent beaucoup de

graines. Ce dimorphisme parait etre restreint aux especes de I'lnde dont

plusieurs le presentent, en y comprenant meme la plus commune de toutes

[C. canescens Wall.) ; cependant, il n'avait pas encore ete signale, disentles

deux auteurs.

Nous presenterons le releve des nouveaux genres etdes nouvelles especes

decrits par MM. J. D. Hooker et Thomson dansleur memoire.

Campanulacees. — Tribu I. Campanulas. — Cephalostigma flexuo-

sum. Codonopsis affinis; C. Benthami ; C. subsimplex ; C. fastens. Lepto-

codon; L. gracilis. Cyclocodon parviflorum; C. truncatum. Cyananthus

incanus; C.ioflatus; C. spec. Campanula (Medium) Griffilhii ; C. (Eucodon)

alsinoides; C. modesta ; C. Khasiana ; C. Tbomsonii. Peracarpa; P. carnosa.

Tribu II. Lobeliees. — Speirerna ; Sp . montanum. Lobelia Lobbiana;

L. Griffith!]; L. erecta.

Ou the Palm of Timlmctfoo (Sur le Palmier de Tombouctou)
;
par

M, Berthold Seemann [Journ. of the proceedings of the Linn. Society,!,

n°4,pp. 152-155).

Les renseignements peu nombreux qu'on possedait jusqu'a ces derniers

temps sur Tombouctou et la partie centrale de I'Afrique oil se trouve cette

*«le sont generalement ou tres vagues ou meme invraisemblables. Ainsi,

1 °n (lit qu'on y trouve des Cocotiers. Or, cette belle et utile espece de Pal-

m5e »
,

estessentiellement littorale, et si M. Hooker fils Ta vue arriver jusqu'a

Pataa, dans leBengale, si MM. Humbold et Bonpland Tout rencontree jus-

(
I
u'a pres de 100 lieues de la mer clans la Nouvelle-Grenade, dans la vallee

<k la Madelaine, cesont la des faits exceptionnels. Aussi, la determination

du pretendu Cocotier de Tombouctou etait-elle restee jusqu'a ce jour une

™»gme adeviner par les botanistes. — Aujourd'hui, le rapprochement de

quelques renseignements donnes par le docteur Barth qui, en 1853, a se-

journe plusieurs mois a Tombouctou, d'une lettre du docteur Vogel et de

quelques donnees Fournies par M. Th. Kotschy, le botaniste de I'expedition

Russegger clans le SennAr, conduisent M. Berth. Seemann a voir dans
cel enigmatique Palmier le Borassus? JEthiopum Mart. Ce bel arbre a et6

de

T. V. 5



66 soci£t£ botanique de France.

trouve en Nubie, ail Senegal, sm %

!e territoire des Fidaees; M. Ed. Vogel

l

f
a vu autour du lac deTuburi, et M. Barth dit qu'il est repandu dans toute

l

9

Afriqoe centrals, formant surtout de grandes forets le long des cours

d'eau; qu'il abondenotamment autour de Tombouctou ou il a etepris pour

le Cocotier. Son tronc, epais d'environ 65 centimetres, s'eleve de 15 a

26 metres, presente un renflement vers sa portion moyenne et se termine

par un magniflque faisceau de feuilles en eventail qui ont jusqu'a U metres

de diametre. Son spadice sortant d'entre les feuilles donne de gros regimes

de fruits colores en jaune brunatre, qui ont la grosseur d'un melon moyen,

et qui pesent 2 kilogrammes ou 2 kilogrammes et demi. Ce fruit renferme

trois graines ; son pericarpe fibreux est entremele d'une pulpe acide que les

naturels sucent. On seme les graines, et lesjeunesplantesqui en proviennent

au bout d'une quinzaine de jours servent d'aliment; on extrait aussi de'

la fecule de leur racine. II est curieux, dit M. Seemann, que ce Palmier ait

en Afrique absolument les m&mes usages que son congenere, le Borassus

flabelliformis en Asie. Mais on n'en extrait pas la seve, comme on le fait

pour celui-ci.

' *

Ou a species of Pitabafus [Sur une espece de Pilobolus); par

)f. Fred. Currey {Journ. of the Proceedings of the Linn. Soc, I, 1857,

n° &, pp. 162-167, pi. II).

Pres de Blackheath, M. Currey a trouve sur des excrements de vache

un Pilobolus different sous quelques rapports de I'espece commune {P.

cnjstallinus) ettres analogue, si ce n'est meme identique au P. roridus de

Bolton. En enlevant la couchc superficielle de la matiere sur laquelle il

avail pris naissanceet en mettant le tout sous une petite cloche, il a vu les

individus deja existants arriver a I'etatadulte etdenouveaux sedevelopper

ensuite, Il a pu suivre les diverses phases de revolution de la plante et en

examiner avec soin la structure.

A I'origine le Champignon se montre comme un simple point jaune, qui

s'allonge en filet un peu pointu ; puis Textremite de ces fils se dilate en

sphere tres deprimee, de sorte que le tout ressemble a une petite epingle de

couleur orangee. Bientdt la petite tete devient vert-olive sombre et parfois

rouge-pourpre tres fonce. En m&me temps le sommet du filament, au-des-

sousde cette tete, se renfleen une vesicule ovoide, de couleur claire, qu'uu

etranglement brusque distingue du disque terminal, mais qui, a sa base, se

retrecit graduellement pour se fondre avec le pedicule. Celui-ci, de meme
que la vesicule, a d'ordinnire toutc la transparence du crista!. Detres bonne

heurc la surface de la plante naissante se montre couverte de gouttelettes

d'eau, qui, dans cettc espece, sont encore plus nombreuses que dans le P.

crystallinw. Quant aux parties enfoncees dans la matiere qui porte le
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Champignon, elles torment a la base du pedicule un renflement globuleux

un peu oblique relativement a I'axe de cette petite tige, et en general plus

ou moins rempli d'un endoehrome granuleux et orange. Ce globule fait

suite a un autre rempli d'un endoehrome semblabie mais plus dense, qui so

retrecit tres graduel lenient par le bas en un long filet ramifie comme un

mycelium ordinaire. Les spores se produisent sous le revetement noir qui

recouvre Textremite du Champignon, dans lequel on a vu jusqu'a ce jour,

au moins pour le Pilobolus crystallinus, comme l'enveloppe du sporange.

Or, dans I espece dont il s'agit ici, cette enveloppe noire peut etre enlevee et

elle laisse le sporange ellipsoide revetu de son epaisse membrane propre

gelatineuse fixe au sommet du pedicule et rempli de spores mures. Assez

souvent on la voit se detacher d'elle-meme partiellement ou ne prendre

qu'un developpement imparfait; mais d'ordinaire elle cache tout le spo-

range et elle flnit par 6tre rejetee par I'elasticite de la cloison qui se forme

de bonne heure en travers du haut de la vesicule entre celle-ci et le spo-

'ange. Cette. cloison s'accroit en devenant convexe vers le haut et la pressiou

qu'elle exerce ainsi detache enfin le sporange ainsi que son velum en les

lancant a plusieurs centimetres de distance.

Les details que nous venons de resumer ne fourniraient pas de motifs

soffisants pour distinguer ce nouveau Pilobolus du P. crystallinus ; mais

M, Cohn a decrit les spores de celui-ci comme glohuleuses, entourees d'une

membrane consistante distincte, et remplies d'une matiere grumeleuse, tres

refringente, de couleur de chair, avec de petits nucleoles. Or les spores

observees par M. Currey dans sa plante sont elliptiques, de couleur paille

pAle, avec un contenu tres faiblement ou meme pas du tout granuleux;

'eur membrane ne se distingue que quand on les a traitees par Tether ou

» alcool qui determinent la contraction du contenu, et alors elle se mani-

festo par une ligne claire et brillante.

M. Currey s'occupe ensuite de deux particularites curieuses qui se ratta-

chent a Thistoire des Pilobolus. — Muller, a qui est due la decouverte du

"• crystallinus, crut voir un petit ver contenu dans ses vesicules superfi-

cielles, ce qui lui fit regarder ce Champignon comme tenant de la nature

animate et de la nature vegetale. Persoon emit ensuite Topinion que ces

Petits vers etaient simplement des Anguillules qui venaient du fumier et

qui rampaient a la surface du Pilobolus. M. Currey adopte la maniere de

voir de Persoon, car il a vu plusieurs fois une espece d'Anguillule eu-

fermee dans les gouttes d'eau de la surface du Champignon et s'agitant si

vjvement (|uMI etait surprenant qu'il ne fit pas tomber ces gouttes. Cette

espece est YAnguillula fluviatilis qu'on retrouve sur la surface du fumier,

de sorte qu'il ne reste pas d'incertitude sur son origine.

Le second fait est difficile a expliquer; il consiste en ce que dans les

gouttes d'eau qui occupent quelquefois la place de la vesicule apicilaire, il



aS SOCIETE BOTAN1QLE DE FRANCE.

a vu plusieurs fois un petit corps de couleur orangee tournant plus on mains

vite, muis paraissant entratne par un courant. Lorsqu'il a mis celte gouttc

entieie sur du papier el qu'il l'y a laissee secher, ie corps interieur s'ost re-

solu en une masse de particules granulees orangees et n'a laisse sur Ie pa-

pier (ju'une simple tache jaune.

Enfln M. Currey rapporte avoir rencontre parfois dans I'interieur de la

vesicule de petits corps d'un jaune pale, tantot cyliridriques, tantot res-

serres dans leur milieu ; cesont probablement, pense-t-il, des spores jeunes

et imparfaites qui du sporange sont arrivees dans la vesicule par quelque

fissure <le la cloison.

f.e memoire de, M. Currey se termine par replication succincte des

10 figures que reunit sa planche.

on *omc nUonio^ciuMi^ #jj/i'cWw (Sur quelques Spherics ento-

mogenes); parM. M. -J. -Berkeley (Journ. of the proceedings of the Linn.

Soc. % I, 1857, n° U, pp. 157-159, pi. I).

9

Al. Berkeley fait observer d'abord que les Etats-Unis paraissent etre Ie

pays le plus riche en Champignons; il en possede environ 5,000 especes
r

trouvees dans deux ou trois des Etats du Sud seulement. Les plus curieuses

de ces especes sont celles qui prenuent naissance sur des Insectes. Son me-

moire a pour principal objet de decrire et figurer cinq de ces Champignons

entomogenes qui recoivent de ce savant cryptogamiste les noms suivants :

1. Cordyceps armeniaca Berk, et Curtis (pi. I, fig. 1) ; 2. C. acicularis

Uavenel (pi. I, fig. 2); 3. C. stylophora Berk, et Broome (pi. 1, iig. 3);

h. C. Ravenelii Berk, et Curtis (pi. I, fig. U); 5. C. palustris Berk, et

Broome (pi. I, fig. 5;. Ces cinq especes ont ete trouvees dans la Caroline du

Sud, sur differentes larves.

M. Berkeley fait observer que les Cordyceps entomogenes connusjusqu'a

ce jour presentent la repartition geographique suivante :

Les Cordyceps rnilitaris et entomorrhiza sont communs a l'Europe et aux

Elats-Uois. Le C. myrmecophila se trouve en Angleterre et en Italie; Ie

C. gracilis vient en Ecosse et en Algerie ; le C. sinensis a i'origine quin-

dique son nom ; les C. Gunnii et Taylori ont ete rencontres en Australia;

les C. Sinclairii et Robertsii sont de la INouvelle-Zelande ; les C. racemosa

et falcata ont ete observes a Myrong, sur les monts Khazia, au Bengale ; le

C. armeniaca appartient a la Caroline du Sud ; les C. sobolif

phala vienneot dans les hides occidentals; eniin, e'est a Cayenne qu'on a

trouve le C. iarvata.
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Synopsis of the genus Ctitoric* (Synopsis du genre Clitoria)
$

par M. G. Bentham (Journ. of the proceedings of the Linn. Soc, l!, 1857,

n° 5, pp. 33-44).

Des deux principaux types cle ce genre Tun, Ternatea, est africain et

asiatique; I'autre, Neurocarpum, est americain, mais presque etranger a

la cote occidcntale du nouveau continent. Une des especes les plus septen-

trionales de ce type americain se trouve fort abondante dans I'lnde; c'est

le Clitoria Mariana L., de I'Amerique du Nord, que M. Bentham regarde

comme identique avec le C. acuminata Wall., commun sur les monts

Khasin. Le C. macrophylla Wall.,de Tavoy et deJava,constitue un repre-

sentant isole en Asie de ce meme type americain. Ce fait est analogue acelui

qui nous montre de grands genres americains, comme \esEupatorium
%
Aster

\

SolidagOi$olanum,viv., represents dans I'Asie orientate par un petit nom-

hre d'especes qui diminuent ou disparaissent tout a fait a mesure qu'on

approche des limites atlantiques de I'Europe, tandis que ies types propres

a I'extreme ouest de I'Europe manquent entierement en Amerique. Ces

particularites viennent a I'appui de I'idee d'une continuity primitive entre

I'Amerique et I'Asie sous une latitude plus meridionale que celle de la ligue

occupee par les lies Aleoutiennes et Kuriles.

M. Bentham croit aujourd'hui devoir reunir au genre Clitoria le Neuro-

carpum I)esv. que tous les botanistes, lui-meme compris, avaient regarde

jusqu'a ce jour comme distinct et separe. A ce propos, il fait observer que

les caracteresexterieurs des fruits, resultant de la forme qu'ils out prise en

rourissant, des appendices foliaces qui s'y developpent, ont quelquefois une

faible valeur. « Ainsi, dit-il, la forme des expansions membraneuses des

fruits samaroides, la consistancedespericarpes, le nombre et rarrangement
or lecalice el sur les autres appendices foliaces, des depots d'huile essen-

tielle nommes glandes transparentes dans les Legumineuses, les Hyperici-

ns, etc., ou vittce dans les Ombelliferes, tout utiles qu'ils peuvent etre

dans certains cas comme indiquant des differences organiques generales,

n'ont cependant par eux-memes qu'une faible valeur absolue dans la clas-

sification. »

uanspresque tousles Clitoria, les fleurs inferieures sont souvent apetales,

P»esque sans etamines, pourvues d'un calice plus petit, mais fertiles.

Le genre Clitoria, tel que le circonscrit M. Bentham, comprend 2(5 es-

peces rattachees a 3 sections. Voici les noms des especes decrites dans ce

memoire pour la premiere fois, etdes 3 sections formeesdans le genre entier:

Sect. I. Ternatea.

Sect. II. Neurocarpum, — C. nana.
Sect. HI. Clitorianthes. — C. brachystegia ; C. Selloi; C. leptostachya

;

C. racemosa.
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Monographic de la famille des R£s£dac£es; par le doeteur

Jean MilIter. Ouvrage couronne par le prix quinquennal fonde par Aug,

Pyr. De Candolle, in-ft° de 239 pages et 10 pi. lithog. Zurich ; 1857.

Comme I'indique le titre que nous venons de reproduire, roovrage de

M. J. Mailer a obtenu le prix fonde a Geneve par Aug. Pyr. De Candolle

pour etre decerne a la meilleure Monographic presentee au concours dans

Pcspace de cinq ans. Dans sa preface Pauteur dit qu'il a entrepris ce travail

d'apr&s les conseils de MM. De Candolle et Duby et qu'il a trouve de pre*

eieux secours dans la riche bibliotheque ainsi que dans Pherbier du pre-

mier de oes deux savants. Tl a eu egalement a sa disposition les Resedacees

des herbiersde Berlin, de MM. Boissier, Gnssone, Reichenbach, etc.

La Monographie de M. J. Muller est divisee en deux parties, Tune de ge-

nerality's (pp. 7-83), Pautre systematique et descriptive (pp. 87-23ft). La

partie de generalites comprend cinq chapitres relatifs : 1° aux organes des

Resedacees, 2° aux vertus et aux usages de ces plantes, 3° a leur distribu-

tion geographique, U° a I curs affinites, 5° a des remarques historiques.

Le premier chapitre(pp. 9-63) est intitule : « Des organes des Resedacees,

de leur genese, de leur forme et de leur anatomic » L'auteur y separe en deux

sections distinctes les organes de la vegetation et ceux de la reproduction.

Pour les organes de la vegetation il etudie, en autant de paragraphes, la

germination, la racine, la tige, soit naissante, soit adulte, les feuilles tant

naissantes qu'adultes et envisagees sous le rapport de leurs formes exte-

rieures. de leur position sur la tige, de leur anatomie; pour les organes de

la reproduction, il forme trois paragraphes pour Petude detail lee de Pinflo-

rescence, des fleurs consid^rees quant a la situation reciproque de leurs

verticil les, a leur developpement et a la manure d'etre de leurs organes

adultes, enfin des fleurs anormales ou des monstruosites. A Pexamen de

Povaire il rattache naturellement celui du fruit, comme il fait decouler

Petude de la graine de celle de fovule. — Le deuxieme chapitre (pp. 6/1-66)

contient deux paragraphes relatifs Pun aux vertus medicinales au moins

bien pen prononeees des Resedacees, Pautre a leurs usages economiques

dont le plus important resulte de la presence d'une matiere tinctoriale

jaune dans toutes les especes de la famille, surtout dans le Reseda luteoht

ou Gaude. — Le troisieme chapitre (pp. 67-72), qui traitede la distribu-

tion geographique des Resedacees, conlient trois paragraphes dans lesquels

Pauteur expose separement la geographie de la famille, des genres et des

espfcces. La famille se trouve dans 11 des regions botaniques distingules par

M. Alph. J)e Candolle, savoir: P Europe temperee, la region de la Medi-

terranee, le Caucase et PArmenie, la region de PEuphrate et la Perse,

PAfghanistan, la peninsule indienne, la region de la mer Rouge, les Cana-

ries, la Senegambfe, le Cap, la Californie; mais elle oecupe surtout les
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bassins de la Mediterranee, de la mer Rouge et du golfe Persique. Quant

aux genres, celui des Reseda, qui a 48 especes, est concentre dans I'he-

mispliere boreal de I'ancien continent; YOligomeris a ses 2 especes dans ies

Canaries, au Cap, dans le bassin de la mer Rouge, la Perse, le Beludschis-

tan, Tlnde et la Californie; il occupe ainsi plus de la moitie des pays a Re-

sedacees; VOchradenus, egalement a 2 especes, appartient a la region de la

mer Rouge, a la Perse et au Beludschistan; enfhi Ies genres A$trocarpu&
t

Holopetalum et Caylusea out une distribution tres circonscrite, puisque

le premier n'habite que la portion nord-ouest de la region mediterra-

neenne, que le second ne vient qu'au Cap, et que le dernier se trouve uni-

quement pres de la mer Rouge, ainsi quaux iles du cap Vert.—Les especes

de la famille des Resedacees sont au nombre de 59; la plupart d'entre elles

occupent le centre de leur bassin principal, c'esl-a-dire les pays qui bor-

dent la mer Mediterranee, la mer Rouge et le golfe Persique, en d'autres

termes, elles ont pour patrie surtout le bassin mediterranean et l'Orient. On
ignore la patrie du Reseda odorata.—Dans le quatrieme chapitre (pp. 73-75)

M. J, Miiller cberche la place que cette famille doit occuper dans la me-
thode naturelle. II arrive a conclure que ropinion emise a cet egard par
M. Rob. Brown et adoptee par la generality des botanistes est fondee sur

tes caracteres des Resedacees, qui viennent des lors se placer a cote des

Capparidees. Leur place naturelle se trouve entre celles-ci et les Cruelferes.

Dans Je cinquieme chapitre (pp. 75-83) de sa Monographic, I'auteur

lappelleque les Resedacees out ete etablies en famille distincte par A. -P. De

Candolle en 1813, que leurs 6 genres ont ete crees : Reseda par Linne

en 1742, Astrocarpus par Necker en 1790, Ochradenus par Delileen 1813,

Ohgomeris par Cambessedes en 1834, Caylusea par Aug. Saint-Hilaire en

1837, Holopetalum par Turczaninoff en 1843. II donne ensuite sous forme

de tableau et selon I'ordre chronologique la date de retablissement des

59 especes qu'il admet. A ce chapitre est jointe Implication des 133 fi-

gures que renferment les 10 planches de son ouvrage.

Udeuxteme partie du travail de M. J. Miiller en est la portion des-

criptive. Apres avoir presente la synonymic complete de la famille des Re-

sedacees eten avoir expose fort en detail Ies caracteres, il donne une clef

dichotomique pour les 6 genres deja connus qu'il admet comme bien fondes,

d°nt il trace ensuite Thistoire complete ainsi que celles des especes qu'ils

comprennent. A chacun de ees genres est jointe la clef analy tique des especes

<l u il comprend. Voici le releve des especes ainsi monographiees parmi les-

quelles les caracteres ilaliques distinguent celles que Tauteur propose comme
uouvellesou auxquelles il ajoute le nobis parce qu'il en modilie la circon-

scription. Nous ajouterons son nom a celles dont il ne fait que changer la

^conscription; nous distinguerons par sp. nov. celles qu'il signale et de-
crit ici pour la premiere fois; enfin nous n ajouterons rien a celles dont il
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a deja donne les caracteres dans un article qui a ete publie en 1856 dans le

Botanische Zeitung. (Voy. Bull. Soc. bot. de France, III, p. 130.)

1. Ocfiradenus baccatus Delile; 0. Aucheri Bois.

2. Reseda Lin. — sectio Leucoreseda DC. II. alba J. Mull. (R. undata,

alba et fruticulosa Spreng.); R. bipinnata Willd.; R. eremophila Boiss.;

R. Gayana Boiss.; R. propinqua R. Br. — sectio Besedastrum Duby.

B. Balansce, sp. nov.; R. alopecuros Boiss.; R. armena Boiss.; R. arabica

Boiss.; R. collina J. Gay; R. odorata L.; B. neilgherrensis ; R. macro-

sperma Rchbc.; R. Phyteuma L.; R. inodora Rchbc. ;R. Jacquini Rchbc;

R. Ochradeni Boiss.; B. Alphonsi; R. Aucheri Bois.; B. microcarpa;

R. tomentosa Boiss.; R.amblyocarpaFresen.;R.QuartinianaA. Rich. i?./ti-

4

rida, sp. nov.; R. bracteata Boiss.; R. stenostaehya Boiss.; R. pruinosa

Delile; R. muricata Presl; B. Buhseana; R. scoparia Brouss.; B. Beate-

riana; R. stricta Pers.; R. lanceolata Lag.; R. Durieana J. Gay; B. papil-

loma; B. Boissieri; B. cahirana, sp. nov.; B. neglecta, sp. nov. (R. lutea

Coss. etDR.); R. crystallina Webb; R. truncata Fisch. et Mey.; R. lutea

L.; R. clausa Rchbc; R. ramosissima Willk.; R. globulosa Fisch. etMey.

sectio Glaucoreseda DC. R. glauca L.; R. virgata Boiss. et Reut.;

R. complicata Bory.— sectio Luteola DC. R. Luteola L.

3. Holopetalum Turcz. H. pumilum Turcz.; H. spathulatum Turcz.;

H. Burchelli.

U. Oligomeris Cambess. 0. dispersa J. Mull.; 0. Dregeana J. Mull.

5. Astrocarpus J. Gay. A. sesamoides J. Gay ; A. Clusii J. Gay.

6. Caylusea Aug. St-Hil. C. canescens Aug. St-Hil.; C. abyssinica

Fisch. et Mey.

Dans un appendice (pp. 232-234) se trouve deerit le B. prcetervisa, sp.

nov. f de la section Besedastrum (R. Phyteuma Kralik, R. arabica Krai.).

Une table des especes et des synonymes termine I'ouvrage de M. J.

Muller.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

Ucbcr die Bodenstetlicit tier Pflauzeu [Sur les rapports des

plantes avec la nature du sol); par M. Heinr. Hanstein [Flora, n° 10,

14 mars 1858, pp. 145-149).

Les plantes ont besoin de trouver dans le sol, en sufftsante quantite et

sous une forme qui en permette l
v

absorption, les matieres minerales neces-

saires a leur developpement, et elles paraissent se distinguer entre elles en

ce que Tune peut plus que 1'autre remplacer plus ou moins Tune de ces

substances par des substances differentes. On ne sait pas jusqu'a quel point

es modifications que subissent beaucoup d'especes, lorsqu'elles viennent a

croitre dans des terresde composition differente, dependent de cette circon-
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stance, et jusqu'a quel degre elfes tiennent aux proprieties du sol, abstrac-

tion faite de sa constitution chimique. L'auteur cite les varietes que pre-

sente le Viola tricolor selon qu'il vient dans les champs, dans le sable, dans

une terre riche en humus. Dans les especes spontanees, et encore plus dans

celles qui sont cultivees, on voit un grand nombre de ces varietes, qui se

moditient facilementa leur tour; or, puisque I'analyse chimique a montre

que lescendres de ces varietes different essentiellement de composition, il

en resulte la preuve que les matieres mineralesdoivent intervenir dans leur

production. II est aussi tres vraisemblable que les substances qui prennent

une part active a la formation des organes influent encore sur leur configu-

ration.

Une question importante se rattaehe aux precedentes : les plantes ont-

elles la facultede choisir, parmi les matieres que rencontrent leurs racines,

celles qui, seules, pen vent favoriser leur vegetation? Si Ton admet qu'elles

nepuissent faire ce choix, il faudra que le sol renferme toujours les matieres

assimilables exactementdans les proportions necessai res a la plante; toutes

les especes seront done essentiellement liees a tel ou tel sol, surtout celles

qui n'admettent pas ou presque pas de substitution de substances. Aussi

l'auteur admet-il que les plantes chois/ssent dans le sol et que leur

liaison a telle ou telle nature de terre consiste uniquement en ce qu'il y
existe les matieres sans lesquelles elles ne peuvent prosperer. — Chaque

espece a ses exigences pour la lumiere et la chaleur, pour Thumidite et

pour la nature de la terre. Les unes sont circonscrites sous ces rapports

entre des limites fort etroites, tandis que d'autres ont, au contraire, beau-

coup de latitude. Souvent m£me, des especes tres voisines par leurs carac-

teres different beaucoup entre elles sous ces rapports. Ainsi, au total, les

proprietes individuelles des plantes reagissent fortement sur I'influence du

so '. — Si Ion admet que, pour vegeter, la plante doive retirer du sol les

Principes mineraux qui lui sont nfcessaires, il n'y a plus d'especes prefe-

rentes ni indifferentes, mais uniquement des especes propres a tel ou tel

sol. La division des plantes d'apr&s leur presence sur un sol de nature par-

ticuliere est toujours contredite par des faits positifs.

Voici la conclusion derniere deduite par M. Hanstein des considerations

presentees par lui dans son memoire.
II est certainement exact de compter, eomme preferant tel ou tel sol, les

Plantes dont la vegetation est visiblement favorisee par leur existence sur ce

sol particulier; de la, on peut les diviser en especes preferentes pour le cal-

ĉ h*e, pour Targile, pour le sable, etc. Maisou nepeutadmettre des divisions

Plus exclusives, et il sera toujours inacceptable de les rattacher unique-

ment a une sorte particuliere de terre.
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BOTANIQUE APPLIQUEE.

Notice Mir la ditta-PercIia tic Surinam
;
par M. Bleekrod

(Ann. des sciences natur., 4e ser. , VII, 1857, pp. 220-228).

M. Bleekrod fait d'abord observer qu'il est surprenant que la Gutta-

percha, dont la substance doit etre homogene et toujours la meme, se vende

a des prix extremement varies, a tel point qu'au mois de mai 1857, a la

bourse d'Amsterdam, le commerce en a cote 7 qualites dont une a ete

payee 3 fr. 24 le kilog. , tandis que la derniere a ete livree a fr, 72.

II n'existait jusqu'a ces derniers temps que deux sources de provenance

pour cette matiere dont l'industrie tire denos jours un parti de pkvs en plus

avantageux ; c'etait Sincapour pour I'lnde anglaise et Java pour I'lnde neer-

landaise. L'auteur montre que les exportations de Sincapour diminuent

rapidement, puisqu'elles ontete de 28,809 picols ou l,774,634kil
,40 en 1854

et seulement de 3587 picols ou220,959 Wil
,20. La cause en est dans le mode

barbare d'apres lequel on procfcde dans les colonies anglaises a I'exploita-

tion de Ylsonandra Gutta Hook. On sait en effet qu'on abatentierement des

arbres plus que seculaires de cette espece pour recueillir le sue qui coule

de la section ; or les observations out demontre qu'en abattant un Iso-

nondra de l
ui,50 de circonference et de 12 metres de longueur on recolte

161*r
,3 de gutta-percha, tandis qu'un arbre de m

,9 de circonference seu-

lement, sur 9 IU
,6 de hauteur, qui, au lieu d'etre abattu, est simplement

saigne, en donne a chaque saignee, pendant la saison des pluies, 79gr
,2 et

pendant la saison seche 138* r
,3, e'est-a-dire pour un an un total de217 sr

,5

qu'on obtient sans faire perir I'arbre et qu'on peut des lors se procurer en-

core lorsqu'on fait de nouvelles saignees.

Pour les possessions neerlandaises, Java est Tentrepdt commun et le point

de depart des exportations. De 1851 k 1855 toute la gutta-percha qui a

ete exportee de Java venait non-seulement de cette ile, mais encore de la

c6te ouest de Sumatra, de Borneo, de Palembang et de Riouw. Laquantite

totale a ete sans cesse en augmentant et elle s'est elevee de l,812,703 ki, ,20

en 1851, a 51,368,486 ki,
,40 en 1855. Ainsi cette productive exploitation

suit dans I'lnde neerlandaise une marche heureusement inverse de celle

qu'on deplore pour I'lnde anglaise de laquelle il est facile de prevoir qu'il

ne viendra bientAt plus de gutta-percha par suite de la destruction rapide

des arbres qui la produisent.

Le memoire de M. Bleekrod a pour objet principal de montrer que si

cette source sembie pies de tarir il en est, au contraire, une autre qui

pourra fournir indetfniment a l'industrie toute la gutta-percha dont elle a

besoin. Non-seulement le gouvemement hollandais s'est occupe de Tin-

troductionde Yhonandra dans la Guyane hollandaise, mais les recherches
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entreprises a son instigation ont fait decouvrir dans cette partie de I'Ame-

rique unarbrede la meme famille qui donne une matiereentierement ana-

logue. Cet arbre est une espece nouvelle que M. Blume a nommee Sapota

Mullen et dont ce celebre botaniste donne, dans le memoire de M. Bleekrod,

ladiagnose et la description complete. II est connu a Surinam sous le nom
de Bolletrie [Bullet tree des Anglais). Son sue a tin aspect laiteux ; les habi-

tants le boivent, comme du lait de vache, en le delayant avec de Teau

;

pour le recolter on entoure une partie de la circonference du tronc ou sa

circonference tout entiere avec un anneeu d'argile a bords releves qui doit

servir de reservoir; on incise ensuite I'ecorce jusqu'an liber et le sue laiteux

cowle immediatement par I'incision. Ce lait se concrete au bout de six

beures. On voit que ce procede pour Texploitation de la gutta-percha ame-

ricaine est beaucoup mieux entendu que celui qui malheureusement est

adopte dans I'lnde. Par l'evaporation M. Bleekrod a obtenu du sue du Sa-

pota Mulleri 13 ou \k pour 100 de gutta-percha pure. II expose les pro-

prietes cbimiques qu'il lui a reconnues.

Nous terminerons en reproduisant la diagnose tracee par M. Blume de

I'arbre qui fait le principal sujet du memoire que nous venons de resumer.

Sapota Mullan Bl. S. foliis ellipticis v. oblongo-lanccolatis utrinque

acutis v. apice obtusiusculis coriaceis transverse venulosis supra glabris

subtus et in apice ramulorum pube fere inconspicua adpressa obsitis; pe-

dunculis axillaribus pauci-unifloris fructiferis petiolos adagquantibus, calycis

segmentis senis biseriatis ovatis acutis ; fructibus globoso-ovoideis abortu

monospermis.

Lucuma mammosa (hand Gartner til. neque auctt.) W.-H. de Vriese

Handel in Getah-Pertsja, bl. 29, VI, exclus. omnib. synon. prater tiomen

vulgare Bolletrie in Surinamia.

MELANGES.

Memorandum ou the Principles of generic Nomencla-
ture in llotanic (Note sur les principes de la nomenclature des

genres en botanique)
;
par M. G. Bentham (Journ. of the Proceedings of

the Linn. Society, II, 1857, n° 5, pp. 30-33).

I.e resultat important amene par I'etablissement de la nomenclature

•inneenne a ete de creer une langue au moyen de laquelle les genres pon-

vaient etre classes et designes aussi facilement que les especes elles-memes.

•es avantages que procurait a I'etude le groupement opere par Linne des

especes en genres naturels conduisirent Jussieu a etablir ses ordres natu-

re's qui ne sont, dans le fait, que des genres d'un degre plus eleve et qu'il

"roupa a leur tour en sous-classes et classes.

Plus tard le nombre des especes connues devenant ties considerable, et
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les principes de Jussieu appoyes stir In nomenclature linneenne nyant

beaucoup facilite I'etude des affinites, les botanistes ont reconnu qu'eutre

les especes dun genre et les genres d'une famille on pent former des groupes

intermediaires naturels, auxquels il est commode de donner des noms

comme aux genres et aux families. Mettant ces idles en pratique ils ont

suivi deux marches differentes : les uns, conservant aux genres et aux fa-

milies lew ancienne circonscription, ont etabli dans les premiers des sous-

genres, ou sections, sous-sections, divisions, etc., dans les dernieres, des

sous-families ou sous-ordres, des tribus, sous-tribus, divisions, etc., et 11s

ont donne a ces groupes secondaires des noms substantifs ou adjectifs pris

substantivement lorsqu'ils etaient bien definis, ou bien ils les ont designes

par de simples numeros dans le cas contraire; les autres ont considere

comme des genres ou des ordres distincts et separes tous les groupes inter-

mediaires entre especes et genres primitifs, entre genres et ordres de Jus-

sieu, et ils leur ont donne des noms dans tous les cas.

La premiere marche, dit !\1. Bentham, scmble la seule qui puisse empe-

cber la nomenclature botariique de retomber dans le chaos d'oii Linne I'avait

retiree. Quant a laseconde, c'est malheureusement celle qui est suivie trop

generalement. Independamment de la satisfaction d'amour-propre qu'on

eprouve a creer des genres ou des families, on trouve commode, dans la

pratique, de pouvoir nommer tons les groupes naturels, quel que soit leur

rang; seulement, en introduisant tous ces noms dans la langue usuelle de

la science, on impose a la memoirc des efforts dent elle n'est plus capable et

on fait disparaitre les precieux avantages de la nomenclature linneenne. Si,

dit le savant botaniste anglais, outre que les nouvelles decouvertes elargis-

sent beaucoup les limites des groupes generiques, on divise les ancieus

genres, tels que Ficus, Begonia, Arum, Erica, etc., en 10, 20, 30 ou

M) autres, dont il faut retenir les noms et les caracteres, si Ton en vient ainsi

a compter les genres par dizaines de mille au lieu de mille, les botanistes

seront tous condamnes a ne faire plus porter leurs etudes que sur une faible

portion du champ de la science. II faut ajouter que ces groupes secon-

daires cleves au rang de genres ne Font pas mieux definis que le groupe

situe immediatcment au-dessus d'eux, que souvent c' est tout le contraire.

« Ainsi les genres nouveaux (frostigma ou Pharmacosyce nesont pas mieux

circonscrits que I'ancien genre Ficus ; les nouveaux genres formes recem-

ment avec le groupe des Begonia ne sont certainement pas mieux limites

quccelui-ci; mais, dans ces cas, on semble avoir pose en principe que le

groupe le plus bas qu'on puisse former au-dessus de I'espece est un genre.

Encore un pas de plus et chaque espece deviendra un genre avec son now
substantia »
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NOUVELLES.

MM. Schrenk, Maak et Maximowicz, qui avaient ete charges par

I'Academie imperiale des sciences, la Societe do geographie ct le Jardin

botanique de Saint-Petersbourg, d'explorer, surtout au point de vue de

I'histoire naturelle, la vaste etendue de pays qu'arrose le fleuve Amour,

sont de retour dans la capitale de la Russie. lis rapportent de leur voyage

des collections d'une richesse remarquable, et ils ont fait line grande

quantite d'observations. II est des lors a presumer que, danspeude temps,

on aura par euxdes donnees precises relativement a la Flore et a la Faune

de ces contrees peu connnes.

I e Gardeners' Chronicle du 13 mars 1858 annonce que M. Fortune

vient de s'embarquer encore line fois pour la Chine \ seulement cette fois il

execute son voyage pour lecompte du gouvernementdesEtats-Unis.il a pour

mission de se procurer une grande quantite de pieds de The dotit on veut

essayer la culture sur le territoire de T Union americaine, et aussi de rap-

porter toutes les plantes dont il lui semblera que ['introduction pourrait

devenir avantageuse.

Le professeur Ch. Koch, et M. G.-A. Fintelmann
,
jardinier-chef a

Hie des Paons, pres de Berlin, publient en common, depuis le commence-
ment de cette annee, un journal a la fois botauique et horticole sous le titre

de Wochcnschrift fur Gcertnerei und Pflanzenkunde (Feuille hebdomadaire

^horticulture et de botauique). Comme I'indique cette qualification, il en

parait un numero chaque semaine. En meme temps M. Ch. Koch continue

la publication de sa Gazette generate beiiinoise d'horticulture {Berliner

allgemeine Gartenzeitung) , dont il est devenu redacteur et directeur a la

mortde'MM. Otto et Dietrich.

II s'est opere dernierement plusieurs changements au point de vue du

personnel dans I'enseignement de la Botanique en Espagne. M. Miq. Col-

roeiro aquitte I'universite de Seville pouraller a Madrid occuper la chaire

d'Organographie et de Physiologies M. Vicente Cutanda, qui occupait cette

chaire, est devenu professeur de Phytographie dans cette capitale, tout en

conservant la direction de I'herbier et de la bibliotheque, au Jardin botani-

ze de Madrid ; enfin M. Juan Ysern, qui etait attache en qualite de con-

servateur au Musee royal d'Histoire naturelle, a ete nomine Assistant des

Professeurs de botanique.

D'apres une note de M. Tb. Kotschy, le docteur Franz linger, pro-

fesseur de botanique a Vienne, est parti au mois de fevrier dernier pour
1 Orient dans le but d'y executer un voyage d'exploration scientifique. Se

diiigeant d'abord vers I'Egypte, il se propose de mooter jusqu'aux cata-
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ractes de Syene et de faire une etude attentive des plantes qui sout figurees

parmi les hieroglyphes, ou plus generalement de tout cequi se rapporte au

regne vegetal dans les monuments qui nous restent de I'ere des Pharaons.

Apres avoir examine les tiges petrifiees qu'on trouve en abondance dans le

desert du sud-est du Caire, il doit gagner les bords de la mer Rouge. De

l'Egypte il doit passer dans Tile de Chypre pour en etudier la vegetation.

Ensuite il a l'intention d'aller voir les Cedres du Liban, si la neige est, a

cette epoque, assez fondue pour lui permettre d'y arriver. Balbek et Damas

entrent aussi dans son plan de voyage. Apres avoir vu Smyrna et Constan-

tinople, le savant voyageur se propose d'aller dans Tile de Mitylene pour

en etudier les lignites. Enfin il coropte reutrer en Allemagne vers la fin du

mois de juin.

Necrologie.—Le 5 fevrier dernier est mort aLeyde le docteur Temminck,

qui elait professeur de botanique et de zoologie dans cette ville, mais dout

les beaux travaux ont eu essentiellement pour objet la zoologie et partieu-

lierement Tornithologie.

Au milieu du mois de mars dernier est mort le savant botaniste beige

M. Galeotti, egalement connu pour ses fruetueux voyages au Mexique et

pour ses travaux botaniques. Pendant les dernieres annees de sa vie M . Ga-

leotti s'occupait autant d'horticulture que de botanique et il publiait a

Bruxelles un journal qui portait le titre : « L Agriculteur praticien. »

M. Galeotti a succombe, jeune encore, a une longue et douloureuse ma-

ladie.

-Le 20 decembre 1857 est mort a Berlin, a l'dge de quarante-cinq ans,

le docteur Ad. Oschatz, dont le debut dans la carrierescientifique avaitete

marque par une dissertation inaugurale intitulee : De Phalli impudici ger-

minatione. Ce savant s'etait fait connaltre ensuite par Tinvenlion d'un petit

instrument fort ingenieux, nomme par lui microtome, au moyen duquel on

pent executer sans peine des coupes extremement minces, tres propres aux

observations microscopiques. II avait encore imagine une composition, fort

connue des micrographes allemands sous le nom de mastic d'Oscbatz, qu'on

emploie avec avantage a faire sur une lamede verre les petites cavites dans

lesquelles on conserve pour l'etude les preparations microscopiques.

Plantes a vendre.

Dans le liotanische Zeitung du 26 mars dernier, MM. Wimmer et Krause
annoncent quils mettent en vente un certain nombre de collections de

Saules d' Europe, dans lesquelles chaque espece est representee par des

echantillons eu ileurset en feuilles pris sur le meme individu ; les mAles et
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les femelles portent des numeros differents. Ces plantes sont pourvues d'eti-

quettes autographiees.

La premiere serie est en cinq exemplaires ; elle comprend 250 numeros

et coute 16 thalers (64 francs, en comptant le thaler a 4 (v. au lieu de

3 fr. 75, comme on le fait le plus souvent en France).

Lasecoude serie, egalement en cinq exemplaires, comprend 200 numeros

et coute 13 thalers (52 francs).

La troisieme serie est publiee en huit exemplaires; elle se compose de

160 numeros et coute 10 thalers (40 francs).

Adresser les demandes, par lettres affranchies, a M. Reister, concierge

de la Societe silesienne, Blucherplatz, a Breslau.
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^RESIDENCE DE M. LE COMTE JAUBERT.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du procSs-verbal de

la seance du 29 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la demiere seance, M. le

President proclame l'admission de ;

MM. Vimont (Edouard), eleve en medecine, place Desaix, a Cler-

mont-Ferrand, presente par MM. H. Lecoq et E. Gonod.

Toubin, pharmacien, a Arbois (Jura), presente par MM. Kresz

etChatin.

Taillefert (J.-Ch.-Th.), chef d'escadron d'artillerie en re-

Haye, 8, a Melz

et de Schoenefeld.

preside

presentation

Messieurs, j'ai le profond regret de vous annoncer Fa perte que nous ve-

toons de fa ire dans la persoone de M. le eomte de Rayneval, decede & Parte

le 10 de ce mois, dans sa quarante-quatrieme annee*

Fils de diplomale, M. Alphonse de Rayneval avait Sttivi son pere a M3a-

drid, avec un gotit deja prononce pour les sciences nntti relies et tout parti-

culierement pour celle qui nous occupe. La nouveflute des lieux et le carafc-

tere particulier de la vegetation excitereot sa curfosite. Bient6t le plateau'

centra! de la Nouvelle-Castille ne suffif plus a son ardeur: il entreprit dess

voyages dans les provinces meridionales, et en peu d'annees, qui etaient :

eelles de son adolescence, il avait deja pu reunir de ses propres mains uneT

roasse enorme de plantes espagnoles qui, plus tard, ont fourni de pre-
-*

cjeux materiaux a la Flore d'Audalousic de M. Boissier.

T. V. 6
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M. de Rayneval a, depuis, represents successivement la France a Saint-

Petersbourg, a Naples et a Rome ou il etait encore I'annee derniere, et

partout oil ses missions Tont^porte, .c^st toujours a la botanique qu'il a de-

mande le delass&nent des affaires, sj bicn qo'il a tenu a honneur d'etre

affilie a notre Societe et qu'un article de sa main, insere dans notre Bul-

letin (1), temoignede I'emploi scientifique qu'il savait donner a ses loisirs.

A Rome, la famille des Orchidees avait surtout attire son attention, et

les materiaux qu'il y a recoltes ont ajoute plusd'un fait interessant a la mo-

nographic de M. Reiehenbach fils.

Sans pretention scientifique aucune et ne cherchant dans I'etude des

plantes qu'une distraction et une/jouissance toute personnelle, il etait heu-

reux de pouvoir fournir des materiaux aux travailleurs de profession, ou

de contribuer par quclque autre moyen a la solution des questions qu'il

savait les interesser. L'annee derniere, quelqu'un des notres travaillait un

coin de la famille des Asphodelees. II y avait la des questions specifiques et

geographiques, sur lesquelles la campagnede Rome pouvait fournir des lu-

mieres. L'ambassadeur de France en recoit avis en temps utile* et trois

mois n'etaient pas ecoules, que deja le travailleur parisien etait nanti de

tout ce qui lui etait necessaire pour elucider les questions en litige. Echan-

tillons sees et vivants, fleurs conservees dans I'aleool , notes prises sur

les lieux, rien n'y manquait, et tout cela arrivait a son adresse, en six

jours, par les courriers de lambassade. Et pour reunir tous ces materiaux,

il avait fallu une course a Albano, un voyage au Monte Geunaro derriere

Tivoli, et un autre voyage a Porto d'Anzio sur la cote de la Mediterranee.

J'ai ete profondement touche, comme vous pensez bien; Messieurs, de

ces aimablcs procedes venus de si haut ; maisce queM. deRayneval faisait

pour moi, il I'eut fait pour chacun de nous et dansle seul espoir.d'etre ytile

a la science qu'il aimait, a laquelle il disait toujours avoir du les plu$ heu-

reux moments de sa vie.
r *

Messieurs, le confrere que nous perdons etait aussi distingue par son ca-

ractere que par I'urbanite de ses manieres et la superiority de son intelli-

gence, qualites qui lui ont valu I'honneur de representer la Franeedans

trois cours differentes (2). II sera regrette des etrangers comme de ses

compatriotes, et j'espere bien que la Societe Rotanique de France con-

servera pieusement le souvenir de son apparition, trop courte, helas ! au

milieu de nous.

Pour vous donner une idee de Tobligeance de 1YL de Rayneval et de son

(1) Voyez t. II, p. 735.

(2) Voyez, clans le Moniteur du 13 tevrier 1858, comment, sur la tombe de

M. deKayneval, alors nommtf h Tambassade de Saint-P£tersbouig, le comle Wa-
lewski, ministre des affaires etnmgfcres, appreciait les thninentes qualites du d^funt.
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zele pour la science, permettcz-rnoi de vous lire une des aimables et inte-

ressantes lettres que j ai ete si heureux de recevoir de lui.

Lettre de M. le comte de Rayneval a M. J. Gay.

y

Rome, 28 mai 1857

Cher Monsieur,

Je vous envoie encore un paquel d'Asphodeles, et pour que vous les estimiez a

leur juste valeur, je ne vous cacherai pas que j'ai fail vinguquatre lieues pour les

aller chercher. C'est une espece bien difffrentc du microcarpus. Je n'avais jamais

vu les fruits; ils sont <5normes. Les fleurs elaienl toutes fanees, sauf trois on

quatreque j'ai conservees dans de ralcool. Ce sont des fleurs tardives, de l'exti'6-

mite de Tepi, et qui me paraissent beaucoup moius grandes que celles que j'ai

remarquees sur les memes plan les dans une saison moius avancee. Les braclees
i

Supgrieures elaient colorees coinine ies petales. Les inferieures etaient brunes et

scarieuses, non pas noires, ce qui maintenant met en doute a mes yeux si cette

espece est bien rgellemcnt le veritable albus, Je vous en envoie un pied avec sa

racine. J'en ai seche deux aulres, dont un pour vous. Je vous envoie egalemenl

quelques tiges chargees de fruits, et une bouieille conlenant ies tleurs conservees

clans ralcool. Les fruits ne soulfriront pas du voyage. II m'a etc impossible de de-

couvrir la inoindre trace des fruits desseehes de Fannee derniere. Cetle espece a le

port plus eiance et plus (Sieve que le microcarpus. La racine est sensiblemeut plus

petite, moins chargee de tubercules; elle croit dans les parlies basses, humidesei

sablouneuses de la foiet de Nelluno, exactement entre le 29 e
et le 30 e mule de ia

route de Rome a Porto d'Anzio. Avant et apres cette distance, le terrain s'eleve et

le microcarpus y regne exclusivement. ^a el la sur la fronliere, il y a melange des

deux especes qui se distinguenl parfailemenl Pune de l'aulre. Joubliais de dire que
le pollen s'eehappant des etamines est d'une couleur orangee fort beile, dans le

genre de ce que ies elegantes appelient couleur mumon.
Je taeherai maintenant de trouver un moment pour aller dans la monlagne, a la

recherche de la troisieme espece (le vrai Asphadelus albus).

Je vous rehdttVelle en attendant, cher Monsieur, ('assurance de mes sentiments

les plus allectueux et les plus devoues.

Rayneval.

(A'ote de U. J. Gay.) La planie dont M. de Rayneval decrivait ainsi la station

e*t celle-lam^me dont j'ai parlecomme d'tine forme tres remarquable de VAspho-
aelus albus, dans mon petit memoire Stir la distribution geographique des trois

e*peces de la section Gamon (Ann. sc. nat.
y
4* serie, t. Vll, p. 123 et 124 ; Bull.

de la Soc. Bot., t. IV, p. 609). J'ai lieu de croire que e'est aussi VAsphodelus ma-
orocarpus L'arlat., Fl. ItaL, 11, p. GOZi, espece que Tauteur a tondee sur des

^hantillons lecoiies par M. Webb aux environs d'Albano, echantillons qui, dans
Ula co'^ciion, n'tHaient pas en elat d'etic juges, el que j'avais du, en consequence,
e8uger completement. Celte synonymic probable ajoute encore a Ijnleretdela
le "e *'• de Rayneval. 11 s'agit d'une plante encore mal connue, qui avait

iaPpe jusqu'ici a lous Jes boianistes italiens, et dont nous connaissons mainte-
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nant une station precise, grace au zeie du noble confrere dont nous deplorons la

perte.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la lettre suivante,

adressee a M. le president de la Societe par M. l'abbe de Lacroix

:

Angers, 11 fevrier 1858.

Monsieur e President,

J'ai le regret de vous annoneer la perte que viennent de faire notre Societe

et la science qui nous est ehere : le docteur Guepiu, un des doyens de la bo-

tanique, — I'infatigable collecteur de planles nouvelles pour la France ou

pour la science, dans les deux grandes branches cryptogamique et phanero-

gamique, — lauteur justement estime de la Flore de Maine-et-Loire, — le

correspondant assidu des maitres etrangers et ftancais, vient de mourir ce

matin a dix heures, laissant pour consolation a tous sesamis, c'est-a-dire a

tous ceux qui I'ont connu, une mort pleine de foi et de sentiments genereu-

meot Chretiens.

Recevez, etc. S. dk Lacroix.

Dons faits a la Societe :

1° Par M. Ch. Fermond :

Monographic du Tabac.

2° De la part de M. Parlatore, de Florence :

Flora italiana, tome II, seconde partie.

3° De la part de M. Clos, de Toulouse :

Rapport sur le memoire de M. Casimir Roumeguere qui a obtenu le

prix au concours de rAcademic des sciences et belles-lettres de

Toulouse.

lx° De la part de M. J. Mueller, de Geneve :

Monographic des Resedacees.

5° En echange du Bulletin de la Societe :

Pharmaceutical Journal and transactions, tome XVII, n° 8.

L'Institut, fevrier 1858. deux numeros.

M. J, Gay annonce que M. Caspary vient de commencer la publi-

cation, dans le Botanische Zeitung, d'une analyse des travaux de la

Societe, Une lettre de remerclments sera adressee a M. Caspary au

nom du Bureau.



SEANCE DU 12 FEVUIEU 1858. 85

M. Eug. Pournier fait a la Societe la communication stiivante :

• . '

SUR QUELQUES VARIETES DU LOLIUM PERENNB L„ par M. Eug. FOURNIER

Je mets sous les yeux de la Societe une collection d'anomalies offertes

par le Loliura perenne L. ;
quoique deja connues dans ce qu'elles ont d'es-

seoliel, elles n'en sontpas moins curieuses par leur reunion.

Sur ces 25 echantillons, presentant tous quelque anomalie, et tous re-

cueillis aux environs de Paris, on trouve :

1° La forme decrite par plusieurs auteurs sous le nom de Lolium cris-

et le type. Quel-

quefois, non-seulement les epiliets sont reunis au sommetde I'axe principal

en une sortede crete terminate, mais encore ils sont unilateraux.

2° La forme decrite par Thuillier sous le nom de Lolium compositurn.*

Dans certains cas, cette variete presente seulement deux rameaux qui nais-

sent vers la base de Taxe florifere principal, et lui sont completement sem-

blables; alors la plante se reconnalt tres aisement. D'autres fois, c'est a

1 aisselle de chaque glume qu'il se produit un rameau au lieu d'un epillet, et

le port est completement modifie. Ordinairement ce rameau portedes epiliets

des son insertion, et il est tres court. Quelquefois on observe a I'aisselle

d une glume deux epiliets superposes, paraissant appartenir a deux axes

secondaires distincts. C'est la meme disposition que sur le Festuca mari-

time* DC. et quelques especes voisines. Cette apparence me parait resulter

de Textreme raecourcissement des merithalles du rameau axillaire, dont

les epiliets se rapprochent jusqu'a eonfondre leurs insertions. Dans un des

echantillons que j'ai sous les yeux, et qui presente deux epiliets super-

poses, l'epillet inferieur nait a I'aisselle de sa glume comme un epillet

formal, le superieur est enveloppe a sa base par deux glumes; c'est cet

epillet qui termine le rameau: il est pourvu de deux glumes comme tout

epillet terminal de Lolium, et tres rapproche de l'epillet immediatement

inferieur.

3° Des epiliets disposes sur la tige, non suivant I'ordra distique altribue

dans la plupart des descriptions au genre Lolium, mais suivant une spirale

Plus compliquee.

4° Des cas tres nombreux de chloranthie; les epiliets sont alors vivi-

parity pour me servir d'un mot frequemment employe dans lesFlores; sou-
vent en outre les merithalles en sont allonges, ce qui leur donne un singu-

'ier aspect. Les epis affectes de chloranthie ont ete recoltes au Bois de

Boulogne, sur une pelouse seche, le 27 mars 1857.

M. de Parseval-Grandmaison diL qu'il a trouve, il y a fort long-

lemps> aux environs de Macon, un Lolium perenne dont I'inflo-
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rescence etait lellement ramifiee gu'elle etait comme hipinnee.

M. J. Gay Fait remarquer que les monstruosites observees par

M. Fournier sont des luxuriances. K en commit une de la m6me

plante, qui est tout le contraire, c'est-a-dire le resultat (Tun avorte-

ment Aucun des epiilets ne s'etant developpe, il ne reste queTaxe

principal et les glumes des epiilets. Get axe alors se recourbe en

corne. On voit parfois cette monstruosite se repeter sur toutes les

tines d'une inline touffe.

M. Guillanl demande a M. Fournier s'il a pu constater 1'ordre dans

leque! se developpenl, dans les echantillons monstrueux qu'il a ob-

serves, lesrameaux dits de luxuriance. Quant a lui, il a vu aussi de

ces Lolium monstrueux, mais sans pouvoir les etudier au moment

favorable pour leur examen.

M. Fournier repond que, quand la monstruosite ou variete esttres

developpee, les epiilets des rameaux s'epanouissenl apres ceux de

la tiiie

H
principale, c est~a-di

Hard dans ses Etudes

M. Balansa dit :

Infl

Qu'il n'est pas rare de trouver dans le genre Lolium des epis qui res-

semblent a des panicuies ; on voit alors deux glumes a la base des epiilets

lateraux. Cette structure, normale pour I'epi II et terminal, se produit d'une

facon progressive a I'aisselle des epiilets lateraux, etdevient de plus en plus

marquee vers le sommet de I'axe principal. G'est par ces anomalies que le

genre Lolium se rapproche du genre Festuca et surtout du F. loliacea
I

Huds.
•

M. de Scboenefeld, secretaire, donne lecture de la communication

suivante adrcssee a la Societe :

PLANTES USUELLES DE LA NOUVELLE-GRENADE
,
par H. Jose I HIAM (1).

(Paris, 42 fevrier 1858.)

Chica. — Biqnonia China H. B. K.

Scandens glabra, ram is teretibus, foliis oppositis conjugate, petiolo in

cirruiTi simplicem producto, foliolis ovalibus acuminatis integris gla-

(\) Xote do M. Guillard, lue en seance.— M. Triiina, qui a ete recemment pro-

elame inembre de la Societe, desirant marquer sa reconnaissance pour riionnear

qirellt- lui a fait, presente ce travail inlercssant, sur une des plantes le plus utilement

employees dans son pays.

Le gouverociiieui de la iNouvelle-Grenade, sentaot Piiuporlaacc d'une tUude
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bris, paniculis axillarihus amplis multifloris pendulis, calyce nunc 5-den-

dato nunc lateraliter fisso , coroHae limbo subsoquali , capsula siliqui-

. '• MM HV «. \ t •::•;- :;,;:.| .
,-,. ;formi compressa elongata lcjevi.

'-'

*

La Chica est une plante vivace, gVimpante, don't les branches allongees

et amincies s'enlacent aux piantes qui' fes ehli>iireht, ou s'etendent sur le sol,

Les feuilles, lisses et luisantes, soht opposees et eonjugilees; leiirs petioles
*• *

4 t ^

se prolongent en une vrille tongue et simple. Les fofioles sont ovales et amin-
•

*
* i

cies, et ont une tendance a devenir rouges, circonstance reinarquable qui

suffit presque pour faire reconnaitre la plante. L'aisselle de ces feuilles
9 *

porte des grappes composees d'une multitude de fleurs, dont la corolle

empourpree, pendante, a une longueur de A a 5 centimetres. Le calice,

quelquefois fendu sur le cote, est couronne de cinq dents presque egales

i ( * *
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approfondie de la vegetation dans ses vastes et fertiles provinces, a voulu que

M. Triana fit partie de la Commission geographique, chargee de lever la carle de

la .rtpublique. De 1851 a 1856, ce z£le botaniste a parcouru presque toute la

Nouvelle-Grenade. II Fa traversee du nordau sud etdeFesta Fouest; il a explore

lesplaicaux si lues au haul des Cordilleres, les montagnes d'Antioquia, les cretes
• - * ^ >'>. • - r *

escarpees de Pasto et Ttiquerres. Apres avoir atteint, sur les triples Cordilleres

Aridities, les pics les plus eleves, que couronne une neige pefp&uelle, et d'ou la

vue seiend sur les vastes plaines qui se perdent dans les Pampas du Br&il et des

Amazones, ii est descendu dans les valines brfilantes ou les rivftrtis Atrato, Saint-

Jean, Magdalena, Cauca. Patia et Met'a' onfcreuse leur lit; il a exploit les rivages

de la mer Pacifique, et penetre dans les sa vanes basses, marecageuses et mortiferes

du Choco et de Barbacoas.
x

'

Le fruit de ces courageuses peregrinations a (He la recolle d'un nonibre consi-

derable de piantes, formant un herbier assez complet, bien que queique partie en

ait 6t6 ddtruite ou det(hioree par suite des difficult^ presque insurmontables d'un

long et penible voyage, tant pour sortir d'un pays iieuf, qui manque encore de

grandes voies de communication, que pour transporter en Europe tous les mate-

naux recueillis. Car le gouvernement grenadin, convaincu que le botaniste, iivre a

fi€s seuls efforts individuels, eloign^ du niouvement scicnlifique, prive de livres,

vindications et des autres nioyens d'&udes, ne pouvait atteindre le succ&s espdrd

de ses recherches, a voulu que M. Triana vint au foyer de la science pour y ftconder

son travail. '

Les quatre a cinq mille rspeces dont se compose Fherbier, avec tout ce qui s'y
• %

joint, peuvent fournir ample matiere a deux ouvrages distincls, asavoir : un Rro-
dromusde la Flore de la Nouvelle-Grenade^ et un Tiaite des piantes usuelles du
meme pays. On suivrait en cela Fexemple donne par le celebre Aug. de Saint-

Hilaire pour les piantes du Br^sil. Les premiers.. gcjir^s el (jsppcef ont ete publics

a Bogota, et la Society Botanique en a eu connaissaoce par la, reproduction qui en a

W faile a Berlin dans les Piantes Colombiennes de M. Karsten (voy. le Bulletin,

u iv
j p. 317). L'auleur offre auiourd'hui le morccau suivani, comme premices de

Son t
'

•
1 »/..!«. r» »•>»;» rw« iravail sur les piantes utilisees ; ii reclame Findulgence de la Society a cause de

sa connaissance incomplete ile la langue fraiKjaise'.

'" T
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au limbe de la corolle. Le fruit est une capsule analogue, pour la forme ex-

terieure, a une silique ; elle est comprimee, allongee et lisse, et contient des

graines ailees, adherentes a une cloison parallele aux valves de la capsule.

La Chica croitdans la region chaude comprise entre le niveau de la mer

et 1200 metres de hauteur. Elle vient aussi dans les endroits bas et hu-

raides des bords des fleuves, de I'Atrato, du Saint-Jean et du Patia du cote

del'ocean Pacifique, ainsi que sur ceux du Meta, du Magdalena du c6te

de I'Atlantique, etdans les lieux arides et pierreux du versant des Cordil-

leres, tels que Pandi, Cundai, Anapoima, etc.

La chica du commerce est une substance feculente, a demi-resineuse,

d'une couleur rouge debrique, provenant de la partie parenchymateuse de

la feuille. Elle s'obtient par un procede analogue a celui de Textraclion de

I'indigo. On recueille les feuilles de la plante quand elles commencent &

rougir ou quand elles out acquis une maturite complete , et on les laisse

secher. Elles sont plongees ensuite dans une certaine quantite d'eau et

soumises a une assez forte chaleur, ou au bain-marie si c'est possible.

Lorsque Teau s'est emparee de la matifcre colorante, on y ajoute quelques

morceaux d'ecorce d'Arrayan, nom que Ton donne a diverses plantes des

genres Myrcia et Eugenia. Uarrayan fait deposer la fecule rouge, qu'on

deeante et qu'on fait secher au solei I, pour fabriquer les boules ou les pas-

tons dedifferentes grandeurs que Ton trouve dons le commerce. Ainsi pre-

paree, la chica se conserve tres bien, et se transporte facilement dans des

flacons bouches ou dans des boites de fer-blanc.

Les anciens peuples de I'Amerique employaient la chica, ainsi que d'au-

tres substances colorantes, k se peindre le corps, etrange coutume, genera-

lement adoptee par quelques tribus sauvages.

Comme on le sait, les Indiens primitifs, ou du moins ceux des regions

chaudes, n'avaient pas coutume dese v&ir; ils se contentalent de cefndre

leurs reins d'un morceau d'etoffe ou d'une ceinture de plumes, et le reste

du corps servait de tableau, ou Ton tracait des peintures et des hiero-

glyphes plus ou moins bizarres, qu'on augmentait ou modifiait seton

les circonstances. Les couleurs vives et brillantes etaient les plus goutees,

et par cela meme le rouge devait occuper la premiere place, lis aimaient a

le feire contraster avec une couleur sombre. Ils se le procuraient facile-

ment en preparant la chica ou en extrayant la partie pulpeuse qui recouvre

les graines de VAchate ou Bija (Bixa Orellana L.) qui donne une couleur

tres semblable au rouge de chica. Le Jagua ou Yagaa (Genipa americana)

leur donnait aussi une couleur bleu obscur qui faisait contraste avec les

taches rouge vif de la chica ou de la bija.

L'emploi de la chica chez les anciennes peuplades de I'Amerique dut

Stre bien glnfral et bien invetere, car les restesde ces peuplades disperses

et diss^rainees, qui habitent Ips forets vferges ou ils ont pu resister avec
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succes au joug espagnoi, font encore usage de ce colorant, comme teurs

predecesseurs, quoiqu'ils soient restes scpares, et qu'il n'y ait jamais eu

entre eux de communication. Les Curias, Noanamos, du cote de 1'ocean

Pacifique, les Jiramenas, Apiayes, des bords du Meta en font egalement

usage, quoiqu'ils soient separes par la Cordillere des Andes. La plante pa-

rait meme avoir ete chez eux I'objet d'une culture speciale. Ce qui semble

leprouver, c'est qu'elle est disseminee par tout le pays, et cette facilite de

s'accommoder de tous les terrains et de s'y acclimater dans les conditions;

de vegetation les plus opposees, ne se trouve, a ce que nous croyons, que

dans les plantes qui ont etc soumises pendant longtemps a la culture. Lai

frequence, dans ces regions, de la Ckica et d'autres plantes que les Indiens

emploient habiLuellement, est, pensons-nous, rindice certain de Pexistence

d'une ancienne population indigene detruite apres la conquete.

Les Indiens soumis aujourd'bui au regime civil, qui ont perdu le sou-

venir de Pemploi que leurs ancetres faisaient de la chica pour se peindre

eux-m£mes, conservent la coutume d'en teindre differents objets qu'ils fa-

briquent, pour leur usage, avec des roseaux, des fibres vegetates, etc., et

auxquels ils savent donner des nuances variees, comme les tamis, boites ct

paniers de Cundai et Pandi, les tapis de paille de Chingale, les hamacs de

Casanare et de Magdaleine, les havresacs en fibres de Fique (Fourcroya)

d'autres endroits, etc. Leur procede est facile et bien primitif. Ils iTont pas

recours a la chica preparee par Tindustrie. Ils n
f

emploient que la decoc-

tion des feuilles, dans laquelle ils plongent les objets a teindre, pendant le

temps necessaire pour obtenir I'intensite de couleur qu'ils veulent leur

donner.

La couleur que Ion obtient est belle et assez foncee dans le commen-

cement; mais le temps lui enleve quelque chose de ces qualites, ainsi qu'il

arrive a un grand nombre de couleurs d'origine vegetale. Les Indiens de

Pasto et de Timana remedient a ce defaut de la chica en la combinant avec

de la resine. Ce compose est surtout employe dans rornementation d'objets

en bois, sur lesquelson Petend comme un vernis; il est d'une couleur rouge

fonce, et resiste aussi bien a Taction des acides qu'a celle de Pair et da

temps.

La feeule employee dans la peinture a Phuile donne une couleur assez

belie qui perd de son intensite avec le temps. Malgre cela, quelques con-

naisseurs altribuent a la chica le beau colons des draperies qu'on admire

dans les tableaux de Vasquez. M. W.-F. Marek, consul anglais a la Nou-

velle-Grenade, qui cut occasion d'appreeier le eoloris qu'il obtenait dans

Ja peinture au moyen de la chica, a voulu faire connaitre cette substance

a londres; mais apres avoir fait quelques experiences sur le coton, la

•aine, Ja soie, le ehanvre, etc., on en abandonna Pemploi, faute de moyen

fo fixer |a couleur, Sans cet inconvenient, la chica aurait pris immediate-
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ment une place importante parmi les produils commerciaux, parce qu'elle
f v ' •

aurait remplace avee avantage une teinture qui jusqu'a present n'a ete

fournie que par le regne mineral.

Les essais faits a Londres furent publies dans

t. s -
% )

is la Gazette officielle dcfta*

i voudraient 61 us de
:,

details
?

Nouvelle-Grenade ; nous y renvoyons ceux qui voudraient p

surcefait particulier. — [/obstacle rencontre dans ces experiences tierft,

scion nous, a finsolubilite de la chica dans I'eau, dans I'alcdol, les solu-

tions alcalines et autres vehieules des matieres colorantes. Cette ifistffubi-

lite, qui la laisse en suspension dans le liquide et qui empeche la reaction'

en vertu de laquelle la matiere colorante penetre les fibres, depend, peut-

etre, de la maniere de la preparer. II est probable que ('addition des forces

d'Arrayan dans le liquide rouge&tre fait precipiter, avec 1a "matiere

colorante, la partie resineuse de la plante, produisant ainsi un compose

insoluble. Cette idee s'appuie sur ce fait que les indigenes bbtiennent

des teintures assez bonnes et durables par I'emploi direct des feuilles au

lieu de i'extrait commercial. II serait bon de faire des essais avec la feuille
t j

de la plante, en operant comme les indigenes le font avec succes. On poor-

rait element, suivant lidee que sug&ere la meme preparation, tremper

les toiles ou les fibres que Ton voudrait teindre, dans une decoction d'e-

corce A'Arrayan, avant de les soumettre a ['influence du liquide prepare

avec les feuilles de la Chica macerees ou en decoction. II se pourrait en

eflet que I'eau des ecorcesd'Arrayan fit precipiter dans le tissu meme la

matiere colorante rouge, et que de cette maniere on obtint la fixite de cou-
_ .

leur que I on recherche.

La Chica a quelques proprietes medicales dont on pourrait profiter.

Kile est employee, comme d'autres especes de la meme famille, dans les

cas de quelques affections svphilitiques, et cela provient peut-etre de la qua-

lite astringente que ces plantes possedent. La fecule delayee dans I'eau est
-

employee comme diaphoretique dans I'Orcnoque, ainsi que I'atteste M. Bon-

pland. M. Manuel Quijano, medecinde Bogota, m'a assure avoir gueri avec la
«

Chica quelques pustules de la suture des levies, d'origine venerienne selon

lui. L'astringent de la chica garantit le corps des indigenes des piqures des
V

innombrables insectes qui les poursuivent comme un nuage; circonstance

qui sufiirait pour justiiier cette coutume de se peindre qui semhle si extra-

vagante. Noussommes portes a croire que la couche de chica qui recouvre

comme ornement le corps nu del'Indien expose a toutes les intemperies

d'un climat parfois brulant, parfois humide et parfois orageux, et qui agit

par ses proprietes a la fois emollientes et astringentes, eontribue a con-

server a la peau ledegre de souplesse, d'elasticite et de fratcheur qui lui est

necessaire. S'il en est ainsi, la fecule de Chica doit etre tres utile dans

beaucoup de circonstances pour les maladies de la peau.

La Chica etant, comme nous I'avons dit, d'elle-meme ou par feffct



SEANCE DU 12 FEVRIER 1858. 91

(Tune iongue culture, peu sensible a di verses conditions de vegetation, est,

par consequent, d'une venue facile dans les temperatures et les terrains

divers renfermes dans les limites indiquees precedeminent. On pourrait

la reproduire facilement par graines et par la division de la souche ; elle

est d'une culture facile, qui exige peu de soins. On pourrait faire dans

chaque plantation une recolte annuelle, si cette plante venait a etre de-

mamlee par le commerce.

M. Seeman, dans son Introduction a la Flore de Panama (1852), cite une

plante tinctoriale de l'isthme, a laquelle il donne le nom de Lundia Chica.

Par I'epithete speeifique qu'il lui assigne et par lusage qu'en font les habi-

tants de Panama (comme I'indique le nom vulgaire Hojita de tehir), nous

sommes porte a croire que cette plante n'est autre que le Bignonia. Chica,

rapporte au genre Lundia par ce voyageur apres un nouvel examen. Sans

connaitre la description de M. Seeman, et n'ayant plus les echantillons sees

de Chica que nous avions apportes (ilsont etc detruitsavec beaucoup d'au-

tres plantes, par suite de I'incurie des employes charges de faire la visite de

l'herbier a la douane du Havre), nous restons dans le doute sur ce point, et

nous conservons, en attendant, le nom primitif donne a ta Chica par les

illustres voyageurs MM. de Humboldt et Bonpiand, qui en ont fait ladecou-

verte.

A la suite de cette lecture, M. Guillard depose sur le bureau un

fruit de Crescentia Cujete^ teint en diverses couleurs au moyen de

la chica et de la bija, et offert a la Societe par M. Triana.

M, Guillard fail ensuite a la Societe la communication suivanle :

NEGATION PHYSIOLOGIQUE
,
par M. Ach. GHLLARD.

Dans le compte rendu de la seance du 10 juillet, qui a etedistribueavant-

hier, je lis une replique de M. Lestiboudois (1), ou ce savant m'attribue

de ressusoiter la theorie d'A. Petit-Thouars, Turpin et Gaudichaud. Si je

crois devoir relever cette assertion, ce n'est point parce qu'elle donnerait

•e change sur ma maniere de penser, ce qui importe fort peu a la science,

roais e'est parce qu'elle infirmerait la valeur des protestations que j'ai faites,

que je renouvelle et que je ne cesserai de repeter contre quelques idees

gratuites de nos devaneiers, jusqu'a ce que des observations suffisantes

aient decide si ces idees sont images des faits ou erreurs de I'imagination.

C'est dailleurs une question d'interet general, parce qu'elle plonge aux

sources memes de la physiologic, et parce que, bien qu'elle ait etc diseutee

avec longueur de temps et acharnement d'esprit, elle ne s'est pas resumee

en conclusions claires et definitives.

(1) Voyez Je Bulletin, t. IV, p. 754.
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La science tend do plus en plus a seseparer des systemes pour s'attacher

exclusivement a Vhistoirede la nature : ce seralt done un vice de methode

que de rallumer des theories eteintes. Ce vice ne saurait ir/etre impule : j'ai

professe, dans une autre occasion, que cequi manque, selon moi, a la bo-

tanique au temps oil nous sommes, ce ne sont theories, ce ne sont meme

experiences, ce sont observations bonnes et sures. Je suis loin de vouloir

opposer Experimentation a r observation ;
je voudrais seulement que la

premiere fut subordonnee a la seconde. Quand il s'agit detres vivants,

qui dit experience dit violence : il parait done qu'avant de forcer la Nature

a sortir de sa voie normale pour faire ce qui nous convient, on devrait avoir

enregistre tout ce qu'elle produit et opere, regulierement et spontanement,

dans I'ordre des phenomenes dont on cherche a se rendre compte.
j

Jchasarderai de dire que eette marche n'a pas ete suivie dans la ques-

tion Petit-ThouarsetGaudichaud. Le premier, qui etait un veritable obser-

vateur et qui l'a prouve maintes fois, n'a pas pris le soin de raconter pure-

ment et simplement ce qu'il avait vu : il etait trop entraine d'une part

par le torrent de ses convictions, et trop arrete de I'autre par le defaut de

langage et la difficulte de s'exprimer. II laisse percer partout le desespoir

de son inaptitude a persuader.

Je ne parlerai pas de Turpin, qui n'a fait que passer a travers ce sys-

teme, sans y rien apporter que je sache, ni en rien 6ter.

Gaudichaud a eu ce sort singulier d'etre couronne par I'Academie des

sciences, et ensuite desavoue, sur la meme question, par toute la section bo-

tanique de I'Academie. Dans les dix-huit belles planches qui suivent son

texte, on cherche en vain la figure d\m seul fait ordinaire et normal

appuyant ses idees : tout est ou abnormal, ou, comme il le dit lui-meme,

exagere, force, ideal. Toujours arme des troncons qu'il a rapportes d'un

autre monde, il crie avec une terete maladive : Voyez et croyez. Ses con-

tradicteurs repondent en montrant d'autres faits abnormaux ou experimen-

taux, qui combattent les siens. On songe si peu a observer les phenomenes

communs, qu'il nie par deux fois Existence de la couche utriculaire qui

partout lie le bois a Tecorce (1) : personne ne lui repond sur un point que le

premier rameau venu peut eclaircir. Est-on descendu en champ clos, pour

confronter les faits apportes de part et d'autre, verifier les douteux, admettre

definitivement ceux sur lesquels on pouvait tomber d'accord, ecarter de la

question ceux que Ton ne voyait pas de m6me, — et conclure? C'est ce

dont les comptes rendus ne nous laissent pas juger.

Voici, autant que nous pouvons savoir, a quel terme le probleme a ete

porte.

Le systeme avait pour objet principal d'expliquer I'accroissementdestiges

(1) Comptes rendus de VAcad. des $c, 9 t, XXXIV, p. 816; t. XXXV, p. 72.
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en diametre, soit la formation du bois circonscrit. Des trois elements dont ee

bois se compose : cellules rayonnantes, — vaisseaux, — tubules (1), le

premier est hois de discussion : tout le monde eonvient que ces rayonne-

ments celluleux, que les Feuilles n'offrent pas, se torment sur place par

Taction horizontale de la moelle annulaire (2), continuee d'annee en annee.

Le troisieme element [tubules] descendrait des Feuilles, selon nos deux

systematiques. Mais on leur a facilement demontre que les tubules se for-

ment sur place aux frais du cambium, dans le manchon seveux qui separe

le bois forme precedemment et les tubules corticaux (liber). On pouvait

leur dire encore que la plupart des plantes n'ont pas de tubules dans la

Feuille; que, quand elles en out, ces tubules s'arretent toujours vers le bas

du petiole, a Tendroit de Tarticulation -,
qu'on n'a jamais constate qu'une

cohorte foliate eiit des tubules joints a ses trachees dans le trajet de Tecorce,

et que le contraire se peut verifier sur toutes les plantes que Ton a sous la

main
j
qu'ainsi Ton n'a aucune raison d'admettre que les Feuilles fournissent

des tubules a leur rameau.

Reste le deuxieme element,— les vaisseaux. Petit-Thouars etGaudichaud

voient les vaisseaux descendre des bourgeons, et se repandre autour du bois

forme : ils convient leurs contradicteurs a venir les voir avec eux. On ne

lit nulle part qu'aucun leur ait repondu : « J'ai regarde ce que vous iudi-

quez, et me suis assure qu'il n'est rien de ce que vous pretendez. » II est

vrai que Petit-Thouars etait peu encourageant, en annoncant que tout cela

se formait avec une rapidite electrique, du haut en bas de Tarbre. J'ai voulu

voir cependant : j'ai decortique des branches de plusieurs arbres au moment

oh revolution des bourgeons est imminente : j'ai vu de grands vaisseaux par-

(1) J'appelle tubule, d'apres Mirbel {Hist. nat. des veg., XV, 81), DC. (Fl.

fr. 3* idiL, Princ. elem., p. 65), A. Rich. (Comptes rendus Acad sc., t. XXXIV,

p. 707-710), Porgane £Iementaire allonge qui a la forme d'un tube ferm£ aux deux

bouts, la consistance solidfc, la paroi ordinairement £paisse, qui compose le liber

et la majeure partie du bois, qui, dans le bois, est h peu pres prismatique et offre

en section transversale un cane on un rectangle aux angles plus ou moins arron*-

dis, ayanl 0^,01 a
n,m

,02 decote. J'evite les termes filets ligneux, fibres ligneuses,

sous lesquels on le designe souvent, parce que ces mots, vagues, impropres, figu-

*'&, sont pris par les auteurs en des sens divers qui iTont jamais <?t£ bien deter-

toinfe, Gaudichaud confond perpetuellement vaisseaux et tubules; P.-Thouarsne
les distingue guere ; M. Germain de Saint-Pierre [Bull. Soc. Hot., t. II, p. 93, 97)

fib

fit

fib

fib

tamorphosees en vaisseaux! (CompL rend. Acad, sc, t. XXXV11, p. 118).

(2) Ann. des sc. nat., 3* serie, t. VIII, p. 296 seqq.
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tir de dessous le bourgeon le plus avance, s'etendre dehaut en bas, lesuns

plus les autres moins, tous colles et faisant saillie sur le bois ancien,

comme je le represente ici (au tableau). Les branches de Tilleul sont sur-

tout commodes pour cette observation, parce que leurs bourgeons evolvent

regulierement dans I'ordre regressif, le plus haut le premier et les autres

suceessivement. J'ai fait la section verticale au sommet dela branche, sous

le bourceon-rameau proterminal (c'est-a-dire se substituant au bourgeon

les bourgeons. II y a certaiiiement du rapport entie ces deux probiemes;
mais eniin fun "'est pas rautre, et ce serait mettre obstacle a leur solution

que de les coni'ondre. lis sont si differents, que les auteurs du sysleme du

(1) P.-Thou., XIe Essai, p. 203.— Gatidd., Bonite, I, 153.

(2) Ann. des sc. not., 2 s<h\, t. XX.

(3) Ann. des sc. nat., 3e
ser., t. Vlll, p. 312 et 313.

terminal qui tombetoujourschezcesarbres), j'ai trouve !e mancbon ligneux

entoure (Vune couche de vaisseaux fraichement formes sans etre encore

accompagnes de nouveaux tubules; section au milieu de la branche, cercle

de vaisseaux incomplet, incoherent; section au bas, pas un vaisseau.

Voyez encore Paulownia, Fraxinus, Magnolia, les Amygdalees, Quer-

cinees, Juglandees, Acerinees, Ksculacees, et le reste.

•le signale cette observation (pour laquelleil n*est pas besoin du micros-

cope mais seulement d'une forte loupe), daps I'espoir que ceux de nos con-

freres qui s'interessent a ce grand probleme la voudront bien verifier, et

qu'ils en serontavises a temps, en recevant le Bulletin avec cette accelera-

tion que le discours presidentiel nous a fait esperer.

Nous ne parlerons pas de cette etonnante assertion des vaisseaux qui,

selon les deux auteurs, s'etendraient sans discontinuity du sommet destiges

au sommet des racines (1), en sorte qu'on pourrait en parcourir un avec un

seul cheveu, si Ton avait un cheveu long comme un Peuplier. Cette imagi-

nation s'est evanouie devant les etudes du Dattier (2), entre autres ; et il

aurait sufii, pour la repousser, du plus vulgaire Sedum (3).

Ainsi, qnand ils croyaient raconter comment se forme le bois circonscrit,

Petit-Thouars et Gaudicbaud etaient dans le faux pour Tun de ses organes

composants, dans I'exagere pour un autre, et daus levrai pour celui-laseul

sur lequel il n'y avait pas de question. De plus, ils n'avaient point remarque

I'ordre de formation successive de ces organes elementaires :
1° cellules

rayonnauies; 2° vaisseaux; 3° tubules.

Maintenant, je suis oblige de dire que, dans ma discussion avec M. Les-

tiboudois, il n'etait nullemeut question de ce systeme que je viens d'analy-

ser en gros, et que je suis cense vouloir rechauffer. II ne s'agissait pas de la

production du bois nouveau autour dune branche faite, mais de ia produc-

tion des bourgeons, ou, cequi est la memechose, des Feuillesquicomposent
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bois radiculaire adrhethnent (corame tout le monde alors) que les trachees

montent dans les tiges pour aller aux Feuilles (1).

Je prenais done reserves (2) contre eette theorie, trop viilgaire, qui veut

« que le Cambium et les Feuilles soient produitsparles fibres ligneuses» (3),

que « les faisceaux des Feuilles soient un prolongement de ceux de la

tige » (&), « qu'un bourgeon ne soit qu'un prolongement de faisceaux * (5),

formees, procreees, engcn-

drees par des faisceaux, par des fibres, par des emanations de faisceaux,

lesquels M. Lestiboudois pour sa part distingue en primordiaux et en re-

paratears.... Je protestais, et demandais des preuves.

On me repond par « la presque unanimite des botanistes. » J'avoue que

cet argument est pour moi un motif de doute, de doute methodique, une

excitation a l'etude, mais non un motif de juger. L'opinion des botanistes,

m6me d'un seul botaniste, est toujours respectable; mais ellen'est convain-
% *

cante quequand elie est dictee par Pobservation. (Test presomption peut-

etre que de resister a la presque unanimite : mais cette presomption n'est

pas mienne, elie est de Descartes et de tons ses successeurs, qui out defini-

tivement secoue le joiig de I'autorite humaineen matiere scientifique, pour

nesesoumettre qu'a Pautorite des fails constates.

On me repond encore en repetant Pexposition de cette meme theorie, sans

yjoindre piece a I'appui. C'est, s'il m'est permis de le dire, prouver Popi-

won par I opinion. Au reste, je conviens que Gaudichaud est allebeaucoup

plus loin en ce genre d'argumentation (6).
*

,s

i • -

Je trouve le raisonnement suivant bien plussolide :

Si les Feuilles soint emgendbees dans les bourgeons, il faut conclure
i

que les Faisceaux caulinaires ineproduiseint pas les Feuilles (7).

Cetenthymeme appartient, si je ne me trompe, a M. Lestiboudois, et je

I en felicite. Cette proposition doit fitre recue comme axiome de physiologic

Comment se fait- il des lors que cet habile anatomiste ne soit pas de mon
* *^

avis, et qu'il patronne encore eette vaine theorie de procreation des hour-
* f o

fibres, les ft

(1) P. -Thou., Essais, p. 18. — Gaudd., Rech. gen., p. 66, f. 5, a; p. 67, f. 6
et seqq.

(2) Bull, de laSoc. Bot. de Fr., t. IV, p. 753.

(3) P. -Thou., loc. cit.
y
p. 3etl8.

(4) Bull, cite, p. 755.

(5) Ibid., p. 746.

(6) « Les rayons medullaires sont, pour nous, une preuve de la desccnsion des

US8U8 radiculaires : car, ...ces prltenclus rayons resullent, selon nous, de ('arran-

gement symeirique des tissus radiculaires. » Gaudd., au tome VIII des Mem. de
I'Acad, des sc.

9 Savants itrangers, p. liS.^

(7) Bull. ciUS, p. 755.
:"

'
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» proehent de la ligne geometrique antant quart etre physique peut le

I© faire » (ft) !

3VI. Lestiboudois a raison de dire que « tout organe se forme sur place » j

je ne sais s'il fait bien d'ajouter « par elongation du preexistant », je n'en

vois pas la preuve. A. Richard avait deji formule que les elements du bote

« s'organisent an lieu meme oil on les observe » (5) ; et c'est ainsi queGau-

dichaud lecomprenait (6). II est done bien entendu que, si Ton dit, les Ira-

chees sortentde la Feuille, descendent dans le rameau, ces expressions, tolc-

rees pour la commodite du langnge, Signifient que ces organes paraissent

dansla Feuille avantde paraltre dans le rameau, qu'ils se formentsur place,

finals en se prolongeant ou en se propageant de haut en bas; et recipro-

<quement.

M. Lestiboudois a raison aussi desoutenir : « qu'il v a correlation entre

* la distribution des Feuilles et la disposition des faisceaux vasculaires

(1) « Les elements des lissus fibreux sont cre£s les premiers, la maiiere des

(radices est formee plus tard... Les parties nouvelles passent par les gtats cellu*

laire, fibreux, vasculaire. » {Bull, cite, p. 756.)

(2) « Cambium d'abord liquide, puis cellulo-fibreux
, puis fibro-vasculaire. »

(Bull. t. II, p. 97.)

(3) Comptes rend. Acad, sc, t. XVI, p. 1221, 1228 ; t. XIX, p. £89.

(4) Xr Essai, p. 207. - Cours de phytol., 2* s<§., p. 18.

(5) A. Rich., Nouv. el£m.,T edit., p. 285.

(6) « 11 ne descend rien des rameaux que des sues. » (fiaudd., Bon., I, 67.) tl

avait dit un pen plus haut (p. 51) : « Rien ne monte que la sive. » Negation trop

g£n£rale, car les jeunes organes montent quand leur support s'allonge. — Mfime
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ne se formeht dans les bourgeons, et qu'elles n'y existent parfaitement

constatables et revetues de leur figure propre, a des epoques et a des hau-

teurs oil il n'y a trace de fibre quelconque? Je m 'engage a en faire voir de

telles en toute saison sans choix de plantes.

M. Lestiboudois indique, sans le dire expressement, que dans les organes

jeunes les tubules (tissu fibreux) se formeraient avant les trachees (tissti

vasculaire (i). M. Germain de Saint-Pierre a, je crois, emis line opinion

semblable (2). Si telle etait la pensee de ces deux auteurs, je protesterais

encore : car il est d'observation que les trachees se forment dans les or-

ganes (soit Feuilles ou leurs analogues, soit rameaux), avant les tubules, —
meme plusieurs mois avant, dans les bourgeons qui sommeillent ou sem-

l)lent sommeiller sur les arbres durant Thiver.

Mais peut-etre ces savants entendent-i Is par fibres les trachees, et par tissu

vasculaire les vaisseaux distingucs des trachees. II y a taut d'anarchie et

de vague dans la langue physiologique! Mirbel, qui assurement distinguait

bien les trachees et les tubules, leurdonne !e meme nom de filets (3). Et ces

fils, filets ou fibres, selon Petit-Thouars, « sont si minces, qu'ils se rap
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» dans la tige ». Cette observation importante n'avait pas echappe a

P. deBeauvois (1) IVlaisje ne puis accorder que cette correlation donne a

l'arrangement des Feuilles line entiere flxite : lePommier et d'autresarbres

passent frequemment de F. 2/5 a 3/8 et 5/13 sur la meme branche; on

sait combien de plantes commencent par I'ordre decusse pour continuer par

I'ordre alterne, et combien aussi, ayant les Feuilles alternes, ont les fleurs

decussees.

Mon savant contradicteur estime qu'il importe peu de savoir « si les fais-

» ceaux produisent les Feuilles ou si les Feuilles produisent les faisceaux,

» — si les couches s'organisent de bas en haut, ou si de haut en bas. »

J'admets que son systeme de flxite correlative soit peu interesse dans cette

grave question, qui a occupe de laborieux organoi:raphes. Mais la solution

de ce probleme importe beaucuup a la physiologie; importe tellement que,

si ladeuxiemedesdeux hypotheses etait reconnue vraie, il y auraitapeine

une page de I'histoire des fonctions qui ne fut a retourner.

M. Duchartre presente, a la suite de cette communication, les ob-

servations suivantes :

M. Duchartre dit que, dans Petat actuel de la science, la theorie de

I-ahire, Du Petit-Thouars, etc., lui semble n'avoir plus de raison d'etre.

En effet, il est bien reconnu aujourdhui que le nouveau bois qui se forme

dans une tige de Dicotyledon, est du a I'organisation graduelle du tissu

naissant de la zone generatrice, c'est-a-dire du cambium. Or, comme ce

tissu prend naissance sur place, qu'il subit sur place les developpements

successifs qui, d'une part, en forment les fibres ligneuses, qui, d'autre

part, modifient des files particulieres de cellules pour en faire resulter les

vaisseatix; comme en outre, a part les rayons medullaires, qui n'ont rien a

faire ici, ce sont la les seuls elements anatomiques dont le bois soit compose,

on ne comprend pas ce queseraient ici, ni a quoi pourraient servir ces fibres

(Du Petit-Thouars), ces queues de feuilles (Agardh), ces fibres radiculaires

[root-fibres Darwin), etc., comme on les a nominees, que la theorie dont

il vient d'etre parte supposait descendre des bourgeons ou des feuilles a

travers la tige pour en former la masse ligneuse.

M. de Parseval est d'avis que les tissus, s'organisant sous l'influence

de la seve descendante, doivent se former en commencant par le

excfes depression, quand P. Thouars dit : « La feuille ne nourrit pasdu tout, les

racines seules nounissent » (Form, des arbr., p. 3) ; ou M. Lestiboudois : « Rien

nesort des feuilles pour accroiire la tige » (Bull., t. IV, p. 756).

(1) Mem. de VInst., t. XII, 2* part.

t. v. 7
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abord

cellules, puis en fibres.

M. Guillard pense, comme M. Duchartre, qiTon doit s'en rapporter

exclusivement aux faits, et que ce serait reculer et perdre le temps

que de ressusciler des systemes eteints.

Quant a lui, il apporte un fait relatif a la formation des vaisseaux du

hois circonscrit. On voit, sur le dessin qu'il presente d'une tige eeorcee au

moment ou le bourgeon vient d'eclore, les vaisseaux descendant plus ou

moins, ou, si Ton veut, se formant de haut en bas
;
plus tard, ils descen-

dant tout a fait. Les vaisseaux nouveaux ne penetrant pas dans l'ancien

bois; ils se forment autour de lui. Si le cambium se transformaitnormale-

ment chaque annee en liber d'une part et en bois de l'autre, il pourrait y

avoir, a un certain moment, absence complete de cambium, ainsi que l'a

pretendu Gaudichaud. M. Guillard a constate le contraire : le manchon

seveux existe toujours, selon ses observations, entre le ligneux et I'ecorce.

Aussi regarde-t-il comme une exception la reproduction annuelle des tu-

bules corticaux, que les traites d'enseignement donnent comme uue loi ge-

nerate de la vegetation. Quelques arbres, tels que les Tilleuls, les Cinchona,

forment encore ces tubules au dela de la premiere annee, mais pas aussi

regulierement que les couches ligneuses. Plusieurs en forment un second

cercle au dedans du premier, en plein manchon seveux, des la premiere

ann£e de la branche, puis ils s'arretent la (Sycomore, Ch&taignier, Chene,

Abelmoschus, etc.). Mirbel a dessine, dans sa jeunesse d'anatomiste , un

Tilleul de 5 ans avec 5 couches liberieunes, un Orme de k ans avec U cou-

ches (Mem. Mus., XVI) : c'etaient des faits exceptionnels. M. Guillard de-

clare avoir recherche souvent dans la nature les originaux de ces dessins,

sans les avoir jamais pu rencontrer. II est facile de s'assurer, en taillant

une branche agee d'Esculus ou Pavia, par exemple, de Diospyros, Cytisus,

Rosa, etc., etc., que le cercle des tubules corticaux reste apres plusieurs

annees ce qu il etait a la iin de la premiere saison devolution, que ses arcs

ou faisceaux n'ont ni multiplie ni grossi, mais que seulement ils sont es-

paces par la dilatation de fecorceet des rayons medullaires. On peut s'as-

surer aussi, par des sections faites en divers sens : 1° que les cohortes fo-

Hales du rameau nouveau ne descendent pas, ne se trouvent pas en leur

forme et teneur, dans la branche-porteur ;
2" qu'il y a neanmoins conti-

nuity entre les faisceaux ou lignes vasculaires du rameau et les vaisseaux

qui se forment autour du bois de la branche.

M. Chatin presente les observations suivantes

:



STANCE DU 12 FEVRIER 1858. 99

II partage, sur la formation du liber, 1'opinion de M. Guillard. La grande

majorite des vegetaux ne produisent pas chaque annee de nouveaux fais-

ceaux liberiens. Des plantes tres agees ne presentent qu'un seul cercle de

ees faisceaux, et meme ce cercle, par une sorte de resorption, diminue

quelquefois plutot qu'il n'augmente lorsque la plante vieillit. C'est surtout

dans les rhizomes qu'il a vu les faiseeaux liberiens diminuer notablement.

Quant au manchon seveux dont a parle M. Guillard, on le trouve seu-

lement a certaines epoques de la vie du vegetal ; a d'autres epoques, on

voit le systeme cortical appuye sur le systeme ligneux, sans intermediaire

de manchon seveux.

M. Fermond, sans vouloir entrer dans la discussion des theories,

rapporte les fails suivants :

Bien que je ne pretende pas que les faits que je vais rapporter puissent

seuls decider la question dont il s'agit en ce moment, cependant iis out

taut d'interet pour elle que je ne puis resister au desir de ;es rappeler.

II y a sept ou huit ans, j'ai tente quelques experiences dans le but

d'obtenir des raciues par le simple entretien de la vie dans les feuilles, et

voici les resultats que j'ai obtenus.

Je dirai d'abord que, selon Du Petit-Thouars, des 1652, Mandirola

reconnut que les feuilles d'Oranger, detachees de leur tige et enfoncees en

terre par le petiole, peuvent developper des raciues. Ce fait fut repete et

continue en 1710 par Muenchausen, et en 1781 par Mustel; je l'ai moi-

meme repete en 1851, et il a parfaitement reu^si. (Jes experiences et ceiles

qui vont suivre out ete le sujet dun memoire ad resse a 1 lnstitut en

novembre 1851. (Voir le n° 22 des Comptes rendus, l
er decembie 1851.)

J'ai cherche a multiplier les exemples de production de racines pai les

feuilles, parce qu'il m'a semble que c'ctait un genre dexperieuces propre a

eclairer la question importante qui s'etait agitee au sein de I'Academic

Dans ce but j'ai place des feuilles de Dahlia, de Tomate, de Cfaou et de

Topiuambour dans L'eau, par leur petiole, et au bout de quelque temps

es out produit un allongement des fibres, qui m'a paru etre la manifes-

tation de racines, qui se fussent mieux developpees si la feuille, pourvue de

vie comme lorsquelle est attachee a sa tige, eiit continue a vivre et a croitre.

Cependant ces resultats sont trop peu satisfaisants pour que Ion puisse

asseoir sur eux aucune opinion.

1° Des feuilles de Chou (Brassica oteracea), et surtout ceiles de Chou-
rave {Brassica gongyloides), placees dans de semblables conditions, n'ont

P^s tarde a produ ire de petits tubercules tres apparents, et, au bout de trois

semaiues, j'ai pu distinctement reconnaitre qu'il s'etait tonne des fibres

radiculaires blanches, brillantes, tres deliees, qui moot paru n'etre que la

ell
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Quelq

feuilles ont offert jusqu*a cinq de ces fibres-racines, partant du faisceau

moyen du petiole, mais ordinairement je n'en ai compte que trois. Les

fit

plustard et le plus souvent uniques.

Huit jours apres leur apparition, c'est-a-dire un mois apres le commen-

cement de ['experience, ces fibres-racines avaient une longueur de pres de

U centimetres, en general indivises, presentant sur toute leur surface de

nombreuses villosit6s blanches. Un mois plus tard, la plupartde ces villosites

etaient devenues de veritables fibres-racines, tongues de 2 a 3 centimetres,

tandis que la fibre-racine principale avait atteint une longueur de 6 centi-

metres au moins.

2° J'ai aussi tente quelques experiences sur le Sempervivum tectoi^um.

Apres avoir detache les plus belles feuilles de la rosette serree que forme

cetteplante; je les ai placees soit dans de Peau, soit dans de la terre

humide, et peu de temps apres je les ai trouvees pourries a leur base. Ce

moyen ne reussissant pas, j'ai cru mieux faire en les abandonnant a elles-

memes, sans aucune precaution ; mais elles se dessechaient sans rien

produire. Alors j'ai suppose qu'il fallait choisir un moyen terme entre

I'humidite et la secheresse, et pour fobtenir j'ai place un certain nombre

de feuilles de Joubarbe dans plusieurs doubles de papier gris, et je les ai

ainsi abandonnees pendant un mois dans une petite piece moderement

eclairee. Au bout de ce temps, j'ai eu la satisfaction de trouver quelques

feuilles presentant a leur base des fibres-racines dont la longueur atteiguait

jusqu'a h et 5 centimetres.

.Cette experience, ainsi que celle faite sur le Brassica gongyloides, a

£te repetee plusieurs fois, et toujours avec le m6me succ&s.

3° J'ai fait encore quelques experiences sur les feuilles coriaces de VAu-

dita japonica, dont la structure presente un degre de vitalite a peu pres

aussi grand que la feuille d'Oranger. Une vingtaine de feuilles de cette

plante ont ete placees par leur base dans de la terre humide, et sous une

cloche, de maniere qu'elles fussent constamment plongees dans une atmo-

sphere humide, et au bout d'un mois quelques-unes avaient bien manifeste-

mentpousse des fibres-racines.

Comme on le \oit par ces faits, les fibres-racines ne sauraient etre des

productions de la tige et sont au contraire produites par les feuilles; or, il

me semble qu'il est logique de penser que si, dans ces crrconstances oil la

vitalite est bien moins grande, il y a production de fibres-racines ties

vigoureuses, a plus forte raison doivent-elles letre davantage lorsque, les

feuilles tenant a la tige, elles possedent toute leur energie vitale.

Un autre fait qu'il convient de signaler, parce qu'il peut servir a eelairer

la discussion, consiste dans la maniere dont se component ces racines de
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feuilles. Eu effet, tandis que les racines orclinaires s'accroissent par leurs

extremites les plus deliees, et que, de cette facon, elles sont grosses,

vieilles et endurcies a leur point de depart (Mirbel), au contraire, dans les

racines de feuilles de Chou, et surtout dans celles de feuilles de Joubarbe,

il m'a semble que les parties les plus anciennes etaient repoussees par les

plus not)vel les, de sorte que les plus eloignees de la feuille sont seches ou

dures, lorsque eelles qui avoisinent la feuille sont encore minces, fraiches

ettres fa^iles. Aussi la libre-racine se separe-t-elle facilement a I'endroit

meme oil elle sort de la feuille. Entin, s'il est vrai que, dans I'etat ordi-

naire de leur vegetation, les feuilles emettent des fibres -racines, il m'a

semble probable que la racine, en glissant entre Tecorceet I'aubier, devait,

pourvue de vie, s'assimiler une partie de la substance tluide qui les separe,

et, de cette facon, augmenter de volume et de consistance, ce qui a pu faire

croire au celebre Mirbel que la partie la plus inferieure des fibres etait

veritablement la plus ancienne.

*

M. Guillard, repondanta M. Chatin, dit avoir observe que les tu-

bules corticaux manquent ordinairement dans les racines et qu'ils se

terminent m6me un peu avant d'arriver au collet.

II ne peut admettre Tabsence meme temporaire du manchon seveux,

trouvaut dans son journal des observations, faites en tous les mois de

Tannee, par lesquelles cette assertion est repoussee. II est persuade qu'un

observateur aussi expert que Test M. Cliatin n'a pu y croire qu'en conside-

raot des plantes jeunes ou aqueuses completement dessechees. Ce qui a pu

donner lieu a cette idee, en detournant de I'observation attentive des voies

seveuses (dont Thistoire reste a faire), c'est r opinion professee encore de

hos jours par d'eminents botanistes, que la seve coule dans les vats-

seaux, trompes qu'ils sont par le transport fautif de ce terme de la zoo-

'ogiedans la botanique, et peut-etre par quelques experiences de M. Biot

qui contrediraient Tobservation directe, si elles contenaient les conse-

quences qu'ils s'efforcent d'en faire decouler (Nouv. Ann. Mas., II, 271).

M. de Parseval fait remarquer que, bien que dans beaucoup d'ar-

wes on n'observe qu'une seule couche de liber a la fois, il pourrait

resorbait

det uisait a mesure que la nouvelle se forme. II cite I'exemple du

1'latane, dont cliaque annee une partie de l'ecorce se detache et se

detruit. — M. de Parseval, pour confirmer les observations de

:

boutures d

ultipl
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M. Chatin repondque, dans les Thesiam et YOsyris par exemple,

les fibres du liber sont completement entourees d'un tissu cellulaire

qui les enveloppe etqui persiste, ainsi que repiderme; ce qui exclut

la disparition des fibres par un mode de destruction analogue a celui

qu'on observe dans le Platane et dans la Vigne.

M. Guillard dit :

Qu'il ne connait aucune observation ni experience qui puisse justifier

l'hypothese de la resorption des tubules; que, d'un autre c6te, on ne .voit

pas, dans la localisation du manchon seveux ou du cambium, une cause

qui rende impossibles les modifications, transformations ou reproductions

d'organes dans Tenveloppe herbacee et meme dans la subereuse. Le Platane
»

offre un exemple remarquable de cette possibility realisee. Ses tubules eorti-

caux sont disposes en grands et gros arcs irreguliers, presque eontigus la

premiere annee, epais au maximum de six a sept tubules grands et serres.

Ces arcs paraissent, surtout apr&s la saison devolution, separes du cam-

bium par une zone analogue a 1'herbaeee. On ne les voit ni dhninuer, ra

grossir, ni se multiplier les annees suivantes; mais ils s'ecartent Fun de

1'autre, a mesure que l'ecorce se dilate et s'amplifie pour le grossissement

de la branche. Des la troisieme annee, il se forme successivement entre eux
*

et derriere eux, des utricules d'un genre particulier, que leur paroi epaisse

et comme gonflee pourrait faire appeler cellules a bourrelet. Ces cellules

different completement fles tubules par la forme, puisqu'elles sont d'un dia-

metre trois et quatre fois plus grand, courtes, isoedres et largement ou-

vertes. Mais elles sen rapprochent par un etat chimique setnblable, que

revelent les reacfifs usites. Dans la zone subereuse on les voit tant6t isolees,

tantot en petits amas. La reproduction repetee de ces singulieres cellules,

leur turgescenre vi^oureuse dans les regions corticales les plus voisinesde

repiderme,sont-elles au nombre des causes qui produisent Texcortication a

laquelle le Platane est sujet? On peut le soupconner. Quoi qu'il en soit, cette

excoi tication ne peut autoriser acroire que les tubules corticaux sereprodui-
*

sent chaque annee : car elle n'a lieu que sur le tronc de I'arbre et sur ses

plus grosses branches, en sorte qu'on peut la trailer d'aceident senile, Les

branches de k 9
5 ans et plus, ne depassent guere 1 centimetre eu grosseur :

il est facile de s'assurer que I'epiderme y est entier, recouvrant un derme

jaune d'or circonscrit aux cercles concentriques de la Subereuse. On voit a

I'ecole du Museum un Platane sans etiquette (entre orientalis et occiden-

tatis), qui n'est pas plante recemment
, qui a plusieurs metres de hauteur,

et qui ne parait pas avoir encore subi I'excortication. Si done une obser-

vation precise constate que le Platane, comme beaucoup d'autres arbres,

garde ses tubules corticaux sans reproduction pendant cinq ou six ans par
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exemple, il est clair qu'il ne faut plus repeter sans restriction que le cam-

bium se transforme d'une part en bois et de I'autre en Liber.

M. Guillard croit devoir rappeler a ce propus une anecdote curieuse et

instructive de I'histoire du Liber. 11 y a cinquanteans, quelques-uns appe-

laient Liber tout ce qui est compris entre la zone herbacee et le bois. Mirbel,

entre autres, notait comme Liber (1) eette zone de cambium, qtt'on a appelee

abusivement zone generatrice, ou, d'apres un cas particulierde son emploi,

zoned'accroissement, et qui, dans son etat g£n6ral et perpetuel, n'est autre

chose qu'un manchon ou cylindre creux, ruisselant de seve elaboree. II

disait alors : « II se forme plusieurs couches de Liber qui se convertissent

» en bois (p. 272). » Et dans son langage il avail raison. II a palinodie en-

suite : il s'est accuse d'erreur, par un mouvement noble d'intention mais

iojuste en vers lui-ineme. II ne s'etait mepris que sur le nom. Peut-etre

setait-il dit ce qu'on entend souvent de nos jours : Qu'importe le nom ? la

chose est tout. Exemple utile a proposer a ceux qui croient que Ton peut

impunement, et sans arreter le progres de la science, laisser le langage

physiologique dans Tanarchie tenebreuse ou il est ne et ou il se debat encore

aujourd'hui.

M. Cosson fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR DEUX ESPECES N0UVELLES D ALGEME, par M. E. COSSON.

RUMEX ARISTIDIS.

Planta fruticosa, glaberrima, saepius pluricaulis, caulibus 3-6 decim.

longls, erectis vel ascendentibus, simplicibus supernc ramos inflorescentiae

emittentibus
;
foliis carnuloso-coriaceis

%
arefactione rigidis, planiusculis,

/inear^wselongatis, obtusiusculis, sessilibus inferne angustioribus, obsolete

Uninerviis, eveniis; ocbreis sub anthesi emarcidis in fibras solutis, vel

evanidis; panicula terminali, fastigiato- vel subcorymboso-ramosa, inferne

tantum foliata, racemis ascendentibus laxiusculis, fasciculis S-7-floris

;

floribus dioicis , femineorum sepalis exterioribus post anthesim patenti-

deflexis, interioribus in valvas accrescentibus; valvis suborbiculatis basi

cordatis, diapkano-membranaceis, pulchre rubescentibus, tenuitei* venosis

venis parum prominulis, apice haud emarginatis, marginibus integris sub-

undulatis, callo nullo. — Floriger et frnctifer 23 a die junii 1857 lectus.

In provincia Cirtensi, in arenosis ditionis Senhadja haud proculab urbe

Bdne ab amicissimo A. Letourneux inventus.

(lj Exposition de la theorie, etc., 2
e ediL, in-8, Paris, 1809. On ne peut douter

du sens quil donnait h ce terine, quand on lit ses pages 252, 261, 271 , 276, con-

firmees et illustr^es par ses lig. 1, 9, 20, 21. Un exemple imite do ceite confusion

se irouve encore beaucoup plus tard (Ann. sc. nat. 9
3* ser., VIII, 314).
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Le B. Aristidis, par les fleurs dioiques, par les valves accrescentes, oibi-

culaires, membraneuses-diaphanes, fineraent veinees, entieres, depourvues

de callosite, appartient a la section Acetosa (Meisn. in DC. Prodr. xiv,

6/1); par les tiges ligneuses, il se rapporte au mSme groupe que le B. Lu-

naria L.; par le port, il rappelle le B. Limoniastrum (Jaub. et Spach

Illustr. pi. Or. ii, 6, t. 106), mais il en differe par la forme des feuilles,

par les fleurs dioiques et non pas hermaphrodites, par les valves entieres et

non pas emarginees au sommet, etc.

SCILLA ARISTIDIS.

Bulbo parvulo, ovato, inferne fibras radicales plurimas et hinc inde

e superficie non nullas emittente; foliis radicalibus, cosetaneis, 2 rarius 3,

oblongis lanceolatisve, acutiusculis vel obtusiusculis abrupte breviterque

acutato-acuminatis acumine marginibus subinvolutis calloso, planiusculis,

inferne canaliculato-subteretibus pedunculi radicalis partem inferiorem

involventibus et ejus longitudinem dimidiam subaequantibus vel superan-

tibus, vaginis membranaceis 1-2 longiusculis basi stipatis; pedunculo

radicali saepius gracili, unico, etiam post anthesim erecto, 8-25 centim.

lonpo; floribus saepius 6-12, in racemum laxiusculum ambitu oblonyum

saepius 4-6 centim. longum dispositis, pedicel lis erectis florem vel cnpsuiam

subaequantibus basi bracteis bint's membranaceis subincequalibus linear!-

subulatis pedicellum subcequantibus vel dimidium superantibus suffultis;

perigonii phyllis ima basi connatis, rotato-patentibus, oblongo-lanceolatis

apice acutiusculo vel obtusiusculo inflexo-callosis, pallide caerulescentibus

vel albidis nervo medio intensius colorato vel virescente; filamentis a

basi latiuscula linearibus, phyllis brevioribus eisquebasi adnatis; antheris

medio dorso affixis, oblongis, utrinque bifidis, eaeruleis; ovario intense

cieruleo, ovato-snbgloboso, trigono-subtrilobo, in stylum acuminato, loculis

biovulatis, ovulis collateralibus; stylo erecto, ovario subcequilongo ; fructu

(immaturo) subgloboso, stylo apiculato, loculis rotundato-prominentibus

trigono-subtrilobo, inferne 3-loculari superne septis incompletis subuni-

loculari; seminibus exarillatis. — Januario et februario florens.

In provincia Cirtensi, in monte Djebel Edough haud procul ab urbe Bone

ab amicissimo A. Letowmeux inventa.

Le Scilla Aristidis est voisin du S. lingulata Desf., a c6te duquel il

doit etie place; il en differe surtout par les feuilles au nombre de deux

ou plus rarement de trois, et non pas de cinq a dix; par les fleurs ordinai-

ement un peu plus grandes, en grappes moins serrees et plus longues;

par le style egalant environ la longueur de Tovaire, et nou pas un peu

plus court; et par les lo^es de Tovaire 2-ovulees, et non pas 3-4 ovulees.

Dans ces deux especes, Tovaire, a trois loges completes inferieurement,

est presque uniloculaire dans sa partie superieure , les cloisons n'en

i



SEANCE DU 12 FEVR1ER 1858. 105

atteignant pas le centre. — Le S. Aristidis est tres distinct du S. Mauri-

tanica Schousb. par les feuillesoblonguesou lanceolees, et non pas lineaires;

par les fleurs plus petites,beaucoup moins longuement pedicellees; par les

bractees peu inegales et moins longues, etc.

'LeRumexet \eScilla Aristidis sont dedies a mon excellent ami et cones-

pondant M. Aristide Letourneux, procureur imperial a B6ne, qui, depuis

plusieurs annees, explore au point de vue botanique, avec autant de zele

que de succes, le territoire de toute la subdivision de Bone.

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivanle :

RECHERCHES EXPERIMENTALES SUR LA TRANSPIRATION DES PLANTES DANS LES MILIEUX

HUMIDES, par HI. P. DUCHARTRE.

Dans Phistoire de la transpiration il est un point aussi interessant que

neglige des pbysiologistes : c'est Tetude de l

v

influence qu'une extreme hu-

midite peut exercer sur Paccomplissement de ce grand acte de la vie des

plantes. Les ouvrages dans lesquels se resument aujourd'hui toutes nos

connaissances sur la physiologie vegetale sont muets a ce sujet, ou le peu

qu'ils en disent est bien plutdt le resultat de simples inductions que d'ex-

periences directes et demonstratives. Ainsi il parait etre generalement admis

que la transpiration, qui devient considerable par la seeheresse, diminue,

au contraire, fortement sous Pinfluence de Phumidite de Pair et cesse ra6me

entterement d'avoir lieu, lorsque cette humidite abonde ou arrive meme a

tel point que Pair en soit sature.

Quelques faits m'ayant inspire des doutes relativement aux dernieres de

ces idees, j'ai cru devoir, pour m'eclairer, cbercher a reconnaitre, par voie

experimentale, si reellement une extreme humidite a pour effet d'empdcher

« accomplissement d'un phenomene qui parait £tre indispensable a la vie

des vegetaux. Dans ce but, j'ai commence, des la fiu de Pannee 1855, uue

suite d'experiences dont je demaude a la Societe la permission de lui faire

connattre succinctement la marche et quelques resultats. L'expose concis

tytej'aurai Phonneur de lui soumettre sera divise en deux series de faits

relatives, Pune a Pinfluence d'un air extrememect humide, Pautre a cclle

de I'eau elle-m^me venant remplacer, pour un temps plus ou moins long,

'atmosphere au milieu de laquelle s'accomplissent habituellement les prin-

cipaux phenomenes de la vie vegetale.

'• Transpiration dans nne atmosphere trfes humide

Les premieres experiences que j'ai faites afin de reconnaitre si les plantes

continuent a transpirer, bien que leurs feuilles se trouvent plongees dans
<*n air tres humide, remontenta la fin de Pannee 1855. Les resultats en ont
e*e communiques 6 la Soctete philomatique le l

tr mars 1856 et imprimes
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dans Ylmtitut&n 12 du mSme mois (pp. 13-16). Trois plantes en pots, un

Cypripedium barbatum, un Begonia semperflorens, un petit Arum trilo-

batum, ont ete enfermees toutes ensemble dans un grand bocal de verre

blanc ferine par un large bouchon recouvert decire en dessous et lute tout

autour avec la mSme matiere. Le tout a ete place en un lieu parfaitement

eclaire, derriere les vitres d'unc fenfitre exposee au midi, mais ou j'ai eu le

soin d'affaiblir la lumiere solaire directe au moyen d'un rideau de mous-

seline. Au bout de deux mois et trois jours, j'ai trouve condensee au fond

du bocal une assez grande quantite d'eau, qui n'a pas pese moins de

180 grammes. Or il etait evident que I'atmosph&re confinee dans laquelle

s'etait degagee une quantite de vapeur suffisante pour donner, en se con-

densant, cette masse de liquide, avait du dtre sans cesse fortement chargee

et generalement meme saturee d'humidite ; cependant, apres ravoir ainsi

saturee, les plantes qui s'y trouvaient n'avaient pas cesse pour cela de

transpirer, et la masse d'eau rejetee par elles avait ete toujours en augmen-

tant. Le fait etait positif, bieu que la constatation qu'en donnait cette ex-

perience fut, en quelque sorte, brute, puisque le liquide qui s'etait ra-

masse au fond du bocal provenait a la fois de la transpiration des trois

plantes et de Pevaporation due h la terre humide des pots. On aurait pu

m^rae 6tre porte a penser qu'elle avait surtout cette derniere origine. Aussi

ai-je cru devoir refaire ('observation en procedant de telle sorte que l'eau

transpiree par la plante ne put se mcler a celle qui provenait de la terre

dans laquelle s'etendaient ses racines. Parmi les di verses experiences que

j'ai faites en prenant cette precaution, je me contenterai de rapporter la

suivante.

Le 14 juillet 1856, j'ai dispose un petit pied ramasse et bieo feuilie de

Prunus Chamcecerasm L., de telle sorte que le pot dans lequel il etait plante

fut entierement enferme dans un appareil de verre parfaitement clos, pa-

reil a celui dont j'ai parle dans mes deux dernieres communications. Je I'ai

mis ensuite sous une grande cloche a douille rodee a sa base, qui s'appli-

quait exactement sur un vase cylindrique, nomine cristallisoir, rode aussi

a son bord. La jonction des deux vases a ete lutee, d'ou il est resulte une

capacite parfaitement fermee, comme il m'a ete facile de m'en assurer au

moyen d'un tube manometrique en S adapte a la douille de la cloche. J'ai

place ensuite 1'appareil derrifere les vitres d'une fenetre au midi, mais en

empechant que le soleil nedonnat directement sur lui. Au bout d'un mois,

le Ik aout, j'ai recounu que la transpiration de la plante avait donne 118«r
,30

d'eau condensee, tandis que, de son cote, Pevaporation de I'humidite de la

terre n'avait produitque 59sr,50 de liquide, c'est-a-dire exactement, a une

simple fraction de gramme pies, la moitie de la premiere quantite.

Si le rapport entre les deux causes de production d'eau avait ete le meme
dans la premiere experience, comme il semble assez naturel de Tad-
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mettre, on voit que les trois plantes enfermees dans le bocal aurarent

transpire 120 grammes d'eau, pendant que la terre n'en aurait evapore que

60 grammes.

Dans d'autres circonstances, en operant avec un vase temoin, qui ne

contenait que de la terre pareille a eelle dans laquelle se trouvaient les ra-

cinesd'une plante et mouillee au m£me degre que celle-ci, j'ai trouve une

difference encore piusgrande entre I'eau transpiree et eelle qui s'etait sim*

plement vaporisee.

II me semble done etabli par ces faits que des plantes enfermees dans

une atmosphere confinee, qui ne tarde pas a se saturer d'humidite, ne ces-

sent pas pour cela de transpirer; meme que leur transpiration peut etre

assez abondante, puisque, dans fexperience du Primus Chamcecerosus, la

quantite d'eau recueillie s'est elevee presque exactement a h grammes par

jour, pour un petit arbuste qui n'avaitpas plus de 0",25 de hauteur.

Mais, cette premiere certitude une fois aequise, j'ai cru devoir pousser

plus loin mes investigations et, pour cela, j'ai eherche a determiner la part

qui revient au jour et a la nuit dans cette transpiration des plantes s'effec-

tuant au milieu d'un air charge d'humidite. Pour ces nouvelles recherches

mon but etait de reconuaitre si, daus ce cas, la marebe generate du phe-

nomene n'est pas analogue a
#
eelle qu'on observe pour les plantes placees

dans les circonstances normales, notamment s'il n'existe pas une difference

marquee, quant a 1'intensite de la transpiration, entre le jour et la nuit.

Je dois dire par avauce que non-seulement cette difference existe, mais que

deplus 1'influence d'tine lumiere plus ou moins intense se manifeste dans

cette situation exceptionnelle comme dans la nature et comme dans les con-

ditions ordinaires de la vegetation.

Mon intention etant uniquement, dans cette communication, de donner

une idee de mes experiences et d'appuyer sur quelques donnees precises les

conclusions que je crois pouvok eu tirer, je me eontenterai de rapporter

un petit nombre d'observations suffisantes seulement pour juslifier les

idees que j'exprime.

Lorsqu'il s'est agi de placer des plantes, pour un court espace de temps,

dans une atmosphere tres humide, je me suis servi d'une grande cloche a

bord epais et rode, qui s'appiique exactement sur un cristallisoir de

m£me diametre, a bord egalement epais et rode. Le fond de celui-ei restait

constammentoccupe par une epaisse couche d'eau et, avant de commencer

•'experience, je mouillais toute la paroi interieure de la cloche en y agitant

deleau de telle sorte qu'elle vint en toucher tous les points. Quant aux

plantes qui me servaient de sujets pour ces observations, elles avaient leur

pot enferme dans mon appareil habituel, dont la ferraeture benmetique

avait pour effet deliminer toutes les variations d'humidite et de seche-

r^sse, par consequent aussi de poids que pouvait subir leur terre. Je pren-
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drai ici pour exemple un pied de Veronica Lindleyana, qui m'a deja servi

de sujet pour diverses experiences, que j'ai eu I'honneur de mettre, a la

seance du 27 novembre dernier, sous les yeux de la Societe, et qui, bien

que son pot soit loge dans un appareil ferme depuis le 21 septembre 1857,

se trouve encore en ce moment en parfaite vegetation, meme en bonne voie

de developpement. Je rapporterai les observations recentes qu'il m'a four-

nies.

Le l
er fevrier 1858, cette plante a ete mise pour vingt-quatre heures

dans I'appareil a air tres humide et placee a une lumiere diffuse faible, au

fond d'une chambre mediocrement 6clairee, oil la temperature n'a varie

qu'entre 10 et 12 degres. Ses feuilles etaient un peu flasques au mo-

ment oil elle a ete enfermee; elles avaient repris leur fraicheur au bout de

vingt-quatre heures, et cependant le poids avail alors diminue de &r
,4

(1489
gr
,4 a 1489 gr

,0). Pour avoir un terme de comparaison, j'ai laisse en-

suite la plante au meme lieu , mais non enfermee, et par consequent dans

l'air sec de la chambre. Dans ces conditions, elle a perdu 9 gr
,6 en vingt-

quatre heures (l&89'r
,0 a 1^79 8r

,/i). On voit par la que, a cetie lumiere peu

vive, l'air sature d'humidite n'avait pas supprime la transpiration, mais

l'avait considerablement amoindrie.

Les observations suivantes out ete faites dans des circonstances diffe-

rentes, dans une chambre parfaitement eclairee, exposeeau sud, oil la tem-

perature a ete maintenue a 15 degres, en moyenne et sans notables varia-

tions.

Le 7 fevrier 1858, la Veronique a ete mise dans I'appareil rempli d'air

tres humide et placee a une vive lumiere diffuse; elte a eu meme pendant

quelque temps le soleil affaibli par une mousseline assez epaisse. Dans ces

conditions, elle a perdu 2« r
,8, de huit heures du matin a six heures du soir

(1516* r,8al51^ r
,0).

Le lendemain, aprfes avoir ete enfermee de me-ne a huit heures du matin,

elle a ete placee au soleil, derriere la vitre et sans interposition de rideau.

Sa transpiration a ete abondante; la paroi interne de la cloche a ete con-

stamment couverte d'eau condensee en gouttesqui ruisselait ensuite. Apres

cinq heures d'un soleil continu qui l'avait meme un peu fanee, la diminu-

tion de poids qu'elle avait subie s'elevait deja a6* r
,8 (1513

gr
,4 a 1506* r

,6).

Replacee dans le rn&rne appareil immediatement apres la pesee, elle n'a

plus perdu que 1 gramme jusqu'a cinq heures et demiedu soir, c'est-a-dire

en trois heures et demie d'exposition a une vive lumiere diffuse (1506*
r
,6 a

1505« r

f6). Dans la m6me situation, laiss^e dans l'air libre de la chaftbre,

le 5 fevrier, pendant le meme espace de temps, de une heure et demie a

cinq heures de lapres-midi, elle a perdu 15«%6 (1532«%4 a 1516* r

,8).

Comparons maintenant cette transpiration observee sur ma plante pen-

dant le jour, sous liufluence de divers degres de lumiere et de chaleur,
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avec celle qu'elle a subie dans ('atmosphere saturee d'humidite pendant les

nuits qui ont suivi les deux journees dont il vient d'etre question.

Pendant celle du 7 au 8 fevrier, sa diminution de poids a ete de gr
,6

(151&«r
,0 a 1513*r

,&), et elle a et£ de 0* r
,4 pendant celle du 8 au 9 (1505«r

,6

al505«r
,2).

On voitdonc que les plantes transpirent dans une atmosphere surcharge

d'humidite (1), et m£me que leur transpiration s'y montre assujettie aux

influences alternatives du jour et de la nuit, a celles de la chaleur, surtout

de la lumiere, en un mot, quelle y reconnait les m£mes lois que dans Pair

ordinaire et dans les conditions normales de la vegetation.

II. Transpiration dans l'eau.

II y avait un interest particulier a determiner Pinfluence que Pimmersion

dans l'eau peut exercer sur la transpiration. II etait bon d'ailleurs, en fai-

sant des experiences dans ce but, de reconnaitre si Pon peut regarder

comme tant soit peu fondee Popinion universellement admise que des

plantes, plongeesdans Peau, en absorbent une quantite plus ou moins con-

siderable, selon leurs besoins. Mais il ne laissait pas d'y avoir quelque dif-
*

ficulte a trouver une disposition convenable pour cette sorte de recherches.

Heureusement cette difficult^ a pu etre levee au moyen de mon systeme

d'appareil propre a renfermer les pots; j'ai pu, grAoe a lui, placer ma V£-

ronique presque horizontalement, en incliner ensuite Pextremite feuillee et

la maiiitenir ainsi completement plongee dans l'eau qui remplissait une

grande cuvette a bords evases.

La premiere fois que j'ai submerge ma plante, le 9 fevrier, le temps a

&e beau toute la journee; elle s'est trouv6e exposee a une vive lumiere dif-

fuse, et meme, pendant environ troisheures, au soleil affaibli parun rideau

de mousseline. Ma surprise a ete grande en reconnaissant que, loin d'aug-

menter de poids j5ar Peffet de cette submersion complete, prolongee depuis

sept heures et demie du matin jusqu'a cinq heures du soir, elle avait perdu
lgr

,2 de son premier poids (1505« r
,2 a 150& sr

,0).

Le lendemain, 10 fevrier, ce resultat iuattendu a ete pleinement con-

firms. Le jour a ete couvert et, par consequent, la lumiere moins vive. La

Veronique est restee dans l'eau de neuf heures du matin a cinq heures du
soir

, et, dans cet espace de huit heures, son poids a diminue de 8r
,8

(1502^,6 a 150t« r

,8).

Mais je m'attendais a ce que Pobscurite de la nuit amen£t une difference

(*) Je ne dois pas n£gliger de dire que tout rgcemuient M. Julius Sachs, de
Prague, a reconnu aussi la persistance de la transpiration dans un air saturg d'hu-

ftttl*, et qu'il a cherch£ i d^duire de ce fait une determination de la caloricit6

Propre des plantes.
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notable dans la marctae des choses ; car c'etait certainement la portion de la

journee oil il y avait le plus lieu de penser que les feuilles absorberaient

une quantite queleonque de I'eau dans laquelle on les plongerait. II n'en a

rien ete cependant : pendant les nuits des 9-10, 10-11 fevrier, une submer-

sion de quinze heures dans un cas, de dix-sept heures dans l'autre, malgre

I'obscurite que j'avais prolongee le matin jusqu'au moment de la pesee, n'a

pas amene la moindre absorption, n'a meme pas empeche une perte de

0* r
,2 dans Tune et l'autre circonstance (1) (1° 1504« r

,0 a 1503* r
,8; 2°

1501*r,8a 1501 gr
,6).

Ainsi ces quatre experiences sont parfaitement concordantes ; ellesprou-

vent que la transpiration, que n'arretait pas une atmosphere saturee d'hu-

midite, peut continuer egalement d'avoir lieu dans I'eau pour les plantes

terrestres, couvertes d'un epiderme, par consequent bien differentes en

organisation des especes destinees a vivre submergees, dans lesquelles

M. Brongniart a montre qu'il n'existe pas en general d'autre enveloppe

protectrice qu'une simple cuticule sans epiderme.

Je crois devoir rapprocher des faits precedents ceux que j'ai observes

sur deux rameaux coupes du Veronica spectosa Hook., espece tres analogue

au Veronica Lindleyana pour la texture de ses feuilles. La section en avait

ete reeouverte d'une couche epaisse de collodion. L'un et Vautre avaient

ete laisses a Pair pendant quarante-huit heures, de telle sorte que leurs

feuilles etaient sensiblement fanees. Dans cet etat, le premier, qui portait

8 feuilles, a pese seulement 3*',15, le 16 decembre, a six heures du soir.

J'en ai alors plonge dans I'eau toute la portion feuillee. Le lenderaain, wrs

neuf heures du matin, son poids etait de 3 gr
,35, de telle sorte que, pendant

la nuit, il avait absorbe gr,20 d'eau. Le second portait 10 feuilles. Le

16 decembre, a deux heures et demie, je lui ai trouve un poids de /i
gr
,&5.

J'eu ai plonge aussitot dans I'eau toute la portion feuillee et je I'ai mis a

I'obscurite. Au bout de six heures et demie de submersion, son poids

etait deja de 4g%60, et le lendemain, vers neuf heures du matiu, il s'etait

eleve a ft
gr
,95 (2). J'ajouterai qu'enferme ensuite dans une petite boite

d'herborisation oil j'avais mis un peu d'eau, au-dessus de laquelle il etait

maintenu de maniere a ne pas y tremper, ce rameau n'a plus pes6 que

4,r
,85 au bout de vingt-quatre heures,

Les differentes observations exposees dans cette note me semblent con-

:

(1) Depuis cette £poque, j'ai r<*p<$t£ plusieurs fois ces experiences, tant de nuit

que de jour, et j'ai constate chaque fois encore une diminution de poids.

{Note posterieure a la communication ci-dessus.)

. (2) Relativement a l'absorption de I'eau par les feuilles d&ach&s, voyez les de-

tails de mes experiences dans le Bull, de la Socttte hot. de France, t. ill, 1856,

p. 221.
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duire aux conclusions suivantes qui ne sont peut-etre pas depourvues d'in-

ter6t ni de nouveaute :

1° Une atmosphere fortement chargee, saturee meme dhuroidite, n'ar-

rtte pas la transpiration des plantes.

2° L/accomplissement de ce phenomene peut egalement avoir lieu malgre

leur immersion dans I'eau.

3° Dans Tun et ['autre cas, la transpiration presente une difference mar-

quee sous le rapport des diminutions de poids qu'elle amene pendant le

jour et pendant la nuit.

lx° En general, elle parait ressentir, & un certain degre, dans ces condi-

tions exceptionnelles, les principals influences qui determinent ses plus

grandes variations dans les circonstances normales.

5° Dans le cas d'immersion dans I'eau, les plantes vivantes, entieres,

ayant leurs racines dans la terre, se comportent de maniere opposee a ce

qu'on observe pour des branches, rameaux ou feuilles detaches : les plantes

vivantes transpirent et, par suite, diminuent de poids ; leurs portions cou-

ples absorbent du liquide etaugmentent ainsi de poids.

6° On s'expose done a tomber dans des erreurs graves lorsqu'on appli-

que, sous ces deux rapports, aux plantes vivantes les consequences de-

duites d'observations qui ont eu pour sujets de simples portions detachees

d'un vegetal entier.

*

A la suite de cette communication, M. Chatin fait remarquer

:

Que le fait de la transpiration dans un air sature d'humidit^ etait gene-

ralementadmis, bien quMI n'eut pas ete demontre par des experiences aussi

directes que cellesde M. Duchartre. Si les phenomenes ne sont pas les

memes chez la plante entiere et chez les rameaux detaches, cela ne tien-

drait-il pas a ce que ces rameaux ne vivent plus et se comportent alors

comme des corps inorganiques soumis exclusivement aux lois physiques?

D'ailleurs le vase employe par M. Duchartre etant hermetiquement

ferme, la plante sur laquelle il a experimente, placee dans une atmosphere

treslimitee, ne se trouvait pas dans des conditions normales. Quant a Fin-

fluence de la lumiere sur la transpiration des vegetaux, M. Chatin regrette

que M. Duchartre n ait pas fait agir separement les divers rayons du

spectre, pour s'assurer de I'effet produit par chacun d'eux.

M. Duchartre repond qu'il a eu surtout pour but de prouver que

bsorbent

bi

Quant
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il lui parait impossible de la faire sur une plante de h decimetres de

hauteur.

M. Guillard fait remarquer a M. Duchartre qu'il n'a pas tenu

compte de l'expiration des gaz. La plante pourrait absorber de l'eau

tout en perdant de son poids, car la partie de la tige qui n'est pas

immergee a du transpirer.

M. Duchartre repond que cette partie est insignifiante a cause de

son peu d'etendue. D'ailleurs il y a respiration diurne et respiration

nocturne. C'est cette derniere surtout qui serait ici en question ; or,

la difference qu'elle peutamener entre Inspiration d'acide carbonique

et Inspiration d'oxygene ne lui semble pas pouvoir rendre compte

de la diminution de 2 decigrammes que sa plante a subie plongee

dans Teau pendant la nuit.

SEANCE DU 26 FEVRIER 1858

PRESIDENCE DE M. LE COMTE JADBERT.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 12 fevrier, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame l'admission de :

M. ScHiEUFFELE (Adolphe), interne en pharmacie des hdpitaux de

Paris, rue Jacob, 45, a Paris, presente par MM. Eugene

Fournier et Leon Soubeiran.

M. le President annonce en outre deux nouvelles presentations.

Dons faits a la Societal

1° Par M. Leon Soubeiran :

Ifx i

these pour le doctorat es sciences naturelles.

2° Par M. A. Deces :

Des varices arterielles, these pour le doctorat en medecine.

3° Par M.Millet:

Description du Viola hamata, sp. nov.
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!i° De la part de M. Ch. Martins, de Montpellier

:

Promenade botanigue lelony des cdtes de I'Asie-Mineure.

5° De la part de M. de Heldreich, d'Athenes :

Catalogue de son Herbarium gnecum normale.

6° En echange du Bulletin de la Societe :

Atti dell' I. R. htituto Veneto, 3e serie, tome III.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, numero dc

Janvier 1858.

LInstitute fevrier 1858, deux numeros.

M. J. Gay fait a la Societe la communication suivante :

/Ethi

par lui nommee pyrenaicurn {Bulletin^. IV, p. 777), M. Boutigny deman-
dait si VIberis pyrenaica Lap. ne serait pas la mdme plante, ce que Pinsuf*

fisancede la description ne permettait pas de reeounaltre? Pour sen assu-

rer, ii avail consulte M. Clos, qui a sous sa garde l'herbier de Lapeyrouse,

lequel fait aujourd'hui partie des collections de la bibliotheque publiquede

Toulouse. M. Clos avait repondu qu'apres comparaison, VIberis pyrenaica

et le Thlaspi marginatum decet herbier lui avaient paru differents de Pespecc

nouvelle, en meme temps qu'ilslui paraissaient rentier de plein droit dans

\SEthionema saxatile, opinion que, depuis, M. Clos a lui-meme mise au

jour, page 52 desa Revis. compar. de Vherb. et de Wist. abr. des Pyr. de

Lapeyrouse. Ce jugement de notre honorable confrere pourrait neanmoins

laisser quelque doute, puisqu'en comparant la plante supposee nouvelle

avec les deux plantesde l'herbier de Lapeyrouse, M. CldS ignorait le carac-

tere essentiel de Pespeee a comparer, je veux dire son fruit uniloculaire,

comme M. Boutigny Pavait ignore lui-meme. Les choses en etaient la,

lorsque le n° 9 de notre Bulletin de 1857, oil se trouve [article de

M. Boutigny avec mes observations additionnelles, est arrive dans les mains

de M. Clos et Pa conduit a soumettre a un nouvel examen les echantillons

derherbierde Lapeyrouse. Or, il resulte de cette seconde etude qu'aucune

des deux plantes a comparer ne peut etre rapportee a YJEthionema pyre-

naicurn, puisqu'elles ont le fruit biloculaire, etqu'clles rentrent toutes deux '

dans VASthicn. saxatile, comme M. Clos Pavait preeedemment avance,sans

s ctre assure du nombre des loges. C'est ce qui resulte d'un passage d'une

let( rc que vient de ro'ecrire M. Clos, en date du 16 de ce mois, passage

4uc je crois devoir transcrire ici textuellement :

<»

• Les trois plantes decrites par Lapeyrouse sous les uoms de Thlaspi

marginatum, Suppl., p. 90 (Lepidium marginatum, Hist, abr., p. 365

t. v. b
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» et Herb.), Iberis, pyrenaica, Hist. abr. f p. 370, et Thlaspi saxatile, appar-

» tiennent bien evidemment a YJEthionema saxatile R. Br. La seconde de

» ces plantes, Y Iberis pyrenaica, a ete par M. Boutigny rapportee avec

» doute a son jEthionema pyrenaicum, maisa tort, autantdu moins qu'on

» peut en juger par la seule silicule que porte encore I'echanlillon unique de
j

n Lapeyrouse, laquelle est biloculaire, avec deux graines, et plus grande
J

» que dans YJEthion. pyrenaicum. Les pedicelles qui portaient les fruits y

» sont recurves, comme dans Y JEthion. saxatile, ce qu'au reste je trouve

• aussidans un des ecbantillonsde YsEthion. pyrenaicum que M. Boutigny

» a bien voulu m'envoyer. Les rameaux y sont d'ailleurs simples, et les

• feuilles ellipliques-obluses, comme dans la plantenouvelle. II en est de

» meme du Lepidium marginatum Lap., qui n'est pareillement represents

» dans I'herbier que par unseul echantillon, etqui, par ses pedicelles fruc-

» tiferes tous recurves, ses silicuies grandes, biloculaires, 2 U spermes, non

» echancrees a la base, enfin par ses sepales trinerves, repond parfaitement

» hVjEtk. saxatile. L'indication des localites, sur les etiquettes de 1'her-

• bier, est, pour Y Iberis pyrenaica, au Caniyou ; pour le Lepidium margi-

n natum, a Sin ; pour le Thlaspi saxatile, Montlouis, Prats de Mollo
%

» Bougarach au sommet* »>

ML Doumet lils fait a la Societe la communication suivante :

D'UNE PRODUCTION DE RAMEAUX SUR DES FRUITS WOPUNTIA,

par n. Napoleon DOUMET.

Dans la familledesCactees, deja si interessante par les formes bizarresdc

la plupart des genres qui la composent, se presente dans Tun d'eux, les

Opuntia,un fait d<? physiologievegetale que j'ai cru assez remarquablepour

en faire part a la Societe. L'une des especes de la eerie des Cylindriques,

YOpuntia Salmiana Parm., qui fleurit tous les ans abondamment a Cette,

dans la collection de mou pere, offre la particularity que /observe deja

depuis plusieurs annees, de produire de nouveaux rameaux sur ses fruits.

Voici comment le fait a lieu : lorsque les fleurs situees vers Textremite des

rameaux se sont fletries apres Tepanouissement, le fruit place, comme chez

tous les Opuntia, immediatement au-dessous de la corolle, se comporte nor-

malement, c'est-a-dire qu'il grossit peu a peu, et que, de vert quil etait au

moment de la floraison, ii devient rouge-carmin au bout de deux mois en-

viron; mais lorsqu'on partage ce fruit alors completeinent mur, on le trouve

sterile, bien que normalement conforme. Ce fruit reste dans cet etat sur la

plante pendant quelque temps, puis, au moment oil il commence a se fle-

trir, on voit apparaitre en couronne tout autour du sommet reste nu depuis

la cbute de la corolle, de jeunes pousses exaetement semblables a celles qui
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eouvrent les rameaux
5 ccs bourgeons sortent des areoles ou petits fais-

ceaux de laine et d'epines qui garnissent le fruit, mais seulement de ceux

places tout autour du som met. Apres etre restes quelque temps station-

naires, ces jeunes pousses s'allongeot et prennent I'apparence des longs ra-

meaux de la plante; el les fleurissent I'aunee suivante et leurs fruits offrent

de nouveau la meme particularity.

Je n'ai pas la pretention, et mes connaissanees en physiologie vegetalene

me permettent pas d'expliquer ce fait
;
j'ai voulu seulement, dans le cas oil

il n'aurait pas encore ete observe, le signaler a I'attention des botanistes,

heureux d'apporter ainsi ma petite pierre au grand edifice de la science.

M. Guillard dit qu'il a constate un phenomene analogue chez uo

Pereskia. II est d'avis que les faisceaux d'epines observes par

M. Doumet au sommetdu fruit, represen ten ties sepales.

M. Chatin demande a M. Doumet si son observation a ete faite sur

des fruits mflrs.

M. Doumet repond afflrmativement, et M. Chatin fait remarquer

que cette circonstance rend ie phenomene fort interessant, car, si

les superfetations sont frequentes lors de la floraison, elles sont rares

sur les fruits parvenus a maturile et ne participant plus a la vie du

vegetal.

M. Payer fait a la Societe la communication suivante :

DES AFFINITES DE LA FAMILLE DES SAUVAGESIEES, par M. PAYIO

Tous les botanistes ont place jusqu'd present les Sauvagesiees a c6te des

Frankeuiacees et des Violariees. l/etude de leurs jeunes boutous et de la

position respective des parlies par rapport a la bractee-mere na'a conduit

a un resultat tout a fait different, en ce qu'elle m'a montre entre ces plantes

ft les Passiflores les liens les plus intimes.

Danstoutes les Frankeniacees, les Violariees, etc., a trois placentas pa-

rietaux, I'unde ces placentas est posterieuret superpose au sepale. Dans les

Sauvagesiees, deux placentas sont posterieurs et superposes aux deux petales

Posterieurs comme dans les Passiflores 5 en outre, dans les Sauvagesiees

comme dans les Passiflores, il y a un disque qui prend la forme d'une se-

conde corolle. Objectera-t-on que, dans les Passiflores, les petales sont peri-

?ynes et les etamines sont inserees sur un pied ties long qui porte I'ovaire?

Mais, outre que la perigynie des petales 11 est, a mon avis, qu'un caracterc

Sfcondaire, puisque c'est un caractere qui ne depend que d'une difference

(1 '3ge, je dirai que, dans les Deidamia de Du Petit-Thouars, que tout le

monde place cependant dans les Passiflorees, les petales ne sont pas plus
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perigynes que dans les Sanvagcsia et que I'ovaire n'est pas non plus porte

sor un pied.

Les Sauvagesiees doivent done etre eloignees des Violariees et des Fran-

keniacees, pour etre rapprochees des Passiflores.

M. Chatin partage l'opinion de M. Payer sur Timportance de

l'elude de la position des placentas. Cette position est d'ordinaire

facile a conslater. De Candolle avail donne a cet egard une regie,

vraie seulement pour les Dicotyledones, mais dont il avait fait une

loi generate. II admettait que les carpelles sont toujours opposes

auxpetales. M. Chatin cite les Limnanthees et les Coriariees comme

faisant exception a cette loi, d'ailleurs tout a fait inexacte pour les

Monocolyledones.

M. Eug. Fournier fait remarquer (a l'occasion de la distinction

posee par M. Payer en Ire les stigmates carpellaires et placentaires)

:

Q i meme

ovaire. Dans les Oueiferes, chacun des deux stigmates est la terminaison

d'une des nervines placentaires. Or De Candolle, dans son memoiresur les

Cruciferes (1), a siguale le Notoceras canariense R. Br. comme portant au

sommet de I'ovaire trois pointes, une centrale formee par les deux stig-

mates rapproches, et deux laterales qui sont des protuberances des valves.

Gelles- ci representent des stigmates carpellaires. Dansle Notoceras quodri-

corne DC, les deux stigmates etant separes, il y a quatre protuberances au

sommet de I'ovaire (2).

M. le President fait a la Societe la communication suivante, au

nom de la Commission du Bulletin

:

La Commission du Bulletin croit devoir rappeler a MM. les auteurs des

notes lues et des communications faites en seance, que Tart. 56 du regie-

merit leur present de faire parvenir leurs manuscrits dans la huitaineW

secretariat de la Societe. La Commission peut, a la rigueur, tolerer la pro-

rogation de ce delai a quinze jours, mais elle invite instamment MM. les

auteurs a ne jamais depasser pour renvoi de leurs manuscrits la seance

qui suit immediatement celle dans laquelle leurs communications ont etc

faites. La regularity de la publication, autant que lexactitude du compte

rendu des seances, depend de la prompte remise des manuscrits, dont la

(1) Mem. du Mus., \. VII, p. 192.

(2) Delessen, Ic. sel., II, I. 16.
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uecessite a d'ailleurs deja ete signalee par une precedente communication

faite au nom de ia Commission dans la seance du 8 fevricr 1856 (1).

M. Cossoo annonce la publication des huit premieres centuries de

I

1

Herbarium grcecum normale de M. de Heldreich, et il fait un

' grand eloge de cetle collection, qui ne le cede a aucune autre du

m6me genre, tant pour le nombre et la bonne preparation des

echantillons, que pour le soin avec lequel les etiquettes out ete re-

digees (2).

M. Gay ajoute que cette collection doit servir'de base a l'ouvrage

que 1'auleur, directeur du Jardin botanique cTAthenes, se propose

de publier, sous le titre de Flora grceca, avec le concours de

M. Sartori, professeur de botanique dans la m&ne ville. Ces deux

savants manquent malheureusement, a Athenes, de tout ce qui

pourrait soutenir financierement leur entreprise. II serait a desirer

qu'une souscription, ouverte dans les principales capilales de TEu-

rope, leur assurat les moyens de couvrir au moins les frais <Tim-»

pression.

M. Weddell donne lecture de la communication suivante, adressee

a la Sociele :

NOTE SUR L'EMPLOI DU SULFURE DE CARBONE POUR LA CONSERVATION DES HERBIERS,

par hi. it. Li:\oiin\\»

(Vire, fevrier 1858.)

Dans une \isite que me fit, vers la fin de I'automne de 1857, mon ami

M. Louis Doyere (3), il desira voir si je possedais un Arum quil avail ren-

contre dans les environs d'Alger, sans avoir eu le temps de Tetudier. En

parcourant le volume de mon herbier oil se trouve la famille des Amides,

nous eumes trop souvent roccasion de remarquer les ravages qu'exergaient

'es insectes, priucipalemeut dans les racines tuberculcuses de ces plantes.

L'idee vint aussil6t a M. Doyere de men debarrasser au raoyen du sulfure

de carbone, dont il a fait un si merveilleux emploi pour la conservation

(t) Voy. le Bulletin, t. HI, p. 91.

(2) Le prix esi de 25 francs la cenlurie pour la collection complete, et de

30 francs pour une cenlurie d'esptces de choix. On pent s'adresser h M. Kralik,

rue du Grand-Cinntier, 12, a Paris. Voy. Pannonce deja insert dans le Bulletin,

*• IV, p. 687.
«

(3) Ex-professeur h Hnstitut agronomique de Versailles, professeur d'histoire

naturelle appliquee a l'£cole cenlrale des arts et manufactures, chargg du cours

pour les sciences physiques au lyc£e imperial Bonaparte.
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des eereales (1). Si cette decouverte, resultat de longues et penibles recher-

ches entravees par mille difficultes auxquelles la malveillance n'etait pas tou-

jours etrangere, est unedes plus utiles a rhomroeparmi celles, si nombreuses,

dont notre siecle s'enorgueillit a juste titre, elle est appelee aussi a rendre

d'immenses services a la science. (Test dans Tinteret des naturalistes, qui,

trop sonvent et malgre les precautions qu'ils ont prises, ont la douleur de

voir leurs collections se deteriorer et s en aller en debris, sous les attaques

incessantes d'ennemis acharnes, que je m'empresse de lui donner toute la

publicite possible. C'est aussi le meilleur moycn de temoigner ma recon-

naissance a M. Doyere. Ne regarde-t-il pas commeun crime de lese-seience

la perte d'une plante, d'un echantillon meme, qui aurait eu lieu, faute de

connaitre un remede si simple et si facile?

Je n'ai agi que sous sa direction et d'apres ses conseils. L'appareil dont

je me sers a ete fait sur ses dessins ; la quantite de sulfure de carbone que

j'emploie, le temps necessaire pour cbaque epreuve, tout a ete calcule par

lui. II n'est done pas etonnant que j'aie toujours obtenu le succes le plus

complet, depuis le 16 Janvier dernier, epoque a laquelle j'ai commence mes

experiences (2).

J'ai fait faire une caisse en bois blanc, de lm,50 de long, sur 80 centi-

metres de haut et 50 centimetres de large, doublee entierement en dedans

de feuilles do zinc minces et bien soudees les unes aux autres, afin d'em-

pecher, autant que possible, toute espece d'evaporation au dehors. Le cou-

vercle mobile s'emboite sur les parois de la caisse, do maniere a former une

saillie tout autour. L'interieur est divise, dans le sens de la largeur, en deux

compartiments, dont Tun, destine au sulfure de carbone, n'a qu'un deci*

metre d'epaisseur. Lacloison est en bois mince; elle s'arrete a 6 centime-

tres du fond de la caisse et n'approche du haut qu'a la distance de 8 cen-

timetres.

Le grand compartiment pent contenir 10 a 12 volumes de mon herbier,

places sur deux rangs Tun au-dessus de Tautre. Le premier est porte sur

deux tringles etablies a 6 centimetres du fond, a la hauteur du has de la

cloison. Deux autres tringles mobiles (afin que Ton puisse les enlever pour

rendre plus facile le placement des volumes) supportent le second rang qui

laisse, entre lui et le premier, un intervalle libre.de 6 centimetres. Entre ce

second rang et le haut de la caisse, il reste encore 8 centimetres de vide.

(1) Voy. le numerode VAkhbar du 16 octobre 1857*

(2) M. Lenonnand vent bien ne compter ses experiences qu'a dater du 16 Jan-

vier, c'eat-a- dire de Tepoqne ou nous sommes rentres rigourcusement dans les

donnces des experiences d'Alger. Mais il nVst pas sans inteivt d'ajouter que

quelques essais fails pr£o*demment pour subsliluer h Penveloppe mdiallique une

simple caisse en bois doublee et calfeulreede papier, avaient completemen I rchou&
Ceci a Paclresse de ceux qui voudraient simplifier. {Note de M. U Doyere.)
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Avant de mettre les volumes clans la caisse, je desserre les cordons qui

les attachent, pour que les feuilles de papier ne restent pas collees les unes

contreles autreset que la vapeur puisse y penetrer facilement.

Le petit eompartiment est garni de minces rubans de hois, appeles vul-

gairement doliches ou freluches, peu serres les uns contre les autres. Je

verse dessus un decilitre de sulfure de carbone (I), Je replace aussitot le

couvercle, sur lequel je pose quelques volumes pesants pour qu'il ne puisse

bouger, et j'en assujettis les bords au moyeo de mastic de vitrier. De

cette maniere, la caisse se trouve hermetiquement close.

Le sulfure de carbone se eonvertit tres rapidement en vapeur. Quoiqu'une

temperature elevee augmente infiniment son energie, elle n'est pourtant

pas indispensable pour qu'il produise d'excellents effets, ainsi que j'ai pu

m'en convaincre pendant le cours de noes operations. Le thermometre a

varie entre -f- 10° et + 2° centigrades ; il est meme descendu a + 1° et

presque jusqu'a zero, et cependant le resultat n'a jamais laisse rien a de-

sirer. Lorsquej'ai ouvert la caisse au boutde trois jours (terme que j'ai fini

par adopter), lodeur nauseabonde qui s'en exbalait aussitot m'a prouve

chaque fois que Tinterieur etait plein de ce gaz, dont Taction anesthesique

est si puissante. Aucune larve d'insecte n'a pu eehapper a son atteinte,

meme celles qui etaient le mieux enveloppees dans les debris des plantes

qu'elles devoraient. J'en ai compte jusqu'a 50 dans une feuille de mon
herbier qui renfermait des fleurs deFicus Carica. En general elles conser-

vent d'abord leur couleur blanche ; mais bientot elles prennent une teinte

brune plus ou moins foncee : les unes se racornissent et deviennent dures;

d autres, au contraire, restent tres molles et s'ecrasent a la moindre pres-

sion (2).

Lodeur du sulfure de carbone se dissipe promptement (3) ; au bout de quel-

ques heures, les volumes n'en conservent plus aucune trace. Comme cette

substance est tres inflammable, il est prudent de ne pas allumer de feu et

(1) J'en employai deux decilitres la preraifere fois, mais je me suis assure depots

QU'un decilitre suffit.

(2) J'ai envoye a M. Doy&re une assez grande quantity de cesespeces de momies,

recueillies, au bout d'un mois environ, dans les volumes de mon herbier sur les-

quels j'avais fait mes experiences pendant le temps ou la temperature s'^tait

Btftiatentie entre et+ 5* centigrades, pour lui prouver que je n'avais pas moins
bien rlussi que si le thermometre eilt marque plus de 10 degr&s, et que si j'ensse

employ^ deux decilitres de sulfure de carbone au lieu d\m, comme je Pal fait.

(3) On en fabrique maintenant qui est presque inodore, cliez Airbert et Gerard,
rne d'Engbien, Z|9, a Paris. L'odeur du sulfure de carbone est certainement due d

deux principes distincis, dont Tun (odeur d'ail), beaucoup plus fixe que I'autre,

P*<rt fttre enlev6 par des traitemenls tres divers; le second (odeur d'hydrogene

*ulfur5 ou d'oeufs pourris) se reproduit a pres qu'on a r^ussi 5 le faire disparaitre,
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de ne pas se servir (Tune bougie ou d'une lampe dans Tappartement oil

Fon en fait usage.

Les plantes soumises a son action ne devront pas etre a Fabri de nou-

velles attaques pour Favenir, mais celles-ci seront bien moins frequentes,

les oeufs seuls, deposes par les insectes, pouvant ne pas en ressentir les

effets (1). M. Albert de Franqueville a fait une experience dont le resultat

prou vera si eile n'a pas aussi de pouvoir contre eux . Ce savant botaniste vient

de ra'ecrire qu'il a impregne de vapeur de sulfure de carbone des planches

tres vermoulues, qui ne contfennent en ce moment que des oeufs d'insectes,

pours'assurer si des larves ecloront a I'automne. Dieu veuille qu'il reussisse!

Ceprecieux anesthesique ne laisserait alors plusrien adesirer. Mais, quand

on devrait se borner a Femployer comme curatif, il presenterait encore

d'immenses avantages. II est probable que Ton ne serait pas oblige de s'en

servir de nouveau avant quatre ou cinq annees et, comme il ne faut pour

cela ni embarras ni perte de temps, on s empresserait d'y avoir recours des

que le besoin s'en ferait sentir.

Les musees d'histoire naturelle, les possesseurs d'herbiers tres conside-

rables, pourraient faire faire des caisses plus grandes, pour mettre plus de

volumes a la fois. J'ai adopte pour la mienne les dimensions que j'ai indi-

'juees plus haut, parce qu'elles me sont plus commodes. On augmenterait

alors la quantite de sulfure de carbone en proportion de la capacite de la

boite.

Je ne conseillerais pas d'operer comme Fa fait M. de Franqueville, et je

ne vais indiquer le mode d'emploi adopte par ce savant, que pour empe-

mais il est exti Smement volatil, et ne persisle pas plus dans les objels soumis a

Taction du sulfure de carbone quele sulfure de carbone lui-m£me.

(Note de M. L. Doyere.)

(1) J'ai tout lieu de penser le contraire, d'aprts mes experiences, clej5 Irfcs mul-

tiplies, et dont quelques-unes out £[£ suivies pendant longtemps. La destruction

de la vitaliledans les ceufs de charancons est an fail posit if* Mes principals expe-

riences d'Alger ont eu lieu h Flpoque meme ou les charancons faisaient leur der-

niere ponte de Fannie, et 600 quintaux m&riquesde bl<§ iraiidont ete suivis par la

Commission et par moi, en quelque sorte jour par jour, du commencement de no-

vembreau commencement de tevricr. On n'y a jamais revu de charancons, sauf

quelques-uns, manifestement venusdes couches voisines, fornixes de ble non traits

par le sulfure de carbone el oil les charancons talent en abondance. Dans celles-ci,

an contraire, j'ai pu constater Flpcque de Fapparition des vers, et tous les progres

de leur developpement. Un autre fait non moins decisif est que la premifere couche
n'a rien piTdu de son poids pendant ces trois mois; Fheclolilre pesait exactement
au mois de fevrier comme au mois de novembre, landis que les couches non iraildes

avaient perdu dans ces trois mois la quantity Inormc de 3 kilogrammes par hecto-
,Ure - (Note de M. L. Doyere.)
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cher d'autres botanistes de suivre son exemple. Apres avoir colle des

bandes de papier autourdu couvercle, sauf sur une petite ouverture menagee

a Tun des angles superieurs de la caisse, il verse du sulfure de carbone

dans un matras communiquant avec Pinterieur par un tube de verre. II

chauffe doucement ce matras : le sulfure se volatilise et, lorsque la vapeur

commence asortir par le trou laisse en haut, il le bouche, introduit encore

une certaine quantitede gaz, retire son tube, lute I'ouverture par laquelle

il penetrait dans la caisse, et laisse celle-ei deux jours sans I'ouvrir. Au
bout de ce temps, pas une larve, pas un insecte ne restent vivants.

D'apres M. Doyere, en agissant ainsi on cree vlritablement le danger

d'explosion et d'ineendie, sans en retirer aucun avantage, car le sulfure de

carbone verse dans la caisse se volatilise de lui-meme en tres peu d'instauts

et remplit aussi bien Pinterieur que lorsqu'on Py fait penetrer a Petatde va-

peur. Aussitdt que j'ai connu le peril tres reel et tres imminent auquel

M. de Franqueville s'exposait sans le savoir, je me suis empresse de Ten

informer (1).

(1) J'approuve entierement ce que dit ici M. Lenormand. On a ridiculement

exaglrg les dangers que le sulfure de carbone peut presenter, Le danger d'ineendie

ou d'explosion ifest ni plus ni moins grand qu'avec lather, Palcool, Pessence de t£-

rebenthine, leliquide gazogfcne, que manient chaque jour les personnes les moins

experiments ; il est incomparablement moindre qu'avec la poudre, qui est entre

les mains de tout le monde. Mais M. de Franqueville a cree le danger qui n'exis-

tait pas; et je regarde comme certain que, si sa manifere d'opther £tait adoptee,

on verrait bienldt se produire des accidents qui compromettraient celle utile pra-

tique.

Quant au danger d'empoisonnement, d'asphyxie, etc., les craintes qui ont

M manifestoes a cet egard sont sans aucune raison s&ieuse. II faut vraiment n'y

avoir point reflechi \\\\ instant, pour croiie qu'un agent comme le sulfure de car-

bone, que mille ouvriers, a Paris, respirent du matin au soir dans les ateliers ou ils

travaillent, pourra luer ou asphyxier celul qui le verse ra d'une bouleille dans un
tas de grain. Tue-t-il ou empoisonne-t-il les droguistes, les pharmaciens qui le

d^biient, et les milliers de personnes qui s'en servent, sous les noms de sulfine,

carburine, etc., pour neftoyer les taches des habits? Quant aux fails cites par

M. Delpech dans son ties intlressant memoire, ils se rapportent a des ouvriers en

chambre, k des individus qui vivaient renfermds vingt-quatre heures par jour dans

"ne atmosphere sans renouvellement, et ou le sulfure de carbone employe pour

•curs iravaux s'lvaporait sans obstacle, li faudrait vraiment regarder comme un

prodige qu'aucun elTet f&cheux ne se fat jamais produit dans des drconstances pa-

reilles. Mais celui qui traitera du ble ou un liei bier par le pvocidi que recommaude
M. Lenormand, a un moyen fort simple de ne pas etre asphyxte par la vapeur de

sulfure de carbone et meme de n'en pas connaitre Podeur, c'est de dtfboucher le

Dacon avec quelque soin et de ne pas se le mettre sous le nez.

Un de ceux qui essaient de propager les craintes pr&cndues dont on peut appre-
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Depuis que rindustrie est parvenue a fabriquer le sulfure de carbone par

10,000 kilogrammes a la fois, leprix, qui en etait d'abord tres eleve, a

baisse au point de ne pas excedcr 1 fr. ou 1 fr. 50 c. le kilogramme.

Plusieurs membres sont d^avis que le sulfure de carbone pou-

vantbien detruire les larves qui existent dans des paquets de plantes,

mais non preserver ces planles d'atlaques ulterieures, le plus sur

moyen de conserver les herbiers serai t loujours le sublime corrosif,

de bonne qualite, employe eonvenablement et en quantite suffisante.

cier mainieuanc la veritable portle, vient de s'attirer une rgponse assez seche de

M. Vallier, agriculteur tres dislingue, vice-president de la Soci£t£ d'agriculture

d'Alger, et Pun des membres de la Commission devant laquelle j'ai fait quelques

experiences a Alger. « J'ai vu opgrer M. Doyere, a dit M. Vallier, el d'apres ce

dont j'ai £le lemoin, toute personne un peu intelliyente pourra employer le sulfure

de carbone. » (Dernier numero des Bulletins de la Sociele cTagriculture d'Alger.)

\ {Note de M. L. Doyere.)

'
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Bcitrag xur Keiintniss dcr SpaltrefFnuugen [Note pour

seruir a Vhistoire des stomates); par M. Adol. Weiss
(
Verhandlungen

des zoologisch-botanischen Vereins in Wien, VII, 1857, 2
e
et 3° trimes-

tres, pp. 191-200, pi. V et VI).

Ce memoire est divise en deux paragraphes relatifs le premier a la distri-

bution des stomates sur la plante, le deuxieme au developpement de ces pe-

ti(s organes.

I. Distribution des stomates sur les plantes. — Avant d'entrer dans I'exa-

men detaille de ce sujet, M. Weiss determine d'abord la situation de I'axe du

stomate, qu'il nomme axe de direction. Ildesigne souscenom la lignedroite

qui passerait par les deux plans de jonction des deux cellules stomatiques

et qui diviserait des lors I'ostiole en deux moities longitudinales symetri-

ques. Dans la grande majorite des cas, eette ligne n'est que le grand axe

de I'ellipse formee par le stomate entier. C'est elle qui determine la direction

de ce petit organe.

L'auteur distingue trois modes d'arrangement des stomates sur la surface

des organes qui les portent : 1° 1'arrangement serial ou lineaire ;
2° Parran-

gement en groupe; 3° 1'arrangement Irregulier ou disperse. II est facile

de determiner celui de ces trois modes de distribution qu'on a sous les

yeux; mais il est ties difficile de poser a cet egard des lois generates, car,

dit M. Weiss, j'ai reconnu que 1'arrangement des stomates et leur situation,

relativement aux cellules epidermiques environnantes, sont souvent totale-

ment dissemhlables non-sculement dans differentes plantes d'une seule et

memefamille, mais encore sur les differents organes dun mSmeindividu et

meme sur les di verses parties d'un seul organe.

Un premier fait positif, c'est que la configuration des cellules epidermi-

ques exerce la principal influence sur la maniere d'etre des stomates, et

Piesque tons les Monocotyledons prouvent combien leur arrangement est

constant la oil les cellules out elles-memes une configuration determinee et

fixe. La, en effet, ils sont le plus souvent en files par une consequence a

P?u pres necessaire de la forme rhombique des cellules de repiderme, tant

sur les feuilles que sur I'axe, Dans les Dicotyledons, a pen deceptions

P»es, les cellules de i'epiderme des feuilles n'ont pas de direction predomi-

"ante, tandis que celles de la tige rappellent celles de I'epiderme des Mo-



124 S0C1ETE BOTANIQLE DE FRANCE.

Inocotyledons. La consequence de cette difference dans la structure tie lYpi

derme est que, sur les feuilles des Dicotyledons, les stomates sont presque;

toujours arranges irregulierement ou disperses, tandis que sur faxe de ces

plantes ils sont plus ou moins nettement disposes en files.

La direction de I'axe des stomates nest pas moins interessante a etudier

que leur distribution. Sur la tige cet axe est, presque sans exception pour

les Monocotyledons etles Dicotyledons, parallele a la direction meme de la

tige. Ce fait est d'autant plus surprenant au premier coup d'ceil, que dans

beaucoup de ces plantes (Viola odorata, Anemone nemorosa, Funkia Ian-

ccefolia, etc.), les stomates des feuilles se diligent dans tous les sens et que

cependant leur direction est toujours unique sur la tige. A ce propos,

M. Weiss rappelle que, d'apres Topinion de tous les botanistes, les sto-

mates suivraient les nervures soit pour leur distribution, soit pour la direc-

tion de leur axe; cependant cela n'a jamais lieu dans les Monocotyledons

et ne se voit qu'exceptionnellement dans les Dicotyledons.— II a decouvert

des stomates sur les rhizomes, mais il ne possede pas encore assez d'ob-

servations sur la disposition qu'ils y affectent. — Sur les petales ces petits

organes sont generalement, comme sur les feuilles, diriges dans tous les

sens.

Une autre particularity fort remarquable c'est que, sur les organes axiles,

les stomates sont, presque sans exception, beaucoup plus grands que sur

les feuilles, au point qu'en comparant ceux des uns et des autres on croi-

rait qu'ils appartiennent a des plantes diffei entes.

II. Developpement des stomates. — Des deux opinions emises a ce sujet

par M. Mohl et par M. Naegeli, I'auteur admet sans la moindre hesitation

comme parfaitement conforme aux faits celle du premier de ces savants. II

decrit dans son memoire, a titre d'exemple, le developpement de Vlris

germanica.

Dans un etat tres jeune, Tepiderme de cette plante est forme de cellules

toutes egales et pourvues d'un nucleus. Ces cellules s'allongent ensuite de

plus en plus, mais sans qu'on y distingue pendant assez longtemps le

moindre indice de stomates. Des que eeux-ci commencent a se montrer,

on peut aisement en suivre tous les etats successifs. Ils s'indiquent d'abord

par une cellule arrondie,contre un bord de laquelle se trouve un nucleus ou

cytoblaste granuleux, qui ne tarde pas a se porter dans le milieu de sa

cavite, apres quoi on le voit se diviser en deux. Les deux nucleus ainsi

produits sont adjacents, mais ils ne tardent pas a s'ecarter Tun de lautre,

sans 6tre resorbes ni remplaces par d'autres. Entre eux nalt une cloison,

d'ou il resulte que la cellule primitive est maintenant divisee en deux cel-

lules adjacentes; cette cloison se forme de la peripheric vers le centre; elle

se dedouble enfin vers le milieu de sa longueur et de la resulte Touverture

stomalique ou Tostiole. M. Weiss dit s'etre donne heain-onn d* neine oour
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reconnattre de quelle maniere se produit cette ouveiture ; mais I'extrdme

difficulty des recherches de ce genre ne I ui a pas permis d'arriver a rien de

precis sous ce rapport. II est seulement parvenu a reconnalfre que, sur ce

point encode, M. Mohl a raison contre M. Nsegeli. — Au bout de quelque

temps les nucleus disparaissent, il se forme dans les deux cellules stoma-

tiques des grains de fecule epars et le stomate se trouve alors entierement

forme.

Le savant allemand termine son memoire en decrivant un stomate adulte

A
9

Iris tel qu'il se presente sur une section perpendiculaire qui passe par le

milieu des deux cellules stomatiques. — II annonce devoir publier pro-

chainement les res ul tats des recherches qu'il a faites sur le developpement

desstomates des Dicotyledons, dont les auteurs se sont peu occupesjusqu'a

ce jour a cause des difficultes majeures qu'ils offrent a Tobservation.

A la suite du memoire de M. Weiss se trouve I'explication concise des

dix figures qui occupent les deux planches.

*

Uebcr ein iicucs Vorkommeii der Spaltwfflfiiuiigen and
ciiiigc audere Iteiiirrkiuiffcii iiber dicsclbcn (Sur une

nouvelte situation des stomates et quelques autres remarques sur ces or-

ganes); par M. Adolphe Weiss (Verhandlungen des zoologisch-botanis-

chen Vereins in Wien; VII, 1857, 2 e et 3 e trimestres, pp. 113-120,

Pi. II).

hauteur commence en faisant observer qu'il n'y a peut-etre pas un

autre point de I'anatomie vegetale sur lequel on ait ecrit autant que sur les

stomates
; aussi, ses recherches sur I'epiderme en general layant conduit a

m

s'occuper de ces petits oiganes, il a ete fort surpris de constater des faits

nouveaux et d'un interet reel que son memoire est destine a faire con-

naitre.

On sail que Tepiderme forme aux piantes jeunes une enveloppe genera-

lement close et continue qui plus tarcl seulement se perce d'ouvertures con-

stituant I'ostiole des stomates. Ces pores etablissent une communication

entre le tissu interieur des organes et I'atmosphere ; les meats intercellu-

laires pei met tent a I'air de penetrer entre les cellules ; aussi M. Weiss in-

sistc-t-il sur ce fait que le tissu des piantes est hahituellement peu serre ou

meme lache la oil les stomates existent en plus ou moins grande abondance.

T^es 2 cellules stomatiques sont toujours depourvues de la faculte desecon-

tracter ou se relacher de maniere a resserrer ou agrandir I'ouverture qui se

trouve entre elles; la seule cause qui determine leurs mouvements consiste

en ce qu'elles se remplissent plus completement d'eau ou en perdent, au

contraire, sous I'influcnce de diverses circonstances exterieures. — Apres

ces generality, I'auteur dit que, se proposant de publier prochainement un
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travail general sur les stomates, il se contente de signaler dans cette note

quelques faits nouveaux que ses reeherches lui ont fait decouvrir.

On admet aujourd'hui que les stomates n'existent generalement que sur

les parties vertes des plantes et qu'ils appartiennent exclusivement a I'epi-

derme proprementdit (Schleiden). Ces deux idles doiventetreabandonnees.

En effet, M. Weiss a decouvert ces petits organes sur I'epiderme des pe-

tales colores de beaucoup de Dicotyledons (Epithelium Schleid.) et il a re-

connu que leur presence est generate sur le perianthedes Monocotyledons.

II figure ceux du Lilas, du Mathiola incana, du Cheiranthus Cheiri, de

YHyacinthus orientalis. II dit les avoir observes sur les petales des Cruci-

feres, des Composees et de presque toutes les divisions des Dicotyledons.

Dans la plupart des cas, ils sont beaucoup moins nombreux sur les petales

que sur les organes verts; cependant quelquefois ils y abondent aussi.

A Texemple de M. Schleiden, beaucoup de botanistes distinguent aujour-

d'hui trois sortes d'epidermes auxquelles ce savant a tlonne les noms de

Epithelium, Epiblema et Epiderme. L
v

epithelium se trouve principalement

sur les petales, sur le stigmate, dans les cavites ovariennes; le principal

earactere distinctif qu'on lui assigne consiste en ce qu'il ue porte pas de

stomates. Or les observations de M. Weiss font entitlement disparaitre ce

earactere. D'un autre cote, on admet que repiderme proprement dit porte

seul une cuticule et le meme observateur a constate frequemment une

couche cuticulaire sur des epiblema. Ainsi, au total, la distinction de ces

trois sortes d'epidermes ne repose plus sur aucun earactere precis, et il

semble des lors ne plus exister de motif pour la conserve!*.

Comme conclusion generate de son travail et de toutes les observations qui

ont ete faites jusqu'a ce jourr M. Weiss pose cette loi fort simple : que les

stomates existent sur toutes les parties aeriennes des plantes, meme dans la

fleur, ce qui en montre toute Timportance pour les plantes.

Le memoire se termine par quelques reflexions sur I'ideequ'ont eue cer-

tains botanistes de tirer de ces petits organes des caracteres pour la classi-

fication. II dit que leur Constance n'est pas telle qu'on puisse en tirer un

pareil parti. II annonce devoir traiter cette question et plusieurs autres dans

un memoire qu'il publiera prochainement.

On the nature and origin of the external coating;** ot

seeds (Sur la nature et Vorigins des teguments externes des graines) ;

par ML John Miers (The Annals and Magazine of natural History, cab.

d'avril 1858, 3
C
serie, vol. I, pp. 276-283, avec plusieurs figures inter-

calees dans le texte).

Ce memoire de M. Miers est destine en partie a discuter I'opinion emise

par M. Asa Gray relativement ii I'origine des teguments de la graine des

i
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Magnolia. Mais loin de se bonier a ce cas particulier, le savant anglais
$

examine dans son ensemble la question de la formation du tegument se-

minal externe, et il resume ses idees ainsi que ses observations a eet egard

dans plusieurs propositions que nous reproduirons en les abregeant.

1. Chaque tegument de I'ovule vegetal est form6 de trois portions con-

stitutives : ses surfaces externe et interne (epiderme et endoderme) compo-

sees d'une couche de cellules consolidees et renfermant une grande masse

de tissu cellulaire plus lAche (mesoderme) dont on ne peut les separer sans

dechirure.

2. II ne peut y avoir la moindre communication vasculaire entre le me-
soderme d'un tegument et celui d'un autre, si ce n'est par l'intermediairede

leur point comroun d
9

origine.

3. A ce point les tissus mesodermiques de tous les teguments sont unis

entre eux et ils sont rattaches ou mis en communication avec la surface

secretaire du placenta. M. Miers donne le nom de gangylode a ce point

commun d'union des teguments et du nucleus de I'ovule.

4. I'Orsqu'un ovule est dresse, le gangylode coincide necessairement avec
I attache de I'ovule au placenta et la se terminent tous les vaisseaux nour-

nciers; par consequent il ne peut y avoir le moindre indice de Texistence

d'un raphe.

5. Lorsque la position d'un ovule change par le fait d'une inversion ana-

tropique, le gangylode ou future chalaze de la graine, s'eloigne du point

de sa premiere attache au placenta; mais une communication intime reste

toujours etablie entre les deux au moyen d'une extension d'une portion du

Placenta, nommee par #M. Miers gaine placentaire, qui entraine et enferme

•es vaisseaux nourriciers constituant le futur raphe de la graine. Cette gaine

placentaire, bien que confluente avec le tegument externe de I'ovule, en est

<*pendant distincte et il n'existe pas de connexion organique entre leurs

mesodermes respectifs, soit alors, soit plus tard, si ce n'est par l'interme-

diaire du gangylode.

6 * On peut des lors deduire des trois premisses precedentes ce principe

Que le raphe n'existe ni primitivement ni consecutivement dans la sub-

stance de la primine. II est clair egalement que si les vaisseaux du raphe

P^netraient dans le tissu de ce tegument, ils ify entreraient naturellement

que par le gangylode ou point chalazique de la graine, mais on n'a jamais

observe une pareille extension du raphe au dela de ce point.

7. II est clair aussi que si, lorsque les teguments de I'ovule passent a

'^tat de teguments seminaux, il ne se produit pas d'expansion laterale de

la gaine placentaire, le raphe ne lormera qu'un simple cordon adosse par un
c<>te au testa.

8
- Mais si Ton trouve frequemraent les vaisseaux du raphdenglobes dans

,a substance d'un tegument distinct et entierement charnu qui enveloppe
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completement les deux tuniques ordinaires de I'ovule, on doit en conclure

seulement que la gaine placental re s'est accrue et etendue de maniere a re-

couvrir tout le testa d'un epais revetement.

9. II est evident que la periode du developpement de cette couche ex-

terne doit avoir ete posterieure a Tinversion et a la fecundation de I'ovule,

et, par suite, qu'elle est un peu arilliforme de sa nature- Pour ce motif,

M. Miers lui adejadonne le nom d'Arilline pour la distinguer du veritable

arille qui est toujours situe plus en dehors, qui n'est pas necessairement

charnu et qui est une expansion du funicule. II dit que, si Ton pense que ce

mot d'Arilline puisse faire equivoque avec I'Arillode de M. Plancho nou le

Faux-Arille d'Aug. Saint-Hilaire, il sera facile dele changer. Dans aucun

cas, on ne pent prendre cette production externe pour le testa, bien qu'elle

soit confluente avec lui.

Quant a la portion du memoire de M. Miers qui est essentiellement

consacree a discuter Topinion de M. A. Gray sur la determination des tegu-

ments seminaux des Magnolia, et a developper I'idee de I'existence et du

developpement que peut prendre la gaine placentaire, nous sommes oblige

de la passer presque entierement sous silence. Nous dirons seulement que

Tauteur admet I'existence, dans certaines graines, d'un raphe rameux a di-

vers degres, dont le plus eleve enlace toute la graine d'une sorte d'arbre

vasculaire dichotome. La preuve, pense-t-il, que cet arbre vasculaire ne se

trouve pas dans le testa, e'est que, loin de penetrer dans ce tegument par

I'extremite chalazique, ily entre par I'extremite opposee, hilaire ou micro-

pylaire. — Quelquefois, comme dans l'Amandier, le faisceau vasculaire

primai re n'emet pas ses ramifications dichotomiques a sa base ; mais, sui-

vant ('expansion de la gaine placentaire, il se divise et se distribue tout au-

tour de la graine en faisceaux irreguliers qui s'etendent du hile a la chalaze

et qui s'anostomosent entre eux par des points renfles en ganglions. Dans

cet arbre, Tarilline, le testa, le tegmen et I'albumen tres miuce sont tous

confluents en un tegument unique en apparence.

Botanische IHUtlicilimi^eii [Notes botaniques); par M. Thilo Ir-

misch (Flora du 21 Janvier 1858, n° 3, pp. 33-42, pi. I).

1. Sur l Utricularia minor.

La tige priocipnle de cette plante nage quand Teau est profonde ou

rampe entre les Mousses dans le cas contraire ; elle est tantot bien arrondie,

tantdt un peu comprimt e ; elle est un peu flexueuse ; son extremite est un peu

recourbee en dedans. Ses feuilles sont situees sur un plan oblique, leurs

cotes sedirigeant fun un peu en haut, I'autre un peu en bas. C'est le pre-

mier qui d'ordinahe porte seul les ampoules. — On ne trouve pas des

bourgeons ni des branches dans toutes les aisselles; meme entre deux
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feuilles a l'aisselle desquelles sont venus des bourgeons ou des branches, on
en voit toute une serie (6, 8, 9, 11, 13 et Ik) qui en manquent. Lors-

que les rameaux feuilles sont deja assez developpes, on en trouve regulie-

remen t deux dans une meme aisselle; un examen attentif montre que le

plus petit des deux est ne de la base de l

f

autre. Les bouts des rameaux sont

cnroules de telle sorte que celui de Tun est tourne vers f autre. Les feuilles

j

des rameaux, ou du moins les premieres, sont incompletes, a deux moities

profondement separees et avec uneou deux ampoules. Le pedoncule floral

est toujours axillaire et il nait de la base du deuxieme rameau feuille,

comme celui-ci nait de la base du premier de la m^ne aisselle. II n'a pas

de feuille-mere. II se montre d'abord comme un petit maraelon conique,

porte sur la base du deuxieme rameau de l'aisselle; plus tard il devient

plus epais non-seulement que les deux rameaux ses voisins, mais encore

quelquefois que la tige elle-meme. Le sympode forme par ces trois produc-

tions axillaires reste toujours fort court. Les pedoncules floraux naissent

souvent sans prendre ensuite leur developpement. L'auteurdecritquelques

eas particuliers dans lesquels tous les rameaux feuilles ou floriferes ne s'e-

taient pas developpes comme de coutume. — Le pedoncule floral porte,

au-dessous des bractees, quelques feuilles-ecailles (ordinairement U) ste-

riles. La levre inferieure du calice embrasse la levre superieure; il en est

de meme pour la corolle dans le bouton. Le c6te anterieur de I'eperon

porte de petites glandes stipitees a droite et a gauche de la ligne mediane et

sa face interne entiere est couverte de papilles luisantes. Ce sont les fleurs

^s plus basses qui fleurissent les premieres; les deux ou trois superieures

avortent assez souvent. — M. Irmisch n'a pu observer que des individus

ooo floriferes d
1

Utricularia vulgaris. Le resu I tat le plus important des ob-

servations qu'il a pu faire sur cette plante, e'est que les ampoules lui ont

paru etre la premiere ebauche d'une feuille d'une branche restee rudimen-

taire.

2. Notice sur les Crocus.

M. Koernicke dit, dans son travail sur les Crocus, que, lorsque plusieurs

fleurs naissent d'un oignon, elles sont portees par une hampe commune.
M. Irmisch dit qu'il n'en est pas loujours ainsi. Sur le Crocus aureus, qui

est frequemment cullive, il a vu ties souvent des hampes a faisselle des

feuilles internes, outre la hampe moyenne. Au bas de ces hampes axillaires

se trouve une pre-feuille tubulee, alterne a la feuille-mere, separee par un
•°ug entre-noeud, absolument comme sur la hampe terminale, des deux

feuilles de la spathe. Chaque hampe est uniflore. — Dans le Crocus bi-

florus la hampe terminale porte pres de sa base une feuille mince de I'ais-

selle de laquelle nait la deuxieme fleur qui avorte frequemment. Dans le

Crocus vernus la feuille inferieure a la spathe est situee si bas qu'on nesait

si elle appartient au tubercule ou a la hampe. De l'aisselle de cette feuille

t. v. 9
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il nait souvent une deuxieme fleur dont le pedoncule tant6t porte a sa base

une pre-feuille et tant6t n'en presente pas. — Contrairement a ce que dit

M. Koernicke, il n'existe pas d'ombelles dans les Crocus.

3. Germination du Bunium creticum d'Urv.

Cette plante est de la c^tegorie des Ombelliferes qui germent avec uo

seul cotyledon. De la gaine etroite de celui-ci sort une feuille a lame di-

vis6e. La lame de ce cotyledon est obovale, un peu echancree au sommet.

Du petiole du cotyledon il sort assez frequemment des racines adventives,

comme dans le Carum Bulbocastanum. Au-dessous de cette feuille seminale

l'axe s'epaissit en rave et passe au pivot si graduellement qu'on ne peut

plustard reconnaitre une limite entre les deux. — Contrairement a ce que

dit M. Bernhardi des Bunium a tubercule, le Bunium creticum possede une

gemmule. Jusqu'a ce jour M. Irmisch n'a pas rencontre de Phanerogame

sans gemmule.

U. Poires monstrueuses.

Ces poires monstrueuses ont ete produites Tautomne dernier, en assez

grand nombre, sur un m6me arbre de la variete nommee en Allemagne Ei-

senbaerte. Elles formaient un corps oblong, presque cylindrique, dont la

base etait en toupie. Vers leur tiers inferieur se trouvait un cercle de cinq

ou six petites ecailles seches, assez egalement espacees, dans lesquelles

I'auteur n'hesite pas a reconnaitre le calice normal. Au-dessus s'elevait le

corps m6me de la poire, qui portait, a diverses hauteurs, sur sa surface, de

semblables formations foliaires imparfaites, alternant assez regulierement

aux sepales, dont I'insertion decrivait une ligne longitudinale et dans les-

quelles M. Irmisch est porte a voir les rudiments deformes des petales que

le developpement considerable de Taxe avait d^places. — Au sommet de

ces poires se trouvaient, comme dans les fruits normaux, les restes desse-

ches du calice, sans petales, les etamines et le style sees et, dans une tres

petite cavite, on reconnaissait les ovules non d6veloppes et brunis. Tout le

corps de la poire etait charnu, bon a manger, parcouru a son centre par le

prolongement des vaisseaux du pedoncule qui entouraient une sorte de

moelle et dont plusieurs s'isolaient pour se porter vers les petites feuilles

de la surface. II n'y manquait m^me pas les concretions pierreuses. Daus

la portion inferieure de ce corps il n'y avait pas trace d'une cavite ova-

rienne. « Ces monstruosites prouvent une fois de plus que les poires et tous

les fruits analogues sont des metamorphoses d'axes, dans lesquelles sont

enfoncees les feuilles carpellaires. » — Sur des pommes M. Irmisch a vu

plusieurs fois une petite feuille sur le cdte du fruit.

5. Chaume de Seigle ramifie de maniere extraordiuaire.

On rencontre quelquefois des chaumes de Seigle termines par deux epis;

mais ce cas est tres rare* M. Irmisch en a vu un a trois et m6me un autre

h cinq epis. Dans ces divers exemples les epis terminent ie chaume et ne
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prenneut pas naissance dans i'aisseile des feuilles. — Un cas encore beau-

coup plus rare est celui dont il est question dans ce paragraphs Ici, outre

Tepi normal qui termiuait la tige, il y avait encore trois epis lateraux de

plus en plus distants du premier, qui avaient pris naissance a I'aisseile

d'autant de feuilles; seulement, nes a I'aisseile d'une feuille, ils ne deve-

naient libres que sous le noeud superieur et une ligne peu saillante, arrondie,

s'etendant du point d'originc a celui d'emergence, indiquait la soudure qui

expliquait cette disposition remarquable. — M. Irmisch parle aussi des

epillets de Seigle triflores qu'il a observes en assez grand nombre; dansce

cas, la troisieme fleur n'est pas terminale puisqu'au dela d'elle on trouve

I'axe prolonge en une petite pointe. Linne a deja mentionne ce fait que

plusieurs botanistes modernes ont pu observer egalement. Tout curieux

qu'il est, ce caractere est trop variable pour autoriser Tetablissement d'une

variete.

Le memoire est termine par Implication des 12 figures que reunit la

planche.

On specific character, fecundation, and abnormal de-

velopment in (Ectogowiiuwn (Sur les caracteres specifiques, la

fecondation et le developpement anormal des QEdogonium); par M. H.-J.

Carter [The Annals and Magazine of natural history, 3e
ser., n° 1,

janv. 1858, pp. 29-39, pi. III).

M. Carter commence par caracteriser avec soin trois especes tfOEdogo-

nium qu'il croit pouvoir regarder comme nouvelles, soit qu'elles n'aient

pas eteobservees jusqu'a ce jour, soit que les descriptions qui en ont ete

donnees soient trop incompletes pour permettre de les reconnaitre. I J les

nomme : 1. QEdogonium dioicum (pi. Ill, fig- 1 et 2); 2. QE. diandronites

(Pi- HI, fig. 3) ; 3. QE. triandronites (pi. Ill, fig. U). II les a trouvees dans

les mares d'eau douce de Tile de Bombay, attaches a des Ceratophyllum,

Cladophora, etc. Dans un post-scriptum ajoute a son memoire il en decrit

une quatrieme espeee sous le nom d'QE. monandronites. 11 examine ensuite,

en deux paragraphes successifs, la fecondation et le developpement anormal

decespetites Algues.

1. Fecondation. — Peu de temps apres avoir eu connaissance des obser-

vations de M. Pringsheim sur la fecondation dans les QEdogonium,

M. Carter a pu faire sur ces plantes des rechercbes qui lui ont montre ('exac-

titude des descriptions donnees par le savant allemand. Sur VOE. dioicum,

'orsque la cellule-spore s'est fortement renflee et que son contenu gonimi-

que vert s'est repandu en couche uniforme et epaisse sur sa face interne, on

voit apparaitre un petit cercle demi-transparent sur un point de sa portion

superieure ou proeminente. II se forme alorsune petite fente transversale sur la
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portion opposee a ce point et par la est expulsee la couche interne ou le sac

protoplasmique sous une forme globuleuse, avec la base retrecie; la portion

globuleuse de ce sac disparait ensuite, apparemment par dissolution, lais-

sant ouverte la base retrecie, ce qui constitue le micropyle. En meme temps

le contenu gonimique se separe du sac protoplasmique et s'arrondit, lais-

sant ainsi dans le haut de la cellule- spore un vide destine a recevoir les

spermatozoides. — Pendant que ceci se passe, les cellules annulairesdu fila-

ment male s'ouvrent d'un cote et permettent ainsi aux spermatozoides de

s'echapper pour se repandre dans l'ean. lis restent immobiles pendant

quelques secondes, apres quoi ils se mettent a la recherche des spores fixes.

Arrives au micropyle de celles-ei, ils frappent quelque temps avec leur cil

jusqu'a ce que, rencontrant le point convenable, ils s'insinuent a travers

Pouverture et penetrant ainsi dansle vide qui se trouve dans le haut de la

spore. La encore ils agitent leur cil et se meuvent de maniere a montrer

qu'ils cherchent a s'incorporer dans la spore immobile; s'ils n'y reussis-

sent pas, ils se fixent, a I'etat immobile, sur un point quelconque des pa-

rois de la cellule-spore. — M. Carter a vu souvent d'un a trois sperma-

tozoides dans la cellule-spore, tons en mouvement vif a la fois, ou bien un

ou deux seulement soit en mouvement, soit fixes, ou bien un ou davantage

plus ou moins actifs; plusieurs fois ils lui ont paru a moitie incorpores

dans la spore, et une fois II a cru voir I'extremite d'un spermatozoide dans

la portion transparente de la spore, apres qu'il y avait penetre; mais ja-

mais il n'apu voir se faire cette penetration. De la il est, dit-il, porte a

penser que, pour que ce phenomene s'accomplisse, il faut que la pellicule

de la spore immobile et celle du spermatozoide soient dans un etat de demi-

fluidite, et que, lorsque celle de Tun ou de l'autre s'est endurcie, la penetra-

tion est impossible.

L'auteur donne ensuite quelques details sur la fecondation dans XOEdo-
goniwn diandronites pour laquelle les faits different un peu des precedents.

Ainsi la spore ne subit pas de dehiscence ; son micropyle a un bord epaissi

et son vide superieur est plus petit. Du reste, la sortie, les mouvements et

la penetration des spermatozoides s'operent a fort peu pres de meme et I'a-

gitation de ceux qui fourmillent autour du micropyle sans pouvoir y pene-

trer dure jusqu'a une heure.

Ce paragraphe est termine par quelques Observations sur Fanalogie de

cette fecondation avec celle des Spirogyra et sur le defaut actuel de con-

uaissances precises relativement a la marche de la germination des spores

des QEdogonium apres qu'elles ont etc fecondees.

II. Developpement anormal. — II a ete observe sur les spores immobiles

des (JEdogoniwn dioicum et diandronites. II consiste en ce qu'il se forme

une cellule conique, transparente, incolore, rattachee par une portion re-

trecie a un sac plus ou moins globuleux, cnglobe dans la substance de la
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spore, tantol unique, tantot multiple, soit en groupe, soil isolement en dif-

ferents points de la cellule-spore ou faisant saillie par le micropyle.

M. Carter pense que cette cellule conique, developpee anormalement, est

ties voisine du Chytridium Olla Al. Braun, si ce n'est tout a fait la merne

formation.

II fait remarquer en terminant que les observations rapportees dans son

memoire ne presentent pas de difficultes lorsqu'on sait a quelle epoque

precise les QEdogonium produisent leurs spores. 11 suffit alors de mettre

dans l'eau, sur le porte-objet, quelques filaments de ces Algues, en les re-

couvrantavec une lame mince de verre pour voir seproduire les differents

faits dont on vient de voir l'expose.

Le memoire se termine par l'explication des 16 figures que renferme la

planche III.

Ilcber ei n igc morphologisclic Aliwcicliungci) (Sur quelques

anomalies morphologiques)
;
par M. P. Fr. Reinsch {Flora du h fevrier

1858, n° 5, pp. 65-79, pi. II).

Ge memoire est divise en deux parties relatives Tune a une singuliere

transformation des fleurs males du Salix cinerea en fleurs hermaphrodites,

l

v

autre au passage qui s'est effectue dans une tige estivale d'Equisetum

Telmateja Ehrh. de la disposition par verticilles separes, alternes entreeux

a une spirale continue, ainsi qu'a l'explication mathematique de ce phe-

nomene.

I. Pendant une excursion botanique clans les vallees du Jura de Frau-
conie, M. Reinsch remarqua un pied isole m£le de Salix cinerea dont les

fleurs paraissaient etre monandres, leur unique etamine ayant un long filet

epaissi vers son extremite. Examine attentivement, ce filet s'est montre forme

dun tissu cellulaire plus serre que de coutume et parcouru par plusieurs

vaisseaux. Son extremite renflee portait U antheres au lieu des 2 qu'on

trouve dans les fleurs monandres ordinaires des Saules. Quant a la portion

renflee de ce filet, elle avait ete transformee en ovaire dont la cavite ren-

ftrmait fixes a sa base et sur ses parois des ovules dont les uns etaient

Pontes sur un support saillant dans la loge et rameux, dont les autres

plus developpes s'attachaient directement aux parois. Le pollen contenu
d&&s les antheres et les ovules les plus gros ne presentaient absolument rien

^normal dans leur structure. A son extremite superieure ce renflement
°varien se prolongeait en 2 styles termines chacun par deux levresstigma-

j

lques
>
et c'etait a la base de ces styles que s'attachaient les antheres. Cette

eur hei'maphrodite resultait done de la reunion de deux fleurs femelles

J!

06 Uue lleur m^le. —En comparant entre elles plusieurs de ces fleurs,

• Reinsch a vu que tant6t les antheres predominaient sur Tovaire et les
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2 styles qui avaient pris peu de developpement; alors k antheres s'etaient

reuuies en 2 biloculaires ; tantdt, au contraire, I'ovaire s'etait fortement

developpe et les antheres ne formaient plus que de petites vesicules, a con-

tenu jaimAtre, logees dans le canal stylaire ; dans ce dernier cas, la cavite

ovariennne s'etait ferraee dans le haul et les 2 styles s'etaient soudes entre

eux a leur base.

II. Dans la seconde partiede son memoire M. Reinsch entre d'abord dans

de longues considerations mathematiques au stijet des diverses manieres

d'apres lesquelles peut se faire le passage d'une serie de verticilles alternes

entre eux a une spirale continue et reguliere. 11 passe ensuite a la descrip-

tion de la monstruosite qui fait le sujet essentiel de cette portion de son

travail. Kile lui a ete offerte par une tige estivale d'Equisetum Telma*

teja (1) qu'il a trouvee sur une pente humide de calcaire jurassique au mi-

lieu d'un grand nombre de pieds normaux. Sur cette tige, apres le douzieme

entre-noeud, se trouvait une spirale contenue qui correspondait a plusieurs

entre-noeuds et au-dessus de laquelle les verticilles recommencaient. Le ver-

ticille situe immediatement au-dessous de la spirale etait a 28 parties,

tandis quMl y en avait 30 a celui qui se trouvait immediatement au-dessus.

La spirale elle-m£me en reunissait 203. En divisant ce nombre par la

moyenne des deux premiers, ontrouve qu'elle representait 7 verticilles.

L'auteur fait suivre cet expose de considerations mathematiques au milieu

desquellesil nous est impossible de le suivre.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Bcmcrkmiffcn filter die inaojpelt**- Artcn, wclclic Her-

tramwnrzel [Radix Pyrcthri) liefern (Remarques sur les especes

d'Anacyclus qui fournissent la ratine dite racine Bertram ou ratine de

Pyrethre); par M. P. Ascherson (Bonplandia du 15 avril 1858, nol 6

et 7, p. 118-123).

En 1825, Hayne prouva que la racine connue dans les pharmacies alle-

mandes sous le nom de Bertramwurzel ou racine Bertram (2),qu
,

on croyait

Stre celle de VAnacyclus Pyrethrum, provient de plusieurs plantes diffe-

rentes. II decrivit et flgura sous le nom VAnacyclus officinarum, Tespece

annuelle qui en fournit la plus grande partie. Cette espece a ete meconnue

(1) On trouve rapports dans un mSmoire de M. Milde (Xova acta Acad. Lcop.

Carol. Naturcv curios., 1839) tons les cas connus de formation de spirales sur des

Equisetum. On a vu aussi des faits analogues sur VHippuris vulgaris, le Casua-

rina stricta, des Phylica, etc.

(2) L'auteur fait rcmarquer en note que Bertram n'est pas id un nom dliomme,

mai9 trfes probablement un mot formd par corruption du grec mipjOpcv,
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par la plupart des botanistes, et DeCandoIIe, dans le Prodrome, Ta rattachee

avec doute comme synonyme a YAnacyclus pulcher Besser. La principale

cause de I'incertitude qui regne au snjet de cette plante consiste en ce

qu'elle est tres rare bien que eultivee a Magdebourg, mais le plus seerete-

ment possible. Gr&ce a M. Hartmann, pharmacien de cette ville, l'auteur a

pu I'etudier vivante et seche sur de nombreux eehantillons. Aux environs

de cette ville, on la cultive sur des terres riches en calcaire et en la chan-

geant frequemment de place, parce qu'elle epuise fortement la terre. Les

fleuronsde son disque ne sont jamais parfaitement reguliers; quelquefois

ils ont six dents, mais jamais ils n'en out deux tres developpees, comme
dans les Anacyclus clavatus Pers. , radiatus Lois., etc. Done si ce caractere

est constant dans VA. pulcher Besser, les deux plantes sont bien distinctes.

VAnacyclus officinarum Hayne se rapproche beaucoup pour le port, les

fleurs et le fruit, ainsi que par ses proprietes chimiques, des especes vivaces

dece genre, et il differe beaucoup des A. clavatus, radiatus, valentinus,

quidevraient seuls former la section Diorthodon. L'auteur critique comme
mauvaise la division des Anacyclus en sections telle que Pa 6tablie DeCan-
dolle.

Outre YAnacyclus officinarum il y a tout au moins, d'apres Hayne, deux
especes vivaces sur lesquelles on ne sait trop quelle est celle qui est YAn-
themts Pyrethrum Lin. Apres avoir examine avec soin les planles de di-

verses origines conservees sous ce nom dans Therbier de Berlin, M. As-
cherson est reste convaincu que les seuls moyens pour reconnaitre Tespcce

Imneenne etaient : 1° la determination de la synonymie citee par Linne;
2° I examen des exemplaires conserves dans Therbier de Linne. Ces deux
doyens Pont conduit au meme rcsultat, tres satisfaisant, selon.lui. Les

consequences de la discussion etendue a laquelle il se livrei cepropos sont

resumees dans les synonymies et les descriptions suivantes.

Anacyclus Pyrethrum DC, FL fran., V, p. t\SU ; Prodr. VI, p. 15, lion

Cassini nee Rchbc. fll. — [Anthemis Pyrethrum Lin., Spec. II, 1262 et

Herb, teste el. Seemann. Desf. FL atL, II, p. 287. Lamk., Illus.
}
tab. 683,

fig. ft. Mill., /e#i 38. Bourgeau, PL Alg. exsic, 1856, n° 95
!)

Perennis, fol. basilaribusambitu ovatis, bipinnatisectis, segmentis prima*
riis ar«bitu ovatis sive oblongis, inferior, subapproximatis, secundariis

arabitu subrotundis pinnatipartitis, laciniis saepe 2-aut 3-fid.; caulinis

basilarium segm. prim, referentib.; capitulis 1 1/2 pollic. diamet. attin-

6entlb
- au * superantib.; involucri foliolis ovatis ad linea.-lanceol., exte-

r,°nb. acut. aut obtusiusc, mediisfere semper acut., interiorib. truncat.,

^"cronat., omnib. pallidis, superne extus obscurius viridib., margine
' Usco 'Musculo fere semper circumdatis, lacerato-denticul.; radio discum
*Viante; achaenii ala angusta, opaca, subintegra, auriculis aebcenii apicem
v,x

excedentibus.

• t
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Hab. in Algeria in regiooe dicta Hauts-Plateaux. Flor. ab aprili usque

ad junium in Algeria ubi, teste Munby, etiam in hortis colitur. Guntuss

Aradibus, teste cl. Shaw.

Anacyclus Pseudopyrethrum Aschers. (Anac. Pyrethrum Cass., Diet.,

xxxiv, p. 105. Link, Herb, ex parte. Guimpel etSchlechtendal, Arzneig.,

II, t. 187. Rchbc., Ic. Fl. germ., XIV, p. 56, tab. CMXCIX, non DC.

nee Link).

Perennis, fol. basil, ambitu line.-oblon., pinnatisec, segmentis subro-

tund., pinnatipart., infer, remotis, super, approxim., laciniis saepe 2-aut

3-iidis ; caulin. basilarium segmenta referentib.; capitulis circiter 1 poll.;

involucri foliolis oblon., obtusiusc., saepe acumin., 1 plerum. obseurius

virid., margine albide-membranaceis, interdtim margine subtilissimo dilute

brunneo circumdatis, subtiliter denticul.; radio disci dimidium vix attin-

gente; achaenii i\\dLpellucida, lata, profunde dentata, auriculis achaenii api-

cem longe superantibus.

Patr. ignota. Colitur in hirtis botanicis Germaniae ! et verisimiliter Galliae

sub. nomine A. Pyrethri. Flor. a maio usque ad autumnum.

Systcmatische Anfzeehlttiis tier WMieraeinwn - Arten
Dcutschlaiicls, ties resterrcietiischen Kajserstaatcs
uuil tier Sehweiz [Enumeration systematique des espeees d'Hiera-

ciura de I Allemagne, de I*empire d'Autriche et de la Suisse)
;
par M. F.

v. Thumen-Grsefendorf {(Esterreichische botanische Zeitschrift, n° 5,

mai 1858, pp. 145-156).

Nous nous contenterons de signaler aux lecteurs du Bulletin la publica-

tion de ce travail important, mais nullement susceptible d'etre analyse,

dans lequel lauteur enumere 87 espeees d'Hieracium rapportees a la divi-

sion 6tablie par M. Fries dans ce genre toujours difficile et dont quelques

auteurs modernes ont encore considerablement augmente la difficulte.

Toutes les espeees y sont indiquees par leur nom et par leur synonymie.

Les varietes y sont distinguees avec soin. L'auteur y donne ensuite I'indi-

cation des localites taut pour les espeees que pour les variety.

itttemotie
mone nemorosa purpurea) ; par M. J. E. Gray (The Annals and Maga
ofnatur. hist., cah. de mai 1858, p. 397).

En general, les fleurs de VAnemone nemorosa sont blanches, ou blanches

avec une raiepourpre plus ou moins large, qui s'etend du centre jusqu'au

bord des petales externes. M. J.-E. Gray a trouve a Pinner, comte de

Middlesex (Aogleterre), plusieurs touffes de cette plante dont le feuillage
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avail une verdure plus foncee, dont les fleurs etaient entierement colorees

en pourpre-Iilas intense et qui etaient entremelees a d'autres touffes pre-

senlant des fleurs colorees comme d'habitude. — II ajoute que, dans le voi-

sinage de Haverfordwest, la couleur habituelle des fleurs de la Primevere

est un rouge-rose p&le et qu'on trouvedans cette localite tous les passages

entre cette couleur et le jaune.

Formenreihen des MUitiiselum arvense unci Alien au§
der Gruppe der MSqwiseta hyenutfia [Formes de /'Equi-

setum arvense et especes du groupe des Equiseta hyemalia); par M. A I.

Pokorny {Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins; VII, 1857,

l ep
trimestre, pp. 9-10).

U Equisetum arvense presente trois series de formes: 1° les individus

qui rentrent dans la forme-souche ; 2° ceuxdes formes tardives (formce se~

fttinm); 3° ceux qui forment des intermediates entre YE. arvense et les

autres especes. La forme-souche ou forme fondamentale, a tiges printa-

nieres simples et a tiges esti vales vertes, ramifiees, peut, a son tour, el re

subdivisee d'apres les differences qu'on observe dans cesdernieres tiges. Ici

rentrent les Equisetum arvense a et b de Rabenhorst (pyramidale, como-

mwi, elevatum, cespitosum), ainsi que YE. nemorosum A. Braun, YE. ar-

vense var. decumbens Meyer et YE. arvense (3 alpestre Koch.—Aux formes

tardives appartiennent les varietes decrites par M. Milde, irriguum, a tige

flasque et fructiferedans le haut, rameuse et verte dans le bas, et interme-

dium, a tige fertile, ferme, rameuse dans sa portion moyenne. — On doit

compter parmi les formes intermediates le remarquable E\ campestre

Schultz, dont les tiges fertiles ressemblent a celles de YE. palustre. Quant
a \E. inundatum Lasch, il doit etre range comme espece a part dans le

groupe des L. mtivalia. M. Milde presume que c'est un hybride arvense-

Hrnosum.

Dans le groupe des Equiseta hyemalia, M. Pokorny croit que les earac-

hes tires de la forme desgalnes tout entieres sont preferables a ceux qu'on

deduit de la configuration des elements constitutifs de cette galne (les

feuilles), de leur nombre, qui est tres sujet a varier, ainsi que des sillons,

Gtoes ou angles de la tige, de la persistance ou caducite des extremites fo~

l,aires (dents de la galne), de la coloration des gaines et de leurs dents. De
a j l etablit dans ce groupe la classification suivante :

*• Equisetum hyemale L. Gaines cylindriques, serrees contre la tige;

feuilles complement lineaires, obtuses.

«• nudum : la forme ordinaire, sans extremites foliaires persistantes,

^mbraneuses.

*• Ptieaceum Schleich : a extremites foliaires plus ou moius develop-
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pees, persistantes, membraneuses i surtout aux gaines superieures. La

poinle etant toujours mince et dessechee, le sommet foliaire obtus en de-

vient tres visible.

Ces deux formes presentent a leur tour des variations plus epaisses ou

plus gr6les, a gaines generalement foncees, mnis quelquefois aussi entiere-

ment vertes. Dans les formes greles du paleaceum rentrent la plupart des

echantillons de YE. trachyodon.

2. Equisetum variegatum Schleich. Gaines Idches superieureraent $ feuilies

lanceolees, prolongees en une pointe persistante.

a. majus : galne a 6-8 dents.

b. minus (E. scirpoides Mich.) : gainc a trois dents.

3. Equisetum elongatum Willd. : galne turbinee, tres elargie dans le

haut; feuilies lanceolees, terminees en pointe.

a. vulgare: sans pointe membraneuse particuliere aux feuilies. Ici se

rangent YE. ramosum Schl. y YE. ramosissimum Desf. , ainsi qu'une forme

remarquable, de la Dalmatie et de la Hongrie, qui a ses entre-noeuds

flexueux.

b. trachyodon A. Br. : feuilies prolongees en une longue pointe mem-
braneuse, persistante, a bords minces.

Note sur une nouvelle espece tic Iitehen (Usnea saxicola

Roum.); par M. C. Roumeguere (Mem. de VAcad, imper. des sciences de

Toulouse, 1857; tirage&part en broch. in-8de 3 pag., sans date ni in-

dication bibliographique d'origine).

M. Fries n'admet pour l' Europe qu'une seule espece d' Usnea; pour lui

toutes celles qui ont ete decrites par les auteurs derivent de Y U. barbata

Ach. M. Roumeguere partageait d'abord cette maniere de voir avec cette

seule modification que, pour lui, le type de Tespece etait YU. florida Ach.

II rattachait ainsi a cette espece, comme n'en etant qu'une simple forme ou

sous-variete, un Lichen qui croit sur les pierres et lesgros graviers, dans les

Heux couverts, humides et peu eelaires oil il reste generalement rudimen-

taire et sans apothtaies. Cette plante fructifie cependant quelquefois, et Pau-

teur 1'ayant trouvee demierement en tres bon etat a Toulouse, sur les gra-

viers ombrages de la Garonne, a pu en faire une etude approfondie. II a ete

conduit ainsi a y voir une espece distincte et separee caracterisee, par son

habitat saxicole, par ses formes exterieures bien tranchees, par la couleur

verte de son tballe et de ses apothecies, par la petitesse de ses theques et de

ses spores transparentes. Voici les caracteres qu'il assigne a cette espece

:

Usnea florida Roumeguere. (Usnea florida Auctor.)

Org. ext. : Planta pumila, saxicola. Thallus viridis, filiformis, ramosis-

simum saepiuspulverulentus vei sorediatus; apotheciis (orbiliis) rarissimis,



REVUE BIBLI0GRAPH1QUE. 139

ciliatis, lateralibus minoribus, ciliis gracilibus brevibusque; disco viride

apertissimo.

Org. int. : Ascis parvis, obvallatis ; sporidiis ovoideis diaphanis unilocu-

lars, diara. long. n,m,0040 usque mfn,008G, diam. transv. vix ,mn ,0020

(Amplif. = 500/1 raicr. Oberhaiiser).

Observatlones de Zinglberaceis; auctore Hermanno van Hall.

(Broch. m-k de 54pag., avec 2 pi. in-fol. Liege, 1858).

Dans sa courte preface M. Herra. van Hall nous apprend que devant

ecrire une dissertation inaugurale pour obtenir le grade de docteur, il se

proposait de traiter monographiquement le genre Zingiber, en y joignant

UD conspectus de toute la faraiile des Zingiberacees; mais le temps et les

roatlriaux lui manquant, il s'est decide a ne traiter qu'une portion de ce

sujet et il a public le memoire qui fait le sujet de cet article. Ce travail est

forme en majeure partie de generalites sur la famille ; I'auteur y a joint les

caracteres avec des observations generates sur le genre Zingiber et il Ta

termine par la description du Gingembre officinal, Zingiber officinale Rose,
que les deux planches represented dans son ensemble ainsi que dans ses

details.

La partie de ce memoire qui est relative a la famille des Zingiberacees,

consideree dans son ensemble, ne comprend pas moins de 48 pages sur 5k

;

eHe est divisee en six chapitres. Dans le premier M. van Hall rapporte la

synonymie de ce groupe naturel et il expose les motifs pour lesquels il re-

garde le nom de Ziugiberacees, employe d'abord par L.-C. Richard et de-

rive par un simple changement de terminaison de celui de Zingiberes d'A-

dansou, eomme devant etre prefere a tous les autres;
v
dans le second il

Presente les caracteres de la famille, sa distribution geograpbique, les qua-

"tes diverses et les usages des plantes qui la composent; le troisieme ren-

ame le releve historique des auteurs qui ont fait mention d'une plante

quelconque de la famille des Zingiberacees depuis I'antiquite; on y trouve

aussi 1'indication de la place qui a ete assignee a ce groupe par les bota-

nistesqui ont propose des systemes de classification artificielle ou naturelle

du regne vegetal ; on y voit encore 1'indication des auteurs qui ont le plus

puissamment contribue a etendre nos connaissances sur ces vegetaux. Le

quatrieme chapitre est consacre a 1'etude detaillee de I'organisation florale

des Zingiberacees ainsi qua la discussion des diverses manieres selon les-

quelles certains auteurs I'ont interpretee; on y trouve la description et l'in-

^'Pretation de la fleur de ces plantes donnees par MM. Bob. Brown, Bart-
,ln

8# Nees d'Esenbeck, Lestiboudois, Schnizlein et Lindley ; la maniere de
voir de M. van Hall parait se rapprocher de celle de M. Lestiboudois plus



140 SOCIETE BOTAN1QLE I)E FRANCE.

que de tout autre. Le cinquieme chapitre a pour objet 1'etude desaffinites

des Zingiberacees avec les autres families de l'embranchement des Monoco-

tyledons. Enfin le sixieme chapitre renferme la division etablie des 1827

par M. Blume de la famille des Zingiberacees en cinq sections qui ont recu

les noms de Zingibera, Amomce, Alpinice, Costce, Globbce, ainsi que le

conspectus synoptique des treize genres qui la composent conformement a

Topinion du celebre botaniste de Leyde. A la suite de cette enumeration se

trouvent le tableau dichotomique donne par Roscoe des genres que com-

prend laclasse de la monpndrie de Linne, celui des tribus et des genres

admis parmi les Zingiberacees par 1\I. Lestiboudois, enfin Vindication du

nombre des genres (29) que M. Lindley admet dans ce groupe et le releve

detaille des UZ qu'il en rejette comme ne formant que de simples syno-

nymes des premiers.

On the ©anellaceae (Sur les Canellacees) ; par M. John Miers (The

Annals and Macjaz. ofnatur. hist., cah. de mai 1858, pp. 342-353).

Depuis longtemps M. Miers s'occupe de l'etude des Clusiacees; il a ete

conduit ainsi a porter son attention sur tous les genres qui ont ete rattaches

a ce groupe, par consequent, aux genres Canella et Cinnamodendron. Ces

deux genres reunis au Platonia, avec lequel I'auteur dit qu'ils n'ont pas

de rapports, ont ete separes dans ces demiers temps et sont devenus pour

M. de Martius et Endlicher les types de la petite famille des Canellacees.

Ce petit groupe ne devant comprendre que les genres Canella et Cinnamo-

dendron, e'est de ceux-ci qu'il est d'abord question dans ce memoire ou

Ton trouve pour chacun d'eux un expose historique detaille, un examen

approfondi de l'organisation des plantes qui le composent, les caracteres ties

deveioppes avec la synonymie, enfin la diagnose des especes suivie d'obser-

vations. Ces especes sont, pour le genre Canella Murray: 1° le C. alba

Murr. (Winterana Canella Lin,) qui en est le type, et dont Pecorce inte-

rieure est usitee en medecine sous le nom de Cannelle blanche; 2° une es-

pecenouvelle, a laquelle M. Miers donne le nom de C. obtusifolia, qu'il

etablit sur un echantillon conserve dans l'herbier du Museum de Paris, oil

il est designe comme recueilli a Maracaibo par Plee (n° 720) ;
pour le genre

Cinnamodendron Endl., le C. axillare Endl. et le C. corticosum Miers,

espece nouvelle de la Jamaique, qui se trouve dans l'herbier de M. Han-
bury, petit arbre dont l'ecorce est aussi aromatique que celle du Canella

alba et ne peut guere en 6tre distinguee.

M. Miers tire ensuite de son memoire les conclusions suivantes :

Les details precedents sur la structure des fleurs et des graines des Ca-

nellacees permettent d'assigner a ce petit groupe la place qu'il doit occuper
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dans le systeme. Sa structure est si differente de celie des Clusiacees (aux-

quelles le rattachaient generalement les botanistes) qu'il n'est pas meme
nicessaire de discuter la valeur d'une pareille affinite. M. Lindley avait

deja fort bien senti combien cette association admise par la majorite des

auteurs etait peu en barmonie avec les faits ; il avait montre aussi qu'on ne

pouvait ranger dans cette petite famille le Platonia et que Gaertner a de-

crit inexactement le fruit du Canella. Dans cette incertitude, ce savant
-

avait cru trouver a ces plantes une affinite plus marquee avec les Pittospo-

racees. Certainement, dit M. Miers, il existe quelques points de ressem-

blance entre ces deux families, mais leur affinite me parait etre fort eloi-

gned : le nombre symetrique des parties dans les Pittosporacees, leurs pe-

tales unis a la base en un tube court, leurs etarnines parfaitement libres a

antheres introrses s'ouvrant au sommet par des pores, I'inflexion profonde

etl'union des carpelles au centre de l'ovaire ou ils sont pfacentiferes, tout se

reuoit pour prouver que ces deux groupes ne peuvent etre places Tun a cote

de l'autre.

D'un autre c6te, il y a une ressemblance frappante entre la maniere

detre generate des Cnnellacees et des Drimys: le meme principe aromati-

que se trouve de part et d'autre dans i'ecorce, les feuilleset lesfleurs; les

uns et les autres ont des feuilles semblables, sans stipules, alternes, mar-

quees deponctuationstranslucides, les mSmes petales asymetriques biseries,

a prefloraison imbriquee. L'analogie est frappante entre les Cinnamoden-
dronet les Drimys ainsi que les Illicium, quant a fovaire uniloculaire, a

placentation parietale longitudinale, quant a la forme et a la structure des

graines. II est done impossible de contester fetroite affinite qui existe entre

ces deux groupes. Cependant les Canellacees different des Winteracees par
eurs famines monadelphes et surtout par leur ovaire simple.

Conformement aux principes pos£s par Jussieu, adoptes par De Candolle
et par la generality des botanistes, les Winteracees se rangent dans la classe

des Dicotyledons Polycarpiques, tandis que les Canellacees avec leur ovaire

uniloculaire a placentation parietale, doivent etre classees parmi les Rhceades
d Endlicher, qui possedent des carpelles constitues de meme. Malgre cette

separation dans deux classes differentes, il est evident, dit 1'auteur en ter-

roinant, que, par suite de fextrSme affinite qui rapproche ces deux fa-

Nilles, on doit les placer V une apres l'autre dans tout arrangement lineaire.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

teller den verstcincrtcn Wald von Radouenz lief

Adersbach in lltrliiiicn mid iibcr den Versteine-
ra"$sprocess iibcrliaupt [Sur la foret petrifiee de Radowenz

Pres d }

Adersbach, en Boheme, et sur la fossilisation en genwal)
; par
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(Esterreichische botanische Zeitschrift

n° a, pp. Ul-142).

QEsterreichische botanische Zeitschrift

faite par M. Haidinger du memoire de M. Goeppert dont nous venons de

reproduire le litre. Nous la traduisons a peu prestextuellement.

La foret fossile de Badowenz est un gisement si considerable d'arbres

petrifies qu'on n'en a pas encore vu de pareil, dans l'etendue de la forma-

tion houiilere, nien Europe ni sur un point quelconquedu globe. Lesalen-

tours de Radowenz, propriety de M. de Kaiserstein, a deux milles environ

de Adersbach, peuvent etre regardcs comme la partie la plus riche de ce

gisement 5 mais la presence de tiges pctrifiees se manifeste, a une altitude

moderee, sur une longueur d'au rnoins deux milles et demi sur une largeur

d'undemi-mille en moyenne. Le sol est en majeure partie convert de forets,

mais on y decouvre facilemen t les troncs d'arbres petrifies dans tous les

escarpements, aux bords des champs, dans les fosses, etc. La quantite de

ces troncs est vraiment enorme. Pour un point particulier, sur une etendue

d'environ trois arpents, M. Goeppert revalue de 2000 a 3000 pour le moins,

tous en echantillons d'une telle beaute qu'on n'en voit que rarement de pa-

reils dans les musees. M. Schroll en a envoye a ce savant botaniste un qui

mesurait 2 metres de tour sur 2 metres 33 centim. de longueur et qui pe-

sait 500 kilogrammes. G6neralement ces arbres fossiles ont jusqu'd 65 cen-

timetres de diametre; ceux dont I'epaisseur s'eleve a 1 metre et 1 metre

33 centim. sont rares. Leur longueur ne dlpasse pas 2 metres pour I'ordi-

naire; rarement elle nionte jusqu'a 5 ou 6 metres; mais, dans ce dernier

eas, le tronc se trouve gen^ralement brise. — La seconde partie du travail

de M. Goeppert est relative a la maniere d'apres laquelle les bois se fossi-

lisent et aux opinions qui ont ete publiees a ce sujet. Dans tous les vege-

taux silicifies qu'il a eu occasion d'etudier, la substance vegetale paraissait

avoir ete transform^ en lignite ou en matiere humique, par suite de la

longue duree du phenomene et avoir disparu ensuite peu a peu, par I'cffet

d'une disorganisation, pour faire place a la matiere siliceuse. Pendant long-

temps la matiere cellulaire des bois silicifies colores en brun reste suscep-

tible de bleuir sous Faction de I'iode et de I'acide sulfurique. Mais enfin

cette matiere cellulaire disparah et elle est remplacee par une matiere sili-

ceuse, ses particules d'abord existantes jouant jusqu'a un certain point le

r6le de noyaux ou de matrices qui conservent la forme des cellules. Pendant

toute leur silicification, les troncs fossiles de Radowenz etaient certaiuement

dans un etat de ramollissement, car on les voit souvent tres comprimes et

on observe de petits galets plus ou moins profondement enfonc^s dans leur

couche superficielle. L'agent principal de dissolution pour la silice a et£

I'acide carbonique.
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BOTANIQUE APPLIQUEE.

Anleitung zur Analyse von Pflanzen and Pflanzen-
theilen [Introduction a Vanalyse des plantes et des parties des plantes)

;

par M. Fred. Rochleder (in-8 de VI et 112 pages; Wurzburg ; 1858.

ChezStahel).

Dans une preface de 5 pages, M. Rochleder dit que le but qu'il s'est pro-

pose en publiant cet ouvrage a ete de mettre les methodes d'analyse chi-

mique des matieres vegetates a la portee de ceux qui, n'etant pas chimistes

de profession, ont besoin de connaitre la composition des plantes. La me-
tliode d'analyse qu'il a developpee suppose dans la partie de plante qu'il

s'agit d'analyser la presence de plusieurs representants de toutes les classes

de corps qui sont connues ; il en resulte des lors que l'operation sera sim-

plifiee dans la plupart des cas, puisque tres souvent ces classes ne comp-

tentdans les corps qu'un seul representant ou meme que certaines d'entre

ellesn'y sont pas du tout representees. — II donne ensuite, dans une intro-

duction de 7 pages, des details plus circonstancies sur les methodes d'analyse

en general et en particulier sur celle qu'il expose; celle-ci est basee sur le

traitementde Ja substance a analyser par differents dissolvants et sur 1'ela-

boration particulifcre que subit ensuite chaque solution. — Quant a l'ou-

vrage lui-meme, il est divise en trois parties. La premiere a pour objet le

traitement mecanique preliminaire par lequel on prepare la substance qui

doit etreanalysee,etsurtout la manieredont on cloit traiter celle-ci par sept

dissolvants differents, savoir : 1° Teau bouillante, 2° 1'eau froide, 3° I'eau

acidutee, U° I'eau alcalinisee par une addition d'ammoniaque, 5° l'alcool,

'ether, 7° l'alcool, la potasse ou Tammoniaque en petite quantite. La
seconde partie est relative & la maniere dont on doit traiter a leur tour les

differentes solutions qu'on a obtenues ainsi que le rlsultat de la distillation

wecTeau. Cette partie est Ja plus etendue de toutes. Eufin, dans la troi-

sieme partie de son ouvrage. M. Rochleder examine successivement les

reactifs et leur emploi, la determination quantitative des principes constitu-

tifs des corps, enfin I'etude microscopique aidee de Taction des reactifs; il

Ermine par deux pages de conclusions et par une table des matieres.

On sent que cet ouvrage est a la limite mSme des travaux dont I'analyse

Peut trouver sa place dans cette Revue hibliographique et que des lors

aous devons nous contenter d'en presenter un tres rapide apercu sans entrer

dans des details circonsta
• /

ncies.
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NOUVELLES.

Dans sa seance du 3 raai 1858, I'Academie des sciences de Paris a

nomme academicien libre M. Ie comte Jaubert, le president actuel de la

Societe botanique de France. I/election a eu lieu par deux tours de scrutin.

Le candidat qui a obtenu Ie plus de voix apres SI. le comte Jaubert est

M. le docteur Begin.

Le Bonplandia du 15 avril dernier annonce que la precieuse collec-

tion de Cryptogames laissee par le docteur Wallroth vient d'etre achetee

par M. Duby (de Geneve). Le meme journal ajoute que la bibliotheque et

les autres collections de ce celebre naturaliste n'ont pas encore trouve d'a-

cheteur, et il rappelle que les personnes qui voudraient les aequerir doi-

vent adresser leur demande a mademoiselle Charlotte Hoffmann, a Nord-

hausen.

Le docteur Plieninger, professeur a Stuttgart, a reuni un assez grand

nombre de lettres autographes de Linne, Haller et Steller a Gmelin, qui ont

ete ecrites de 1730 a 17^0. II se propose de les publier dans les Memoires

de I'Academie Leopold! no- Caroline des curieux de la nature.

UOEsterreichischebotanischeZeitschrift, dans son numerode mai 1858,

annonce que \\. Louis Farkas-Vukotinovic vient de publier a Agram un

memoire intitule : Hieracia croatica in seriem naturalem disposita, dont Ie

texte grand in-ft (21 pag. et 2 pi.) est accompagne dune collection d'e-

chanlillons seches avec soin.

M. Durieu de Maisonneuve, professeur de botanique rurale a Bor-

deaux, a choisi cette annee les Pyrenees centrales pour but de son excursion

annuelle. II invite les botanistes en general a se joindre a lui pour cette

exploration de Tune des parties les plus riches detoutela chaine. Le rendez-

vous est fixe an 2U juin, a Iiagneres-de-Luchon. En arrivant dans cette

ville on pourra s'adresser a 3M. P. Boileau, pharmacien, qui voudra bien

donner les renseignements necessaires. Voici. du reste, le programme trace

provisoirement pour cette excursion :

23juin, mercredi, depart de Bordeaux. Arrivee a Bagneres-de-Luchon

le lendemain 2U.

24, apres midi, montagne de Cazaril, etc.

25, cascade des Demoiselles et ascension vers la Glere ; cascade des Pari-

siens; hospice.

26, port de Venasque; Pena blanca.

27, Esquierry.

28, vallee du Lys; environs de Luchon.

29, depart.

Paris. — Imprimerie de L. Martinet, rue Miguon, 2.
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SEANCE DU 12 MARS 1858.

PRESIPENCE DE M. JACQUES GAY, VICE-PRESIDENT

M. J. Gay, en prenant place au fauteuil, presente les excuses de

M. le comte Jaubert, president de la Societe, empecbe de se rendre

a la seance.

M. de Schoenefeid, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 26 fevrier, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame l'admission de :

MM. Soula, pharmacien, a Pamiers (Ariege), presente par MM. Fer-

mondet Reveil.

iNorm aide

bataillon

et Eur. Fournier.

54, aParis, presente par MM. Amblard

'

M annonce en outre une nouvelle presentation.
I

Dons faits a la Societe

:

*' De la part de M. H. Lecoq, de Clermont-Ferrand :

ktudes sur la geographic botanique de iEurope, t. VIII.

2° De la part de M. Ch. Grcnier, de Besancon :

Ferula massiliensis advena.

3° De la part de M. l'abbe Dtenen, de Dreux :

Catalogue de plantes recueiiies en France et aux Alpes du Valais en

1852.

t. v. 10
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A° De la part de M. le docteur Gastonuet, d'Angers :

m

Eloge de M. le docteur Guepin.

5° En echange du Bulletin de la Societe :

Nya botaniskaNotiser, numeros de Janvier a octobre 1857.

Oefversigt of KongI. Vetenskaps Academiens fcerhandlingar, Stock-

holm, 1857, numeros 1 a 7.

Atti delT I. Ii. Istituto Veneto, novembre 1857.

Pharmaceutical, Journal and transactions, t. XVII, n° 9.

Vlnstitut, mars 1858, trois numeros.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee a la Societe :

DES HYDRIDES ET SPECIALEMENT DE L'HYBRIDATION MUTUELLE DE DEUX SEMPERVIVUM,

par ML Henri LORET.

(Toulouse, 8 mars 1858.)

Les sciences d'observation, qui semblent etre a l'abri des exagerations sys-

tematiques auxquelles I'esprit de I'homme est si naturellement porte, sont

souvent celles oil les idees preconcues forment le plus grand obstacle a la

manifestation de la verite. II est evident aujourd'hui qu'une £tude patiente

des plantes hybrides est appeleea eclaircir plusieurs questions litigieusesde

botanique descriptive ; mais qui ne voit aussi combien est dommageable a

la science I*esprit de systeme qui montre aux uns des hybrides dans toutes

les formes intermediaires auxquelles ils ont peine a assigner des limites, et

qui porte les autres & nier I'evidence, en fermant les yeux sur le rdle vrai-

ment remarquabie que jouent dans la nature ces produits anormaux? Nous

ne doutons pas que la verite scientiflque, en ce point comme en beaucoup

d'autres, ne se trouve entre les extremes, c'est-a-dire, entre 1'opinion de

ceux qu'on a appeles liybridomanes, et celle des botanistes auxquels nous

donnerions volontiers le titre d'hybridophobes , si nous pensions que cette

expression put etre consideree comme de bon aloi.

II nous semble d'abord que l'interet bien entendu de la science exige

qu'on s'abslienne de proclamer des hybrides sans les avoir observees atten-

tivement sur les (ieux memes oil elles se produisent avec des variations

infinies. Combien d'hybr'des pretendues ont ete exhumees de ce cimetiere

des vegetaux qu'on appelle un herbier, hybrides ephemeres qui n ont que

les apparencesde vie produites momentanement par le galvanisme sur un

eadavre. Aussi que de fois ces apparences trompeuses se dissipent aux yeux

de ceux qui etudient la nature sur le theatre de ses merveilles et qui ont le

loisii de Tepier souvent au milieu de ses mysterieuses operations. « Pour
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Wen eonnaitre uneplante,dit avec raison J.-.). Rousseau (huitiemelcttrcsur

labotauique), il faut commencer par la voir sur pied ; les herluers servent

dememoratifs pour celles qu'on a deja eonnues, mais ils font ma! connaitre

celles qu'on n'a pas vues auparavaut. »

D'un autre cote, qui ne voit combieo est mat fondee la repulsion de ceux

qui out peine a admettre les by brides les mieux etablies? Que font les bo-

lauistes dout nous parlons ici, lorsque, dans le cours d'un ouvrage des-

eriptif, ils se trouvent en presence d'une hybride incontestable et presque

nniversellement adoptee? Ou ils se decident avec regret a sanctionner la no-

menclature de Schiede qui leur deplait, en transcrivant un nom trop gene-

ralemeot admis pour qu'on ose le repudier, ou bien, ce qui lend a con-

fondre toutes les notions, ils donnent le plus sou vent un nom d'espece

legitime a un produit accidentel et presque to uj ours ephemere (1). Sans

doute on a raison de se montrer difficile au sujet des hybrides trop souvent

unaginaires qu'un botaniste a cru voir dans un berbier, mais il ne saurait

w etre de meme de celles qu'on a reconnues sur place au milieu des pa-

rents
i surtout quand i'hybridation se reuouvclle assez frequemment pour

WW puisse en etudier facilement les produits et se garder de toute illu-

SI0U
- Les hybrides dont il nous resle a purler rentrent dans eette dernierc

cate«orie et sont du nombre de celles qui, vues sur le terrain et a cote des

Parents, revelent immediatement leur origine aux yeux les moins clair-

voyants. La ressemblance de ces hybrides avec les deux ascendants consiste

<ws une fusion des divers caracteres propres a chacun de ces derniers,

P'utot que daus une distribution egale ou inegale de ces memes caracteres

°on alteres. Cette distribution est regardee par M. Sageret comme base de
a ^semblance des hybrides avec leurs parents (Ann. sc. nat., 1" scrie,

• "Wi p. 2%), mais cette opinion a ete avec raison contestee et n'est plus
admise aujourd'hui.

Nous nommerons nos plantes conformement a la nomenclature de

*Mede, car, bien que peu euphonique, elle nous parait la plus propre a
ilgoaler clairement et brievemeut I'origine et la uature des produits anor-

^xdusalhybridite.
Sempebvivum Boutigniano-arachnoiueum. — Intermediaire entre les

<kux parenu, mais plus voisin du S. Boutignianwn Bill, et Gren., il difiere

ei'e dernier par sa tige generalement moins rameuse, moins elevee, pu-
'sce«te meme dans samoitie inferieure, et plus glanduleuse; par scs feuilles

P us etroites, moins obovees, moins longuemcnt acuminees, bordeesde cils

(1) Quelqnes botanisies meme en sont veuus jusqu'a donner simultanement aux

dh^-
C,eUr Cn5alion un llom sim Ple d '

esPcce legitime et un nom compose"

pourp^
Srossissant ainsi, sans raison, one emayantc synonymic qui reclame

lY,,

r

,

*ludc tles mots un lemps precieux qu'on emploierait bien plus utilement a
«l«de des faus.
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moins roides et plus allonges. Les faces sont brievement hispidules et le

sommet est couronnc par une houppe de longs poils laineux comme ceux du

S. Pomelii Larnt. Les corymbes sont plus glanduleux que dans le S. Bou-

tignianum; les petales sont d'un rose plus vif, lanceoles et non lineaires,

moins longuement cities et moins longs relativement au calice. On voitque

toutes ces differences, en I'eloignant du S. Boutignianum
y
le rapprochent

du S. arachnoideum, a ('influence duquel elles sont dues.

SEMPE&VIVUM ARACHNOIDEO-BOUTIGISTAINUM. — PIUS VOisitl du S. OTOChr

noideum L., il en d iffere par le developpementun peu plus considerable de

toutes ses parties. Les feuilles des rosettes sont plus aigues, longuement

ciliees et terminees par une houppe laineuse de poils mous, mais qui ne

recouvrent point la rosette de fils araneeux. Les petales sont bien plus

cilies, les ecailles hypogynes. subquadrangulaires et aussi larges que

hautes. Toutes ces differences, qui leloignent du S. arachnoideum et le

rapprochent du S. Boutignianum , sont evidemment dues a Tinfluence de ce

dernier.

Les differences qui existent entre les deux hybrides ci-dessus peuvent se

resumer en disant que le S. Boutigniano-arachnoideum a une taille gene-
*

ralemcnt plus elevee, des rosettes un peu plus grosses, des feuilles plus

acuminees et moins ciliees, des ecailles hypogynes plus grandes,quadrangu-

laires, moins arrondies au sommet et plus espacees, et quelquefois, quoi-

que rarement, car il n'y a rien d'absolu dans les hybrides, des petales plus

p&les et plus etroits.

A l'Hospitalet (Ariege), le 5. Boutignianum est commun sur les rochers

granitiques, mais le S. arachnoideum n'existant point dans le voisinage, je

n'ai remarque aucuoe forme hybride. A Querigut, autre vallee de TAriege,

oil abondent pele-m£le les S. Boutignianum Gren. et Bill, et S. arachnoi-

deum L., on trouve beaucoup d'hybi ides dont la multiplication est due aux

rejets nombreux que ces plantes produisent a leur base, et il est remar-

quable que ces hybrides se reneontrent, presque toujours, aux pieds de la

planle-mere. En les voyant ainsi a c6te d'une espece legitime, on devine

facilement qu'une seule graine de celle-ci, fecondee par l'espece voisine, a pu

donner lieu, en germant, au developpement successif des rosettes d'aspect

different qui sont continues a celles de la plante-mere. II m'est arrive de

surprendre, pour ainsi dire, la nature sur le fait d'une maniere plus frap-

pante encore, car j'ai vu, encbasse dans une touffe de S. arachnoideum l-

un pied de I'hybride que j'appelleS. Boutigniano-arachnoideum, admirable-

nient distinct par sa taille double et ses rosettes depourvues de tomentum,

an milieu des rosettes araneeuses auxquelles il adberait fortement; une

personne etrangere a la botanique en fut meme frappee et me dit qu'il y

avait au centre de cette agglomeration de rosettes et de fleurs un brin

Henri qui lui semblait bien different des autres. De pareils faits, qu'ou est
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heureux de reneontrer, ne sont-ils pas comme un trail tie lumiere pour

notre esprit si vaeillanl, en botanique comme en toutes choses, et si peu

clairvoyant, helas ! que celui qui tenterait de nier eette triste verite ne

ferait, par sa presomption, que la confirraer.

Le Sempervivum que M. Timba! a publie sous le nom de S. rubeHum (l) t

plante qui couvre les murs en terre glaise d'un jardin pres de Toulouse et

que le proprietaire du jardin croit avoir apportee autrefois des Pyrenees,

sanspouvoir lui assigner une origine plus precise, est, pour moi, le S. Bou-

tigniano-arachnoideum, constamment propage de stolons et a peine modifie

par une station differente (2). M. Timbal, n'ayant point eu sous les yeux les
*

elements de conviction qui m'avaient frappe dans les montagnes de l'Ariege,

n'apascru, tout en admettant l'identite des deux formes, devoir dormer sa

plante eomme une bybride.

Le meme S. Boutigniano-arachnoideum se trouvedans I'herbier Lapey-

rouse sous le nom de S. montanum L. M. Clos, le prenant avec raison pour

une bybride, Ta nomme dans sa revision de cet herbier S. Pomelii Larat.

Eu presence d'un seul echantillon d'une bybride inconnue alors, le savant

professeur ne pouvait mieux faire que de le rapporter a la plante avec la—

Quelle il a le plus d'affinite ; mais, en comparant depuis, avec Ja plante de

Lapeyrouse, les bybrides que je venais d'etudier vivantes dans les Pyrenees,

nous n'avons hesite ni Tun ni I'autre a y reconnaitre le Sempervivum Bou-

hgniano-arachnoideum
.

Mes hydrides ressemblent au S. Pomelii Lamt.
,
que I'auteur nomme

nnjourd'hui definitivement S. arachnoideo-arvernense. Les differences le-

geres qui existent entre I'hybride de PAuvcrgne et celles des Pyrenees s'ex-

P'lquent naturellement, car ces. differences sont evidemment imputables a

,es Qu i separeut les S. arvernense et S. Boutignianwn, tandis que les

^unites qui les rapprochent ne peuvent etre que le fait du S. araclmoideum
fund

Q
Omenta I'hybridite de mes plantes et a Torigine identiquedu S. rubellum
,m *>., j'ai cru devoir communiquer des echantillons de toutes ces formes a

;
Lamotte, dont on connait les belles etudes sur ce genre. M. Lamotte

ma repondu qu'il partageait toutes mes idees relativement a ces plantes.

<*$ beaux echantillons que vous m'avez envoyes, ajoute-t-il, et vos ob-
lations viennent egalement de dissiper mon doute et de confirmer ma
Premiere maniere de voir a regard du S. Pomelii, c'est-a-dire que ma

de

j«
Voyez le Bulletin, t. V, p. 14.

U '** bybrides finissent par perdrc leurs formes interm^diaires dans une s£rie

K'aerations reproduces par graines, mais on sait qu'il y en a qui se perpg-
n ln(l^liniment de slolons, et les bybrides des Sempervivum sont de ce nombre.
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plante est one hybride des S. arvernense et S. arachnoideum. Je nommerai

aujourd'hui mon 5. Pomelii, S. arachnoideo-arvernense et une autre forme

que j'ai observee nouvellement S. arvernemi-arachnoideum. Mon avis est

done, ajoule M. Lamotte, qu'il taut etablir ainsi ces diverses formes :

Sempe%%vivum Boutignianum Bill, et Gren.

Hybr. Boutigniano-arachnoideum Loret. (S. rubellum Timb.)

Sempervivum arvernense Lee. et Lamt.

Hybr. arvernensi-arachnoideum Lamt., ined.

Sempervivum arachnoideum L.

1. Hybr. arachnoideo-arvernense Lamt. (5. Pomelii Lamt.)

2. Hybr. arachnoideo-Boutignianum Loret. »

SI nous sommes entre dans de longs details, pour faire partager toutes nos

convictions aux botanistes, relativement aux formes vegetales que nous ve-

nous de signaler, nous n'en sommes pas moins persuade depuis long-

temps qu'on peut nuire a la science en accordant trop d' importance aux

bybrides et en leur donnant, dans une flore, la meme place qu'aux especes

legitimes : nous avons renonce, par suite, a notre premiere idee de donner

une diagnose latine de nos plantes, car il nous semble que e'est faire assez

d'honneur a ces formes, generalement peu durables, que de les mentionner

simplement, avec quelques caracteres differentiels, a la suite des especes

auxquelles dies doivent I'existence.

M.J. Gay regrette que M. Loret n'ait pas parle, dans sa notice,

des graines des Sempervivum qu'il considere comme hybrides.

La sterilitedes graines, dit-il, est regardee comme on bon criterium de

I'hybridite des plantes. Quelques botanistes pretendent meme que les vrais

bybrides ne sont jamais fertiles. II eut done fallu, pour s'assurer si \esSem-

pervivum en question sont reellement des hybrides, semer leurs graines,

ainsi que Tout fait, pour quelques Graminees, MM. Vilmorin et Green-

land, qui sunt parvenus a faire germer plusieurs graines d'un /Egilops

considere comme hybride.

M. Decaisne rappello les experiences de M. Naudin sur les by-

brides :

Un hybride de Primula verts et de P. suaveolens ayant produit des

graines fertiles, ces graines ont etc semees et, des la premiere generation,

les produits sont redevenus semblables soit a Tune, soit a I'uutre des es-

peces qui avaient donne naissance a Ihy bride. — Un hybride de Petunia

violacea et P. nyctaginiflora peut prod

u

ire des graines fertiles si on le fe-
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conde par le pollen de Tune de ces deux especes, mats il ne peut pas se fe-

conder lui-meme. — De nouvelles experiences sur cet interessant sujet sont

en cours d'execution au Museum.

ay

mais, ses antheres etant toujours depourvues de pollen. D'apres la

theorie generalement admise, cette espece serait done hybride.

M. Decaisne est d'avis que Tabsence de pollen n'esl pas un signe

certain d'hybridite, surtout pour les vegetaux cultives loin de leur

fle

Ameriq

jours vides

.

foetida

Ces echantillons, frais et en fleur, ont ete recoltes le 7 de ee mois, par
*

M. Roux, jardinier en chef du Jardin des plantes de Montpellier, aux bords

de la Mosson, pres du pont de Villeneuve, a 6 kilometres de Montpellier,

seule locality ou la plante ait ete trouvee dans le territoire de cette ville.

Elley est rare, et ML Roux n'y en a vu que U ou 5 buissons. C'est la seule

loealite francaise a I'ouest du Rh6ne.
Le radme jour, entre le pont de Villeneuve et le moulin Ginies, M. Roux

a trouve en fleur VAllium Chamcemoly, dont M. Gay presente egalement

des echantillons vivants. C'est une plante qu on savait exister en Provence,

en Corse et dans le Roussillon, mais qui est nouvelle pour le Languedoc (1).

M. Payer fait a la Societe la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LES FLEURS MALES DU BOULEAU, par M. PATER.

II resulte de mes recherches organogeniques sur les chatons m&les des

Bouleaux
: 1° que chaque £caille porte a son aisselle une cyme triflore, la

fleur raediane, nee a Paisselle de I'&aifle, etant de premiere generation et

lesdeux autres fleurs, nees a Taisselle de deux bractees laterales, etant de

deuxieme generation
;
2° que chacune de ces trois fleurs a quatre sepales a

,or,gme, mais que de ces quatre sepales un seul, celui qui est superpose a
a bractee-mere de chaque fleur, se developpe complement.
ce sont ces trois sepales, qui appartiennent chacun a une fleur differente,

et les de«x bractees a I'aisselle desquelies sont nees les fleurs laterales se-

condares, qui forment ces cinq ecailles dont parlent les botanistes descrip-

tors.

U) La d&ouverte de cette intSressante espfcee aux environs de Montpellier est

ue i notre honorable confrere M. Barrandon.
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M. Baillon fait a la Societc la communication suivante

SIR L'ORGANOGEME FLQRALE L)U TRIPHASIA TRIFOLIATA, par W. II. ICAIi IO\

Le genre Citrus^ dont I'organogenie florale a ete etudiee par M. Payer,

n'etant qu'un derive, dont la structure est deja fort complexe, du Triphasic

il etait interessant d'etudier le developpement de ce dernier; ce qui ne m'a

ete possible que lors de I'abondante floraison de cette plante, cette annee,

dans les series du Museum.

L'inflorescence de cette plante est une cyme axillaire. Une fleur se de-

veloppe a I'aisselle d'une feuille et est accompagnee de deux bractees late-

rales, qui peuvent etre steriles ou fertiles. L'une d'elles seulement produi-

sant parfois une fleur, on a ainsi une petite cyme unipare, comprenant

deux fleurs de generations differentes.

Le calice est compose de trois sepales dont l'apparition est successive;

Tun d'eux est posterieur et se raontre d'abord. lis se disposent ensuite eu

prefloraison imbriquee.

Le receptacle floral presque plan, s'epanche alors un peu entre les ori-

gines de ces sepales et constitue ainsi une petite surface trigone, a angles

airondis. Chacun de ces sommets devient un petale qui s'accroit tres vite,

et desormais depassera toujours le niveau des sepales. La corolle devient

egalement imbriquee ; le sepale enveloppant est un de ceux qui sont tournes

du c6te de 1'axe ; des deux autres, Tun est tout a fait recouvert, Tautre

moitie recouvert et moitie recouvrant. Le tissu de ces petales devient

bient6t parseme de petites taches glandulenses, qui ne sont autre chose que

des amas d'huile odorante volatile.

L'androcee se compose de six etamines, dont trois apparaissent d'abord

simultanement, au-dessus des sepales ; elles sont ecartees Tune de I'autre

et du centre de la fleur qui est l^gerement concave en ce moment. Plus

tard, dans Tintervalle de ces mamelons staminaux, et un peu en dedans, il

s'en montre simultanement trois autres. Malgre Tepoque assez eloiguee de

leur apparition, ces six etamines, dont les antheres deviennent introrseset

sont soulevees par un long filet, atteignent toutes la meme hauteur vers fe-

poque de Tanthese.

Le premier vestige du gynecee consiste en trois petites feuilles carpel-
t

laires surbaissees, superposees aux sepales. Elles laissent libre une portion

assez etendue du sommet du receptacle, qui bientot se creuse, au pied de

chaque feuille/arpellaire, d'une petite fossette largement ouverte en haut.

Ce sera une loge ovarienne qui grandit rapidement, par suite de I'inegal

developpement de ses bords et de son fond, et a Tangle interne de laquelle

on voit se montrer deux ovules. Ceux-ci se dirigent en bas et en dehors,

puis, dansleurs mouvements anatropiques, ils portent bientot leur micro-
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pyle en haut et en dehors, de sorte qu'ils sont suspendus, avec un raphe

interieur et inferieur. La forme de leur primine est alors celle d'une sorte

de cuiller, au fond de laquelle repose le micelle entoure de la secondine. Le

plussouvent, un seul ovule se recouvre ainsi de membranes et accomplit

cette evolution; I'autre avorte de tres bonne heure. Cependant je conserve

une loge ovarienne qui contient encore deux ovules deja entoures tous deux

de leurs membranes.

La plante qui m'a fourni les fleurs qui furent le sujet des observations

precedentes, en presentaitun grand nombre de monstrueuses ; elles avaient

six feuilles carpellaires au lieu de trois. Comment se produisait cette ano-

iDalie? Par addition d'un verticille carpellaire. Quand I'axe avait porte les

trois feuilles normales, il se continuait et en produisait trois autres super-

posees aux petales. L'ovaire representait alors une sorte de saladier a six

pans. Ce fait pourra servir a rendre compte de quelques-unes des mon-
struosites qu'on observe si frequemment dans les especes du genre Citrus.

On a regarde leurs loges surnumeraires comme etant des bourgeons pro-

duits a Taisselle des feuilles carpellaires. Rien de semblable n'a lieu ici

;

cest un verticille carpellaire, dont les elements sont alternes avec ceux du
verticille normal, qui se surajoute sur laxe elonge.

SEANCE DU 26 MARS 1858.

PRESIDENCE DE M. LE COMTE JAUBERT.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

'a seance du 12 mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame l'admission de :

M. le chevalier Honore Ardoino, proprietaire, a Menton (Princi-

paute de Monaco), presente par MM. Moris et J. Gay.

• le President annonce en outre quatre nouvelles presentations.

• Dotis faits a. la Societe

:

10 Par M.J. da Camara-Leme :

Etude sur les Ombelliferes veneneuses.

2° De la part de M. Gavino-Gulia, de Make :

Osservazioni sull' Bombice del Ricino.
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3° De la part de M. Aug. Todaro, de Palerme :

Index seminum Horti panormitani

.

!\° De la part de M. Timbal-Lagrave, de Toulouse

;

Memoire sur queIques especes d'Erodium.

5° De la part de M. C. Roumeguere, de Toulouse :

Note sur VUsnea saxicola.

6° De la part de M. H. Loret, de Toulouse :

Considerations sur deux plantes appelees Sanguinaire.

7° De la part de la Societe d'horticulture de la Cote-d'Or :

Statuts et reglement de cette Societe, et projet d'nne exposition pour

1858.

8* Journal des Roses etdes Vergers, l
r# livraison.

9° Journal des veterinaires du Midi, Janvier et fevrier 1858.

10° En echange du Bulletin de la Societe :

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, numero de

fevrier 1858.

L'Institut, mars 1858, deux numeros.

M. Decaisne fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LA STERILITY HABITUELLE DE QUELQUES ESPECES, par M. DECAISNE.

Aujourd'hui que les questions relatives a I'espece, et par suite aux hy-

brides, preoccupent la Societe Botanique, j'ai pense qu'il pourrait y avoir

quelque interet a lui soumettre une liste de plantes spontanees ou exo-

tiques qui, bienquefleurissant abondarnment a fair libre, restent constam-

ment steriies, malgre Tabondance et la perfection au moins apparente de leur

pollen et I'etat normal de leur pistil.

J'ai ecarte de cette liste quelques Mou.sses et quelques Lycopodiacees,

ainsi que les plantes monoiques ou dioiques, ou celles a floraison tardive,

qui pourraient laisser quelques doutes dans les esprits. J'ai toujours ete, pour

ma part, tres pen dispose a admettre le transport du pollen a de grandes

distances : je n'ai jamais compris que des botanistes aient pu admettre,

sans examen serieux, la fecondation spontanee de nos Pistachiers femelles

du Museum par le pollen d'individus m&les croissant dans les pepinieresdu

Luxembourg ou du Roule et qui aurait traverse Paris. II est parfaitement

reconnu aujourd'hui que les individus femelles du Pistacia vera, places tout

a c6te d'individus femelles, restent steriies lorsqu'on ne les feconde pas arti-
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ficiellement, et que le Cucurbita perennis, qui est monoique, offre tres fre-

quemment le meme phenomene. — On pourrait en dire autant de toutes

les Courges, etc., si on pouvait les mettre a Pabri des insectes, suivant la

remarque de M. Naudin.

Nous avons done dans nos jardins des plantes qui, bien que leur pollen

soit parfaitement conform^, restent steriles parce que les insectes ne se

chargent pas de les feconder.

Le Lilium candidum ne produit pas ses graines sous le climat de Paris

lors meme qu'on le feconde artificiellement, mais on sait depuis Conrad

Gesner, qu'on en peut obtenir des semences fertiles en se contentant de

couper les tiges avant leur dessiccatiou et en les suspendant la tete en has

a Tombre sous un hangar. La sterilite parait done dependre ici d'un de-

faut de vitalite suffisante dans les ovaires lorsque la plante croit sous nos

climats trop temperes pour elle • en effet, le Lis blanc donne naturellement

des graines fertiles en Italic, ainsi que Ta remarque Cesalpin.

Un fait remarquable et bien connu des personnes qui s'occupent d'horti-

culture, e'est la sterilite de plantes qu'on a multiplies pendant quelques

annees de boutures; elles cessent de produire des graines. Mais eette ste-

rilite n'est pas irremediable : if suffit dans quelques cas, pour la faire dis-

paraitre, de laisser les plantes steriles prendre de la vigueur et arriver a

un etat en quelque sorte adulte en cessant d'en eclater le pied; on les voit

alors fleurir et produire quelques fruits dont les graines donnent de nou-

veau une lignee fertile, les Pentstemon, Gaillardia, etc., en fournissent des

exemples bien connus.

Jean Bauhin a cite en 1^9 le Poirier cultive assez communement dans

les jardins botaniques sous le nora de Pirus Polwilleriana, qui fleurit

abondamment, fructifie de meme, mais dont les fruits ne contiennent que

rarement des pepins fertiles. J'en ai compte 17 sur 1000 fruits arrives a

^aturite. Ces pepins, semes il y a quatre ans, nous ont donne dejeunes
sujets tout semblables aux pieds-meres, au moins par leur vegetation, car

jusqu'ici nous ne les avons pas encore vus fleurir. II n'y a done aucune
raison Plausible pour voir dans le Pirus Polwilleriana un hybride de Poi-

ner ordinaire et de Cratcegus latifolia ainsi qu'on I'admet generalement.

°n voit done par ce qui precede que la sterilite chez beaucoupde plantes

peut tenir a des causes tres differentes :

E"e peut etre le fait d'influences locales qu'il n'est pas toujours possible

^determiner (sol, lumiere, temperature), et peut-etre aussi la suite d'une

Wiosyncrasie particuliere a certains individus ou meme a certaines es-

P*6«; elle peut dependrede la multiplication par boutures longtemps con-
Inuee, ou accompagner la faculte qu'ont les plantes de se propager natu-
re lament par stolons et par rhizomes ; enfin elle peut provenir de Tabsence



156 soci£t£ botanique de France

des insectes qui, dans les vues de la nature, soot charges parfois de trans-

porter le pollen, et, dans tous les cas, de faciliter la fecondation.

En soumettant a la Societe la liste des plantes qui sont steriles a

Paris, mon intention est de I'appeler a examiner des faits trop peu re-

marques jusqu'ici et dont la discussion pourra modifier des opinions trop

arretees relativement a la frequence des hj brides spontanes, frequence qu'on

a, je crois, beaucoup exageree.

if d'europe.

Allium ascalonicum. Ne fleurit jamais, mais on en cultive une race fertile
r

s le nom tVEchalotte de Jersey.

Lysimachia Nummularia.

Epimedium alpinum, etc.

Spartina stricta.

versicolor*

Omphalodes verna.

Lithospermumpurpureo-ccerulmm.

Crocus.

Arundo Phragmites.

Hierochloa borealis.

Isopyrum thalictroides.

Exotiques. ^f.

Lilium candidum.

Funckia japonica.

Yucca gloriosa.

Dielytra formosa.

Anemiopsis californica.

Hoteia japonica.

Gillenia trifoliata.

Anemone japonica.

elegans.

Campanula nobilis.

Coluria geoides.

Phlox setacea, subulata.

Plumbago Larpentce.

Saxifraga crassifolia.

Fleurissent mais ne fructifient pas.

\

Fructifient trfes rarement.

Exotiques. J>.
r

Chionanthus virginica.

Hamamelis virginiana.

Syringa persica.

Kerriajaponica (fl. simplici).

Decumaria barbata.

Halimodendron argenteum.

Rosa Eglanteria (Rose capucine).

Amygdalus orientalis.

Caragana Chamlagu.

Akebia quinata.

Lonicera biflora.

Rhodora canadensis.

Buddleia globosa.

Hypericum (Eremanthe) calycinum.

Fleurissent et ne niurissent jamais leurs jraines a Paris.

M. Gay dit

:

Que, quant aux plantes, ordinairement steriles dans notre pays, il faut

distinguer, meme parmi les especes europeennes, celles qui peut-6tre n'y

rencontrent pas les conditions necessaires a la maturation de leurs fruits.
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Le Sternbergia lutea, par exemple, ne fructifie dans aucune des localites

de France oil on le rencontre, ni dans le nord de I'ltalie, parce que la

plante n'est pas reellement spontanee dans ces regions- tandis qu'elie murit

ses fruits en Sicile, en Dalmatie, en Grece et dans les iles de I'Archipcl,

contrees ou sa spontaneite n'est pas douteuse.

M. A, Jamain presente, sous toules reserves, l'observation sui-

vante :

II a remarque chez YOmphalodes verna deux floraisons successives et

differentes : les fleurs bleues de la premiere floraison etaient toujours sta-

rtles; au contraire celles de la seconde, plus rares, un peu plus graudes,

plus p&les et port£es sur des pedoncules plus epais, donnaient ordinairement

des fruits.

M. Balansa ajoute que, parmi les Graminees, il y a un assez grand

nombre d'especes steriles ; la plupart des Arondinacees du Midi sont

dans ce cas, ainsi que les Andropogonees, dont M. Cosson n'a pu,

en Algerie, se procurer les graines. — M. Balansa a vu, sur le

Taurus, le Lithospermum purpareo-cceruleum fructifier a 800 me-
tres d'altitude.

M. le comte Jaubert rappelle une distinction deja indiquee par

M. Boreau, entre XArundo Phragmites des marecages qui est ordi-

nairement sterile, et une variete moins haute, tres tragante, qui

croit sur les coteaux et qui fructifie*

observe

multiplier.

besoin de porter des graines pour se

M. J. Gay rappelle, a propos de YArundo
tnites communis Trin,) :

Qu'on trouve pour la premiere fois la description des caryopses de cette

plante dans un memoire de M. L.-R. Tulasne, Sur VErgot des Glwna-
cees

(1) ou Ton ne serait pas porte a la chercher. Depuis la publication de
ee m^moire, ML Duval-Jouvc a trouve en 1857 de nombreuses panicules

fertiles de VA. Phragrnites au quartier de la Musau, pres de Strasbourg.

*« fruits de cette espece ont ete figures par Nees d'Esenbeck dans le

' cahier du Genera piantarum floras germaniccc (2).

tt) Annates des sciences naturelles, 1853.

(2) Voy % Billot, Annotations a la Flore de France et d'Allemagnc $ p. 112.
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M. Chatin a remarque aussi que les plantes munies de stolons

manquent frequemment de fruits. II cite le Stratiotes aloides, dont

ila vainement cherche les fruits dans une localite ou se trouvaient

les deux sexes de cette plante.

M. Decaisne dit <jue le Stratiotes fructifie tres bien en Hollande,

on il est employe eomme engrais.

M. de Schcrnefeld ajoute qu'il en est de m6me aux environs de

Berlin , oil cette planle est abondante non-seulement dans les

etangs, mais intMiie au bord des rivieres dont le courant est peu

rapide.

M. Bureau dit que YAdenocalymma comosum, cultivedans raqua-

rium du Museum, n'y fructifie jamais, et qu'il a opere des feconda-

tions artificielles sur cette plante sans pouvoir obtenir de produits.

>I. Chatin fait a la Sociele la communication suivante :

NOTE SUR LE CRESSON DE FONTAINE (Sisymbrium Nasturtium L., Nasturtium officinale R. Br.)

ET SUR SA CULTURE, par ML Ad. C1MIIV

•le demande a la Societe la permission de lui presenter brievement Pex-

pose d'un memoire que je viens d'eerire sur le Cresson. Le desir d^tudier

les rapports qui existent, eu egard a I'tode, entre les plantes aquatiques

et les eaux dans lesquelles vivent ces* plantes a ete le point de depart

de ce travail ; si j'ai choisi le Cresson entre un grand nombre d'especes

qui pouvaient toutes rae conduire au but recherche, c'est parce que

cette plante occupant une place importante dans la th^rapeutique et dans

Palimentation, les resultats obtenus sur elle devaient, tout en eclairant la

question de chimie que j'avais en vue, se traduire en applications utiles a

I'homme. La verification du fait signale par M. Muller (1), de la presence

de I'iode dans le Cresson ayant d'ailleurs ete pour moi 1'occasiou de la

decouverte de I'iode' dans presque tons les corps du globe et jusque dans

Tatmosphere et les aerolithes , une sorte de reconnaissance envers cette

espeee me portaita la choisir eomme sujetd'un travail special.

On suppose que le nom frangais du Cresson (Water-Cress des Anglais,

Brunnen-Kresse des AUemands) vient de crescere, croitre (2), et rappelle
«

(1) Muller, in Lindley, Vegetable Kingdom, p. 353.

(2) Le nom italien de la plante (qu'on <5crii aujourd'hui Crescione) paralt jnslifier

cette supposition. Touiefois Dndoens ecrit Cressione (Pern/)/., IV, I. 5, c. 13), ce

qui semble indiquer que ce mot aurait passe dans Tilalien par le francais et n'y

serait pas arrive* direclement du latin. Quelques etymologistes, d'ailleurs, attri-

buent au nom du Cresson une origine tudesque; le nom allemand de Kresse se

retiouve en effet, avec de tegeres modifications, dans tous les idiomes germaniques
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la croissance rapide de cette plante, tandis que le nom latin {Nasturtium)

du genre de piantes auquel il appartient, forme de nasum torquere, tordre,

irriter le nez (1), est une allusion au sue volatil, acre et piquant, qu'on

trouve non-seulement dans les vrais Nasturtium, mais dans la plupart des

autres Cruciferes, dans plusieurs Capparidees, dans les Limnanthees et les

Tropeolees.

Un grand nombre de piantes portent dans notre langue le nom de Cresson,

mais, eirconstance a noter, loin qu'entre ces piantes le earactere commun
soit une croissance rapide, c'est dans rexistence d'un principe Acre et pi-

quant, savoir dans ce qui a ete I'origine du mot Nasturtium, que reside ce

earactere. Ainsi, a cote du Gresson alenois [Lepidium sativum L. ) dont la

germination et la croissance, tres rapides en effet, justifient mieux encore

que le Gresson de fontaine le nom commun a ces piantes, se trouvent le

Gresson des pres [Cardamine pratemis L.), le Cresson de riviere ou Am-
brosie sauvage [Senebiera Coronopus Poir.), le Cresson de terre (Bafbarea

vulgaris R. Br.et B. prcecox R. Br.), un grand nombre d'autres Cruciferes,

et aussi le Cresson de Para ou du Bresil (Spilanthes oleracea Jacq.), le

t

Chevallet, Origine et formation de la langue

Le nom du Gram, Gran ou Granson (Cochlearia

rm

rapport avec le nom de la plante qui nous occupe.

(i) Quceque trahunt acri vultus nasturtia morsu (Virg., Mor., v. 8Zi). — Nas-

turtium xapcSa|/.ov Dioscor., lib. 2, c 185, Tiieophr., 7, hist. 1 quasi Koptfapcv,

quod caput calore suo et acrimonia tentet ; vel iiA rife xap£(ar, quod cordatos

feciat; vel quod in syncope cardiaca dicia plurimum valeat. Latinis Nasturtium,
a naribus torquendis, quod odore et seminis acrimonia sternutamenta provocet

:

bine Plinio, 1. 19, c. 8, et Varroni a narium tormento velut torporem excitans

(C. Bauhin, Pinax, I III, sect. 2). — Davantage le cresson alnoys est dit des latins

Nasturtium pource qu'il fait tordre et froncer le nez ; aussi nos Franqais l'appellent

Uasi-tort pour ceste mesme raison. Et de fait, quand nos gens veulent remarquer
de parole quelque chose vigoureuse et qui esveille la personne, iis l'appellent

Noiutort (Histoire naturelle de Pline, traduite et commence par Antoine du
Pinet, Paris, 1615, t. II, p. 74). — Le nom de Nasturtium £tail exclusivement

Jtoanipar les auciens au Cresson alenois (Lepidium sativum L.). lis appelaient

^Cresson de fontaine Sium ou Sisymbrium alterum. Ce sont les bolanistes de la

Uenaissance (Bock, Valer. Cordus, C. Bauhin, etc.) qui out etendu le nom de Nas-
hrtium au Cresson de fontaine, en lui donnant Tepilhete d'aquaticum et en desi-

gnant le Gresson alenois par la denomination de Nasturtium hortense. « Alterum
Vero Sisymbrium solo nomine priori simile, nam Nasturtii potius quam illius

^ciesest, » dit avec raison Valer. Cordus (Annot. in Dioscor., 1561, p. 45), car

Sisymbrium primum, dont on rapprochait ainsi noire Cresson de fontaine,
n etau autre que le Mentha aquatica L. Cet exemple peut donner une idee de la

COufusiou de* piantes chez les anciens.
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Cresson des sources, que A.-L de Jussieu suppose etre un Chrysocoma ou

un Pedis, le Cresson dore ou Cresson de roche (Chrysosplenium oppositifo-

lium L. et C. alternifolium L.), le Cresson de cheval (Veronica Becca-

bunga L.), le Cresson du Perou (Tropceoli Spec), etc., etc.

ffi

?

qu'une sous-variete a folioles obovales-arrondies, dont se rapprochent beau-

coup les plantes cultivees dans nos cressonnieres (voy. Petiver, Herbar.

britann., t. XLVII, f. 3).

y. chilense ; piante du Chili, dubia tetradynamia siliquosa de Ruiz et

Pavon (Herb. Lamb.; C. Gay, Flora Chilena, I, 118), que caracteriseraient

ses feuilles composees de quatre paires de folioles oblongues, entieres, sub-

auriculees a la base et terminees par une foliole terminate de meme di-

mension que les autres ; est commune, suivant M. Claude Gay, dans les

petits ruisseaux et autres lieux tres humides du Chili, oil elle crolt en

mdme temps que Tespece type.

o. sitfolium (iV. sitfolium Rchb., Ic. fl. Germ,, f. ^351); plante ordi-

nairement plus robuste et surtout plus allongee que le type, bien caracte-

riseeparses folioles oblongues-elliptiques subegales, la terminale etant or-

dinairement plus petite que celles qui la precedent immediatement : bonne

espece ?

Apres les varietes admises par les botanistes, je dois indiquer les races

produites par la culture. Elles sont au nombre de trois :

a. Race Billet ou race de Gonesse, Cresson charnu. — Obtenue par des

selections et des semis faits avec intelligence par M. Billet, proprietaire

des importantes cressonnieres du moulin de La Planche pres Gonesse, cette

race est caracterisee par ses tiges plus robustes, par ses petioles plus gros,

par les segments de ses feuilles plus epais et d'un vert plus fonce, et par la

coloration rouge brun plus prononcee (du c6te de la face superieure) du

sommet du petiole, des nervures, souvent aussi (en hiver surtout) de la

portion du parenchyme Iui-m6me, par la saveur tres piquante de toutes ses

parties, enfin, par la propriete qu'ont ses feuilles de se foncer ou brunir

quand on les fait cuire. Le Cresson Billet doit a sa nature charnue d'etre

longtemps a se faner ou fletrir, qualite qui le fait rechercher sur le

march e.

b. Race commune des cressonnieres, Cresson a feuilles minces. ~ Elle

est plus gr6Ie que la precedente, a feuilles plus minces et d'un vert clair

passant facilement au jaun&tre et restant d'un vert gai apres la coction.

c. Race degeneree, Cresson d feuilles gaufrees. — Cette plante, qu'on

trouve 5a et la au milieu des cultures de Cresson et que j'ai surtout ob-

servee dans les cressonnieres herbeuses, mal tenues et mftme tout a fait

abaudonnees en ete, des environs de Mitry-Mory, a les tiges peu robustes,
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les petioles allonges, les feuilles distantes, les folioles minces, tachees,

sinuees, gaufreesou, suivant I'expression des cressonuiers, tuyautees. Cette

race est la moms productive et la plus delaissee sur les marches.

Les di verses races des cressonnieres different d'ailleurs en general du

Cresson sauvage par la diminution de longueur des merithalles, par la

forme plus arrondie des folioles, qui se rapprochent de VEarly Water-

Cms des Anglais, par le developperaent considerable de la foliole termi-

nate et Favorteraent ou Fetat rudimentaire des folioles basilaires, par leur

floraison plutdt tardive (1) que precoce, enfin, par la predominance du

principe sulfo-azot6 de saveur piquante et la diminution du principe

araer.

On sait que la culture du Cresson est assez nouvelle en France. II y a

peu d'annees encore que, suivant MM. Hericart de Thury, Merat et Loi-

seleur-Deslongchamps, on allait jusqu'a 30-AO lieues chercher dans les cam-
pagnes, le long des ruisseaux et sur le bord des fosses ou des marais, la

provision necessaire a la consommation de Paris. Des femmes, charges de

sa vente, parcouraient la capitale avec les produits n^cessairement deja

plus ou moins fanes et jaunis de leur recolte, en faisant retentir dans les

rues ces cris qu'on entend encore parfois aujourd'hui quand les arrivages

cncombrent les halles : « Cresson de fontaine, sante du corps, voila, voild

kbon Cresson! » Mais le Cresson sauvage ne pouvait suffire a la consom-

mation des grands centres de population. La civilisation, qui avait cree

les villes, devait faire entreprendre une culture destinee a remplir, tant au

point de vue alimentaire qu'au point de vue therapeutique, Fun des besoins

<fc celles^ci.

I' parait que c'est en Allemagne, aux environs d'Erfurt et de Dresde,

Woo forma les premieres cressonnieres. On a bien dit que le Cresson etait

tres anciennement cultive dans nos departements du Nord et du Pas-de-

ais
» m&*s cette assertion n'a pas 6te prouvee (2). Toujours est-il que

e$ cressonnieres etaient iuconnues a Paris lorsqu'un officier d'administration
jfe la grande armee, M. Cardon, dont le nom doit Stre beni et grave dans

^memoire de tous les amateurs de Cresson, etablit dans la vallee de la

onette, a Saint- Leonard pres Senlis (Oise), des cultures semblables h
Cel 'e$ qu il avait vues en Allemagne.
Dans Fhiver de 1809-1810, apres la paix qui suivit la seconde campagne
Autriche, M. Cardon, alors directeur de la Caisse des b6pitaux militaires,

Promenait aux environs d'Erfurt quand, la terre etant couverte de neige,

J )
M. Faussier avait mfime cru avoir obtenu h Senlis une race qui ne donnait

pas
<kfleurs.

sin /

N°S savan,s confreres de ces departements et ceux des departements voi-

* ,a Sonnne surtoul) pourraient eclaircir ce point de Fhistoirc du Cresson.

t. v. 11

se
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it vit avec etonnement des fosses pcu profonds, longs de 80-90 metres,

larges de S-U metres, presentant un epais tapis de Cresson, de la plus belle

verdure, qii'une eau abondante protegeait eontre la neige et les gelees.

M. Cardon forma aussitot le projet de doter son pays de fosses a Cresson

semblables tx celles que le hasard lui avait fait connattre. II etudia les condi-

tions de sueces de ce nouveau genre de culture, et, des 1811, il faisait venir

d' Erfurt des chefs-ouvriers pour diriger a Saint-Leonard I'etablissement

d'une crcssonniere de 41 fosses couvrant one surface de 12 arpents.

Quelques annees plus lard, uu habitant de Senlis, M. Faussier, que ten-

taient les benefices produits par les cressonnieres de Saint-Leonard, en etablit

a Saint-Gratien, avec le concours meme de Tun des ouvriers allemands

amenes par M. Cardon, et a la grande douleur des botanistes parisiens qui

virent disparaitre, sous la beche du fossoyeur des cressonnieres, ces prairies

tourbeuses oil ils recueillaient un grand nombre de plantes rares dans la

premiere journee de I'herborisation de Montmorency (1). Mais le signal

donne par M. Faussier de la destruction des prairies de Saint-Gratien

devait lui couter eher. Les eaux etant insuffisantes pour alimenter les

60 fosses qu
r

il avait fait creuser, il dut recourir au forage de puits arte-

siensqui ne donnent eux-memes pas assez d'eau pour garantir en hiver le

Cresson des gelees. De norobi eux etablissements rivaux ne tarderent pas a

se former, ce qui amena une baisse considerable du prix du Cresson sur

nos marches. Aussi la cressonniere de Saint-Gratien, dont les eaux, bien

qiunsuflisautes pour donner des produits dans la saison ou les prix, tres

eleves, doivent former le solde remunerateur de rensemble de I'annee,

represented un gros capital reduit a zero pour les cressonieres qu'alimentent

des sources naturelles, n'est-elle, malgre le rapport tres favorable fait sur

elle a la Societe d'Horticulture par M. Poiteau (2), qu'un etablissement de

second, ou meme de troisieme ordre.

Des 1835, M. Herkart de Thury (a) coostataitque le Cresson etaitcultive

aux environs de Paris dans 373 fosses, en y comprenant les 29 fosses

d'une cressonniere qu avait etablie pres d'Orieans M. Faussier fils.

Voici les statistiques de 1835 et de 1858.

(1) L'hcrborisalion de Montmorency, qui est encore Tune des plus riches des

environs de Paris, a et<* faite pour la dcrntere fois en deux jours il y a vingl aus,

par Adr. de Jtissieu. La premiere journee elait employee h fouiller les prairies et

)e» marecages d'Enghien et de Saint-Gratien ; on couchait au Cheval blanc, oil,

dans cc temps-la, les botanistes <?taient honoris et bien trails; la forSt faisait les

frah de la seconde journee, que coupait agrtfablement un dejeuner confortablc

dresse sous les ombrages du chateau de la Cbasse.

(2) Poileau, Annates de la Soc. d'Hort., t. XXXI, anm5e 1842.

(3) Uericart de Thury, Annates de la Soc. d'Hort., u XVII, annee 1835.
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1835.

MM.Cardon a Saint-Leonard 41 fosses

t
.

Billet Baron, pies Senlis 62

Billet Val-Genceuse 5 Senlis 25

Faussier Saint-Gratien 40

Faussier Saint-Firmin 8

Chambellan Borest 34

Nicolas Sacy-le-Grand. . 30

Faussier fils Origans .

-
'

29

Lefebvre i . . . Fontaines 20

Viou.. . Saint-Denis * 20

Doubleniere Ville vert -Senlis 16

Lesguillez Bellefontaine 14

Mouroy Villemetry 12

12

*

•

Simon Villeveil

Brunai Neufmoulin 10

• . 373

1858.

M. E. Billet a Gonesse 140 fosses.

'

-

•

•

Borest, Fontaine et Mont-LevSque. 70

Baron 57

Saint-Gratien et environs 50

Arnouville 45

Senlis 43

Saint-Leonard 41

A divpi-c ™~ a* • / Goussainville 40
^ divers propriltaires. . . .

J

i .

Mairion pros Clermont (Oise) ... 40

Sacy-le-Grand 40

I Bellefontaine 38

Environs d'Orl&ms 35

Mitry-Mory 28

Nanteuil-le-Haudouin . . S. . . . 15

Presles * • 15\

> 697

Cest done aujourd'nui, tout en negiigeant quelques petites cultures

parses dans les vallees de la Bievre, de la Juine, etc., dans 700 fosses
qu 0n cu, tive le Cresson pour les besoins de Paris. Les omissions sont com-

j

ees Par cette circonstance qu'Orleans consomme une partie du produit
6 la cre*sonniere de son voisinage*

succes d'une cressonniere est subordonne a certaines conditions qui

J'vent diriger dans Tetablissement de celle^cu Ainsi, il faut : 1" choisir
Vo S1»age d'une grand, ville, afin que le debouche soil assure et le trans-
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port au marche peu eouteux ; 2° se garder de l'etablir dans une terre trop

sablcuse qui laisserait perdre leseaux ou dans un sol ties tourbeux, ce der-

nier ayant l'inconvenient de brulcr la plante en ete; 3° s'installer dans le

voisinage immediat de sources dont les eaux n'ont des lors pas le temps,

pendant leur parcours jusqu'aux cressonnieres, de s'echauffer en ete et de

se refroidir en hiver; U° eviter les eaux calcaires, parce qu'elles sont gene-

ralement peu iodurees et parce qu'elles (celles qui sont carbonatees) for-
*

ment des dep6ts ou incrustations qui genent le developpement de la plante,

eviter aussi Jes eaux des tourbieres et rechercher des eaux legerement fer-

rugineuses (ces eaux sont generaleraent iodurees, a moins qu'elles ne soient

tres chargees de sels calco-magnesiens). II faut, de plus, quant aux eaux,

que leur volume soit considerable, meme aux epoques de secheresse. Des

reservoirs d'eau pour la saison des grands froids sont aussi fort utiles. II ne

taut pas etablir de cressonniere si Ton ne peut disposer par fosse de 5 a

6 pouces cubes d'eau. Une eau abondante et des lors prompte a se renou-

veler protege le Cresson contre la chaleur des etes, contre le froid des hi-

vers, et donne a la plante une saveur franchement piquante; on peut dire

qu'il y a autant de difference, quant au gout, entre le Cresson de marecage

et le Cresson d'eau vive, qu'entre la carpe des tourbieres et la carpe de

riviere.

Etant choisis la localite, le terrain et les eaux, on creuse et on plante les

fosses.

Celles-ci doivent avoir, en moyenne, dans une grande culture, 60 centi-

metres de profondeur, 3-k metres de largeur et 80-90 metres de longueur.

Trop profondes, elles sont d'une exploitation difficile ; trop longues, elles

donnent& Teau le temps de s'echauffer ou de se refroidir suivant la saison;

trop larges, elles accelerent le changement de temperature de l'eau en ra-

lentissant son parcours, ou donnent lieu a des courants isoles en dehors

desquels la fosse nest qu'un marecage ; trop courtes ou trop etroites, elles

causent une perte de terrain.

On aligne les fosses parallelement, en laissant entre elles une plate-bande

de 2 metres qui les isole et qui est cultivee en beaucoup de lieux, mais

qu'il est preferable de laisser en prairie.

Toutes les fosses d'une serie parallele recoivent Teau par un canal d'ali-

mentation qui suit leur tfite ; toutes deversent leurs eaux dans un canal de

decharge qui se prolonge vers leur queue. •

La plantation du Cresson se fait en jetant par touffes ou petites poignees,

qu'on cspace de ft-6 pouces (de 108-162 millimetres), le plant qu'on a en-

leve autant que possible avec ses racines, dans des fosses anciennes. Telle

est cependant la facilite avec laquelle le Cresson se bouture, que les sommets

des tiges et meme des feuilles isolees peuvent s'enraciner et multiplier la

plante. On comprend toutefois que dans une exploitation oil Ton tient plus
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aux produits qu'& la verification de phenomenes physiologiques d'ailleui-s

fort curieux, on ait soin de prendre le plant qui, en le moins de temps pos-

sible, permettra d'envoyer du Cresson au marche.

Prealablement a la plantation du Cresson, on a impregoe d'humiditc la

terre du fond de la fosse en mettartt dans celle-ci de Peau qu'on fait ecouler

au boutde quelques heures; apres 4-5 jours, le Cresson a pris racing et se

redresse ; alors on donne a la fosse de Peau jusqu'a line hauteur de 2 pouces

;

5-6 jours plus tard on fume abondamment en pressant avec un instrument

en bois nomme schuele et Pon eleve, pour Py maintenir, Peau a une hauteur

de 4-5 pouces.

On peut aussi avoir recours a des semis faits sur le fond vaseux de la

fosse; mais cette methode, qui peut conduire a la creation de bonnes races,

expose a des degenerescences et fournit tardivement ses produits.

La coupe ou cueille du Cresson se fait quand la plante est bien feuillee,

roais avant Papparition des boutons : le Cresson destine aux usages medici-

naux doit cependant fitre recolte au moment de sa floraison. C'est a genoux

sur une planche mise en travers de la fosse, que l'ouvrier coupe, en le sou-

levant un peu avec la main gauche, le Cresson, dont il fait des bottes du
poids de 250-275 grammes. Loin de couper le Cresson en totality ou a

Wane, on en reserve a peu pres un quart a chacune des coupes, qui se

succedent en £te tous les 15-20 jours. Un coupeur habile fait 1000 bottes

en huit heures. Aussit6t qu'une recolte a ete faite, on fume et on refoule les

plantes qui avaient ete soulevees et en partie deracinees par l'ouvrier. Un

, mene par deux homines, acheve le foulage et fait du Cresson de

chaque fosse un tapis a surface egale ou reguliere.

On doit replanter les fosses chaque annee, sous peine d'une grande perte

de produits. Pour proceder au renouvellement d'une plantation, on retire

eau, on arrache le Cresson qu'on depose sur Tune des berges, on jette les

0ues sur la berge opposee, puis on rcplante comme s'il s'agissait d'une
fosse neuve. M. Billet (de Gonesse) roule le Cresson sur lui-meme a la ma-
niere dun tapis, enleve la boue, et remet le Cresson en place par un simple

deroulement
: e'est a peine si, dans cette methode, la vegetation est ra-

'entie pendant 2-3 jours.
Les mois d'aout et de mars sont preferes, le premier surtout, pour la

Plantation ou le renouvellement des fosses.

Beaucoup de cressonniers cultivent en artichauts, choux, etc. , les plates-

andes qui separent les fosses et qu'il serait preferable de laisser en prairie.

nsetrouveraitbien, sans doute, de r&oltes derobtes obtenues au fond
m me d'un certain nombre de fosses mises a sec et videes de leur Cresson
Wtfant la saison d'ete.

e produit des cressonnieres n'est pas le meme dans les diverses cultures

^ ournissenta la consommation de Paris. Chez M. Billet (de Gonesse),
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155 fosses donnent lc produit etiorme de 150,000 a 155,000 douzaines de

bottes par an. Pendant le seul trimestrc d'avril a juin, epoque de la pousse

la plus active du Cresson, la cressonniere Billet envoie au marche de Paris

de 55,000 a 60,000 douzaines de bottes, soit environ 7,500 bottes par

jour; pour certains jours, le produit s'eleve Ji 12,000 bottes. Si les 700 fosses

qui existent actuellement aux environs de Paris donnaient un produit ega!

a celui des eressonnieres Billet, c'est 700,000 douzaines de bottes que les

Parisians consommeraientannuellement; mais il faut compter qu'a peu pres

550 fosses ne produisent, faute d'eau ou d'engrais, par negligence ou par

chdmage force dans les chaleurs secbes de Pete etau coeur des hivers, qu'un

produit moyen de 500 douzaines de bottes par an, ce qui revient a

275,000 douzaines pour les 550 fosses et ne porta la consommation totale

i Paris qu'ft 430,000 douzaines ou 5,160,000 bottes.

Le prix du Cresson etait cvaiue par M. Hericart de Thury a 1 fr. 30 c.

la douzaine de bottes en 1835, a 80 cent., en 1842, par M. Poiteau; il n'est

aujourd'hui en moyenne, a la halle, que de 36 cent. Ce prix descend en ete

au chiffre mini me de 10 a 12 cent., soit a 1 cent, la botte, pour se relever

en hiver a 1 fr. et au-dessus.

Ia Cresson est envoye au marche, ses bottes etant rangees circulairement

dans des paniers d'osier contenant chacun ordinairement 50 douzaines de

bottes. Un large vide, sorte de cheminee a courant d'air, est menage dans

Taxe de chaque panier, que regarden t les sommites des pousses de Cresson

dont le talon enracine est adosse aux parois du panier.

U\\ facteur special est prepose, aux Halles centrales de Paris, a la vente

du Cresson, dont le prix en gros est quintuple par la vente au detail ehez

les fruitieres. On peut estimer a un million la sommc mise en circulation

par la culture du Cresson aux environs de Paris.

Le Cresson estd'un usage quotidien comme aliment : cru, il accompagne

les viandes roties ; euit, il est mange a la maniere des dpinards et on y
dierche alors inutilement le principe sulfo-azote de saveur piquante qu'a

w

dissipe Taction de la chaleur.

Tout le monde sait d'ailleurs que le Cresson est un excitant ou depu-

ratif, et un antiscorbutique chaque jour present en medecine. La nature

des eaux ayant une grande influence sur la composition chimique et, par

suite, sur la preparation du Cresson, c est a ce point de vue que les pro-

duits des eaux nolablement fcrro-iodees, telles queeelles de quelques-unes

des sources de Gonesse, doivent etre signales comme pouvant remplir en

medecine des indications speciales. On doit aussi £tre prevenu que la culr

lurediminue la proportion du principe amer,tandis qu'elle accroit (surtout

quand la fumure est prodiguee), celle de Thuile essentielle 4cre et pi-

quante.
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M. Decaisne dil que le Cresson de Gonesse se multiplie bcaucoup

depuis une dizaine d'annees, rnaisau detriment des consommaleurs,

car cette race donne beaucoup de liges et peu de feuilles. Autrefois

onchoisissail des races a tiges greles. Le fumier, dans les cresson-

nieres, est destine a empGcher que les tiges ne s'envascnt.

M. Cbatin repond :

Que la race de Gonesse est agreable aux consommateurs, parce que les

feuilles en sont larges, tandis que le Cresson sauvage, dont la tige est mince,

aaussi les feuilles etroites et eourtes; la perfection idealc consisterait sans

doute a avoir de grosses feuilles sur des tiges greles, mais il faut bien, en

attendant mieux, se contenter de ce qui est deja une incontestable

amelioration. II ajoute que la saveur du Cresson cultive differs de celle

du Cresson sauvage; il y a dans le Cresson un principe amer et un principe

piquant; le premier domine dans la plante sauvage, auquel il commu-
nique un gout desagreable; le second domine au contraire dans le Cresson

de Gonesse. Quant au fumier, M. Chatin pense qu'il augmente le produit

rt en ameliore la qualite en y introduisant des principes sulfo-azotes.

M. de Scboenefeld ajoute que le Cresson sauvage ne conserve ses

caract&res que dans une eau peu profonde ; sinon i! passe a la variete

mifolium {Nasturtium sitfolium Rcbb.) qui ne presente presque

aucune saveur.

"• Chalin fail observer que le Cresson se nourrit mieux quand
la tige est peu developpee proportionnement a la racine, parce

f|ualors la matiere nutritive puisee dans le sol se repand sur une

moindre surface. Aussi importe-t-il de ne pas avoir trop d'eau dans
les fosses.

"•«•. Gay rappelle :

Que Casimir Picard (d'Abbeville) a vu , sur un grand nombre dc
Allies du Nasturtium officinale, un bourgeon naitre et se developper en

jj8*i i la base du limbe de la foliole terminate. Cette observation a donne

,

leu a «n memoire de I'auteur, memoire aceompagne de planches, qui a
ete insere dans le premier volume (public en I860) du Bulletin de la So-
Ciele Llnneennedu nord de la France. Turpin, ayant recu communication
(e cette observation, en a parle dans une seance de I' Academic des sciences
en novembre 1839.

j ,,'.
n ditque les racines adventives du Cresson sortent toutes

aisselle des feuilles, et nullement de leur base dorsale.
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M. Balansa fait a la Societe la communication suivante

DESCRIPTION DE TROIS NOUVELLES ESPfiCES DE GRAMINEES, par M. BlLAXSV

Andropogon (Spodiopogon) pogonanthus Boiss. et Bal. in Bal. pL Or.

exsicc. n°1338 [1857].

Souchecespiteuse, legerement tracante. Chaumes dresses, rameux, cylin-

driques, lisses, glabres, a partie inferieure souvent perennante. Feuilles

Hneaires-lanceolees, se terminant insensiblement en pointe, planes, glabres

ou poilues seulement a leur base, presque lisses; ligule membraneuse,

ovale-obtuse, parfois laciniee
;
gaines glabres, lisses, fendues jusqu'a leur

base. Panicules terminates, rameuses, oblongues-lanceolees, dressees, con-

tracted*; rameaux de la panicule solitaires gemines on ternes, glabres et

nus dans leur moitie inferieure, velus et charges d'epillets dans leur moitie

superieure. Epillets homogames, biflores, les uns ternes (ceux terminant

les rameaux) a epillets lateraux pedicelles caducs, le median sessile per-

sistant; les autres gemines, a epillets Tun pedicelle caduc, l'autre sessile

persistant. Fleur inferieure des epillets m&le, la superieure hermaphrodite.

Glumes oblongues-lanceolees, acuminees ou meme terminees en une soie

assez longue, velues, egales, un peu plus longues que les fleurs, rinfe-

rieure 5-7-nervee, la superieure 3-nervee. — Fl. male : Glumelle infe-

rieure oblongue-lanceolee
, glabre, hyaline, membraneuse, obscurement

nervee, acuminee ou m6me insensiblement attenuee en une arete droite

egalant ou depassant la moitie de sa longueur; glumelle superieure oblon-

gue-lanceolee, acuminee, enervle, un peu plus courte et de roSme consis-

tance que la superieure. Antheres glabres, lanceolees, biloculaires, s'ou-

vrant au sommet par deux ouvertures oblongues. Squamules 2, glabres,

tronquees. — Fl. hermaphrodite : Glumelle inferieure egalant la supe-

rieure, bipartite a lobes lineaires acumines. emettant du fond de Techancrure

unear&e trois fois plus longue qu'elle genouillee et tordue au-dessous du

point de flexion; glumelle superieure elliptique-lanceolee, hyaline, marquee

a la base de deux petites nervures peu apparentes. Squamules 2
f
glabres,

ovales, tronquees et bilobees au sommet. Ovaire glabre, oblong; styles 2,

terminaux; stigmates plumeux, un peu plus longs que les styles. Caryopse

libre, oblong, cylindrique, surmonte de la base persistante des styles;

spile (macule hilaire) ponctiforme, peu apparent ; embryon egalant ou de-

passant la moitie de la longueur du caryopse. y. Juillet.

Collines seches et pierreuses de la Phrygie, a Esilair-Keui, Ouchak,

Kaiagueul-Dere, vers 900 m. d'alt.

L*Aridropogon pogonanthus est voisin de YAndr. sibiricus Trin. II en

difftre surtout par ses feuilles relativement bien plus etroites et a peine
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attenuees a la base, par ses glumes plus velues, et par ses aretes plus lon-

gues et plus robustes.

Triniuset, apres lui, Steudel ont decrit la fleur superieure desepillets de

VAndr. sibiricus eomrae femelle, a etamines representees seulementpar les

filets. Les epillets de cette espece que j'ai pu analyser m'ont toujours

montre au contraire cette fleur hermaphrodite.

Abistida (Artbratherum) brachyptera Coss. et Bal.

Souche tracante, depourvue le plus souvent de rejets steriles. Chaumes
hauts de 5-6 decimetres, simples ou rameux, dresses, cylindriques, pubes-

cents surtout au-dessous des noeuds. Feuilles enroulees, se prolongeant in-

seasiblement en pointe fine et roide, arquees, glabres, presque lisses; I
i-

gules tres courtes, tronquees, fimbriees; gaines glabres, fendues jusqu'a la

base
; noeuds glabres. Panicule etroite , dressee, a rachis glabre mais

scabre; verticilles a 3-6 rameaux contractus, tres inegaux, scabres, soudes

le plus souvent entre eux au-dessus de leur point d'insertion. Glumes pres-

que egales, oblongues-lanceolees, insensiblement acuminees, Tinferieure

1-nervee, scabre, la superieure obscurement 3-nervee; glumelle infe-

rieure oblongue-lanceolee, glabre, articulee un peu au-dessous des aretes

;

aretes egalant la longueur des glumes et ayant le plus souvent leur quart

infeiieur cache par elles, la mediane plumeuse dans toute son etendue,

excepte dans sa partie superieure qui est presque glabre, les laterales gla-

res, scabres, etalees, capillaires. Glumelle superieure ovale-oblongue,

tronquee, enervee, glabre, membraueuse, simulant une squamule par sa

forme et sa petitesse •, callus lineaire, velu excepte dans la partie corres-

pondant au dos de la glumelle inferieure, a poils egalant le quart de la lon-

gueur de cette glumelle. Squamules 2, oblongues, entieres, tronquees,

s'elargissant de la base au sommet et egalant presque la glumelle supe-

rieure qui est deux fois plus large qu'elles. Antheres 3, lanceolees, gla-

bres. Ovaire oblong, glabre; styles 2, terminaux; stigmatesplumeux, deux

foisplus longs que les styles. Caryopse #. Mai.

Dunes de sable mobile du Sahara algerien, entre Guerrara et Hadjira

(Reboud), et a El Abiod Sidi Cheikh (Cosson), vers 900 m. d'alt.

VAristida brachyptera est tres distinct de ses congeneres. II a cependant

quelques rapports avec VArist. plumosa, dont il se distingue au premier

C0UP d'ceil par ses aretes beaucoup moins longues, etc.

Miuum vebticillatcm Boiss. et Bal. in Bal. pL Or. exsicc. n° 1330

[1857].

Chaumes 2-5 ou solitaires, dresses, glabres, lisses, cylindriques, glau-

cescents, de 1 a 3 decim. de haut. Feuilles linfoires-lanceolees, planes,

glabres;
|jgU |e oblongue, entiere; gaines glabres, lisses, fendues jusqu'a la
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base. Paniculeoblongue-lanceolee, pyramidale, a rameaux dresses pendant

la floraison, et etales ou m6me reflechis apres. Rameaux tras scabres,

5-20-flores, forraant, au nombre de 8-20, autour de l'axe principal de la

panicule qui est lisse, un vertieille presque complet; verticilles infcrieurs

souvent steriles. Epillets 3-8 fois plus courts que leurs pedicelles. Glumes

glabres lisses ou scabies sur le dos, I'infefieure lanceolee, aigue, un peu plus

courte que la superieure qui est ovale- oblongue et assez brusquement ter-

minee en pointe. Glumelles d'un brun mat, un peu plus longues que les

glumes et couvertes de petits poils apprimes, I'inferieure 3-nervee, ovale,

scarieuse et arrondie au sommet, la superieure binervee, oblongue, un peu

plus courte que la superieure. Squamules 2, entieres, glabres, oblongues,

aigues. Etamines 3, a antheres ovales-oblongues egalant presque les filets.

Ovaire ovale-oblong, glabre ; styles 2, courts ; stigmates plumeux. Caryopse

ovale-oblong, apicule, faiblement comprime par le dos, adherent aux glu-

melles et persistant avec elles sur l'axe de Tepillet; spile lineaire, egalant

presque la moitie de la longueur do caryopse. Q. Juin-juillet.

Pres, pelousesde la region montagneuse de I'Alma-Dagh et du Mourad-

Dagh (Phrygie), vers 1200 m. d'alt.

Le Mil. verticillatum est voisin, quoique tres distinct, du Mil. trichopo-

dum. II doit former avec lui une section, caracterisee surtout par les glu-

melles mates couvertes de petits poils apprimes.

Le Mil. poceforme sp. nov. in Bal. pi. Or. exsicc. n° 1331 (1857) ne

nous parait pas, apres une etude approfondie, devoir etre separe du Mil.

trichopodum Boiss.

de

monogyna

la veille dans la fonH de Saint-Germain-en-Laye, et fait remarquer

la difference que presentent ces deux especes ou varietes, quant a

l'epoque de leur developpement. Le Cr. oxyacanthoides a deja des

peine a s'entr'ouvrir.

monogyna

Cr. oxyacanthoides

matunte egale,une temte moms violacee que ceux du Cr. monogyna.
II ajoute que plusieurs Poiriers ont leurs premieres feuilles semblables

a celles de l'Aubepine. L'affinite des genres Pirus et Crataegus est

d'ailleurs demon tree par la possibility de greffer le Poirier sur l'Au-

bepine.

M. Duchartre, vice-president, donne lecture de l'extrait suivant

d'une lettre qui lui a ete adressee par M. Leclere :
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LETTttE DE M. Louis LECLERE.

>

Montivilliers (Seine-Inferieure), 22 mars 4858.

Je possede une collection de Cactees. (Jn jour, il y a plus de deux

ans, un accident arrive a quelques-unes de ces plantes m'obligea de cooper

la partie superieure de quelques bonnes varietes, parmi lesquelles se trou-

vait le Cereus pruinosus Salm. -
«

Cette Cactee, apres roperation, mesurait encore 65 centimetres de hau-

teur et j avals I'espoir de voir, dans le courant de Tannee suivante, quel*

ques bourgeons poindre immediatement au-dessus des faisceaux. Mais mon
attente fut vaine pendant ces deux annees; je voyais bien, il est vrai,

grossir les raamelons superieurs, et Tun d'eux fixa surtout mon attention

par son grossissement rapide, raais je pensais que cela resultait seulement

dun annas de tissu cellulaire, quand, il y a quelques semaines, je vis ce ma-
melon se crevasser, sur une longueur de 3 centimetres, dans le sens de

I'axe de la cote qui le porte (il avait avant cette fente la grosseur dun oeuf

de k centimetres). — Je suivis attentivement les progres de ce singulier

phenomene; quel ne fut pas mon etonnement quand je vis bient6t un veri-

table bourgeon qui venait se montrer au jour dans toute la longueur de la

fente, deja large de 18 millimetres ! Aujourd'hui j'apercois deja les mame-
Ions et les faisceaux d'epines, garnis de poils, de ce gros bourgeon et pro-

chainement sans doute je verrai sortir un individu tout forme. Deja le tissu

qui recouvre en partie ce bourgeon se dechire lateralement ; ce tissu n'a

Pas moins de 3 a U millimetres d'epaisseur, et il a fallu une force d'expan-

S1°n tres grande, ce me semble, pour operer ce dechirement. Le faisceau

occupant le centre du mamelon a ete rejete sur Tun des cotes de la dechi-

rure.

Voila, Monsieur, le phenomene que j'ai cru devoir vous signaler et que,

^uant a moi, je ne crois pas depourvu d'interet, car depuis plus de douze
ans We je cultive les Cactees, je n'ai jamais vu ce mode de reproduction, et

11 est reellement remarquable de voir sortir ainsi un bourgeon, ou plut6t un

wdividu tout forme, du centre d'un gros mamelon : c'est, si je puis m'ex-

primer ainsi, un veritable accouchement. J'ai toujours aime a suivre les

Pr°gresdemes plantes et toujours j'ai vu, chez les Cactees, apparaitre im-

mediatement au-dessus du faisceau depines un petit bourgeon a peine vi-

sib,e
- p«is, peu a peu, ce bourgeon grossit et devient enfiu assez fort pour

lpa
separe du pied reproducteur. Mais ce n'est pas la ce qui a eu lieu dans

m°n exemplaire. Les bourgeons ordinaires naissent toujours a rextremite
c une ou de plusieurs fibres, et il est facile de voir quici le bourgeon a

P r|s naissance dans le tissu cellulaire; cest-a-dire que je pense que les

1 res,
>'aurontpuatteindre I'extfrieur, et qu'alors le bourgeon se sera forme

Sti e
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au milieu de la masse charnue et aura enfin, par Teffet de la vegetation,

rompu sa prison ; car, en aucun moment, je n'ai vu apparaitre ee bourgeon

au-dessus du faisceau d'epines et il n'est done pas permis de supposcr

qu'ayant pris naissance suivant Fordre normal il ait ete peu a peu englobe

par le tissu cellulaire.

J'ignore si d'autres observateurs ont deja vu des faits analogues a celui

que je viens de decrire, mais rien de semblable nest signale dans la Mono-

graphic des Cactees de M. Labouret.

M. Napoleon Doumet dit qu'ii a observe le m6me fait sur le Cevens
pectinatns et sur des Echinocactus

.
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PHYS10L0GIE VEGETALE.

Dissertation snr les fenlllcs vertes et colorccs envisa-
gees specia lenient au point de vne des rapports dc la

chlorophylle ct de l'erytnrophylle, par M. Edouard Morren.

(In-8° de 220 pages et 2 plane. Gand-, 1858. Chez C. Annoot-Braekman.)

Ce travail important de M. Edouard Morren est une dissertation inaugurate

presentee a la Faculte des sciences de Gand ; il est donne par lui comme
formant simplement la base de recherches futures. Les colorations sur

lesquelles il porte specialement sont le vert et le rouge des feuilles ; mais

I'auteur pense pouvoir s'occuper bient6t de leurs teintes jaunes, blanches et

metalliques, de 1'etiolement, du developpement des couleurs dans les fleurs,

les fruits, les racines et de la coloration desCryptogaraes.Voici quelle est la

division du memoire entier :

Une introduction de 27 pages a pour objet de montrer l'extreme varia-

Mite des couleurs dans la nature, leur origine et leur classification telle

quelle est etablie dans les beaux travaux de M. Chevreul ; elle renferme
ftussi des details interessants sur l'harmonie des couleurs, sur les contrastes

simultanes a Tetude desquels M. Chevreul a donne une haute importance;

se termiue par des tableaux qui resument la nomenclature usuelle de
•a transparence, des couleurs, des tons et de I'eclat.

Le corps de 1'ouvrage Iui-meme est divise en 7 chapitres dont voici les

toes
: Cbap. 1 (pp. 28-58) : Recherches anatomiques sur la chlorophylle.

ans une note (p. 37), M. Ed. Morren fait observer que sa dissertation

etait deja ecrite et soumise a I'examen de la Faculte des sciences de Gand
°rsque M. Arthur Gris a publie ses Recherches microscopigues sur la chlo-
r°phylle. —

. Chap. 2 (pp. 59-72) : Recherches chimiques sur la chloro-

phyile— Chap. 3 (pp. 73-99) : Formation de la chlorophylle. — Chap, k

(PP- 100-107)
: Mode de coloration des feuilles vertes. — Chap. 5

PP- 108-120) : Des matieres colorantes rouge et bleue des feuilles; ery-
hrophyUe et anthocyane. — Chap. 6 (pp. 121-147) : Feuilles maculees,
rlees, discolores et colonies de rouge ou de bleu. C'est dans ce chapitie

Y*
Setrouve I'anatomie du Chou rouge dont les details occupent les deux

Panches. On y voit aussi I'anatomie de VOrchis muculata, cellc de YEry-

die
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throniunt dens-canis et celle du Lachenalia tricolor. — Chap. 7 (pp. 168-

198): Theorie de la coloration. Sous ce titre, M. Ed. Morren fait I'histoire

des travaux relatifs a la coloration des plantes depuis Aristote jusqu'a nos

jours. — L'ouvrage se termine par la Revue bibliographique des outrages

concernant la chromurcjie vegetale. Ce releve est divise en quatre para-

graphes qui renferment : le premier les travaux relatifs a la physique des

couleurs; le second ceux qui out pour objet l'anatomie des matieres colo-

rantes, les observations sur la pluie et la neige rouges ; le troisieme, les

ecrits sur la chimie des couleurs vegetales; le quatrieme et dernier, ceux

qui ont rapport a la physiologie des couleurs. — A la suite de ces diverses

parties se trouve Implication des quinze figures coloriees que reunissent

les deux planches, en fin une table des matieres.

II nous serait impossible de donner une meilleure idee du travail de

M. Ed. Morren et des idees qui y sont developpees qu'en reproduisant le

resume suivant donne par I'auteur lui-meme (pp. 198-202) de la theorie

generate de la coloration des feuilles telle qu'H la concoit et telle qu'elle lui

semble resulter des observations.

1. Tous les organes appendiculaires foliaces sont verts a 1'origine; leurs

tissus sont incolores, et leur coloration verte depend d'un endochrome que

Ton peutseparer.

2. La cause de cette coloration est partout la meme : c'est la presence

dans les cellules d'un compose particulier, la chlorophylle.

3. La chlorophylle est un produit immediat pur, qui ne se laisse pas de-

composer nl transformer en principes bleus on jaunes.

lx. Dans les feuilles des plantes superieures, la chlorophylle se trouve en

genera! dans le parenchyme sous le derme.

5. Elle se presente sous deux etats organiques differents : sous I'appa-

rence gelatineuse ou sous la forme de granules.

6. La chlorophylle d'abord gelatineuse peut s'organiser en granules.

7. La chlorophylle parait se former tonjours sous la forme gelatineuse et
V

s organiser posterieurement en granules.

8. La chlorophylle gelatineuse se trouve en general dans les Algues d'eau

douce, quelques Fougeres et Cycadees, les tissus charnus, les bourgeons et

les tissus jeunes.
*

9. Les granules verts consistent en une enveloppe de chlorophylle antour

d'un noyau incolore ou chlorophore.

10. On peut enlever cette chlorophylle par I'alcool, et il reste un chloro-

phore forme, soit : 1° de matiere azotee, comme le pronve sa coloration

brune avec liode; 2° de fecole qui devient bleue par I'iode; 3* de graisse,

qui se dfssout avec la chlorophylle dans I'alcool.

H. Ces substances existent sans chlorophylle dans les granules incolores

des plantes etiolees.
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12. L'existenee et la grosseur du noyau de fecule semblenl, en general,

en raison inverse de 1'intensite de la lumiere recue.

13. La chlorophylle ne modifie pas sa coloration par Taction des acides

ni desalcalis.

lft. C'est une substance azotee, et sa composition correspond a la for-

mule C l8 H 10 AzO3 (Morot).

15. Elle est partout accompagnee d'une graisse dont la composition cor-

respond a la formule C8 H 7 0.

16. Elle semble se former par Telaboration de cette graisse, de l'ammo-

niaquc et de 1'acide carbonique, en vertu d'un acte de nutrition.

17. La graisse semble resulter d'une modification de la fecule sous Tin-

fluence des fonctions respi ratrices.

18. Ces elaborations physiologiques pourraient etre representees sous

one forme mathematique par les formules

C 12 H J0 10 + 20= C8 H 7 + 4C02 + 3H0.

G»H*0 + AzH* -f 10CO2= Ci 8 H 10 AzO3
-f 180.

*

19. Aucun fait eonnu n'autorise a eroire que la chlorophylle provienne

d'une autre matiere colorante, ni qu'elle donne naissance a une nouvelle

matiere colorante.

20. Sa formule et ses proprietes la rapprochent du groupe del'iodigo.

21. Les organes foliaces qui ne recoivent pas l'influence de la lumiere

festent incolores et etioles.

22. Des qu'on replace une plante etiolee sous l'influence de la lumiere,

ses organes de nutrition se colorent en vert. -

23. La plante etiolee ne degage pas d'oxygene et, eu general, n'assimile

pas de matieres etrangeres nouvelles.

24. Les jeunes organes deja verts s'etiolent lorsqu'ils sont replaces a

obscurite"
j plus dgees, les feuilles se detachent sans jaunir.

25. Les plantes s'inclinent et se dirigent pendant leur accroissement en

Merchant la lumiere.

26. Les fonctions de nutrition consistent dans une absorption, reduction
et elaboration d'acide carbonique, d'ammoniaque et d'eau. Elless'exercent

^us ''influence des rayons chimiques de la lumiere par les organes verts.

27. Les fonctions respiratrices consistent dans une absorption d'oxygene
*l «ne exhalaison d'acide carbonique et d'eau. Elles se manifestent par tous
es organes appendiculaires.
28. Les organes verts utiliscut pour I'excrcice des fonctions de nutrition

a Puissance chimique de la lumiere.
9

- Les tiges s'inclinent et se dirigent vers le spectre chimique de la lu-
miere decomposer
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30. Cc spectre suffit pour provoquer la formation de la cbloropbylle.

31. La chlorophylle se forme incessamment dans les plantes pendant

I'exercice des fonctions de nutrition, et cette formation est la cause de Tex-
*

halaison d'oxygene manifestee par les organes verts.

32. On voit souvent la chlorophylle se former sous Tinfluence de la lu-

miere autour des granules amylaces preexistants dans les tissus.

33. Mais, en general, les grains de fecule semblent, dans les organes de-

veloppes a la lumiere, dtre de formation posterieure a la chlorophylle.

34. La chlorophylle se forme dans des organes qui ne sont pas directement

places sous linfluence de la lumiere, tels que les embryons et la couche

herbacee de l^corce.

35. La coloration rouge des feuilles depend d'une matiere rouge liquide

qui colore le sue cellulaire : rerythrophylle.

36. L'erythrophylle se forme directement, et aucune observation n'auto-

rise Topinion qui consiste a la considerer comme une modification de la

chlorophylle.

37. Elle existe dans des tissus et dans des cellules qui n'ont jamais ren-

ferme de chlorophylle.

38. Elle se forme dans Tobscurite et dans les plantes etiolees.

39. Elle est soluble dans Teau et T'alcool et possede les reactions d'un

acide faible.

40. La couleur bleue de certaines feuilles etde la plupart desfleurs pro-

vient d'un liquide bleu, Tanthocyane.

fil. Celle-ci a beaucoup de rapport avec rerythrophylle. Elle se trouve

dans des sues a reaction neutre, tandis que rerythrophylle existe dans des

organes dont le sue est acide.

42. Tous les acides, meine ceux qui ne sont pas oxygenes, ont la pro-

priete de rougir les dissolutions d'anthocyane.

43. Dans cette reaction, le rouge vient de ce que rerythrophylle est misc

enliberte.

l\U. D'un autre cote, certaines combinaisons d'erythrophylle sont bleues.

45. En un mot, on peut considerer rerythrophylle comme un acide faible

et Tanthocyane comme une combinaison de cet acide, analogue au bleu de

tournesol.

46. Les feuilles rouges des plantes respirent comme toutes leurs surfaces

vertes, puisque, outre rerythrophylle, leurs tissus renfermentde la choro-

phylle.

47. La germination et la floraison determinent des conditions physio-

loglques generales, favorables a la formation de rerythrophylle.
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Further Observations on the Mature and Origine of
the External Coatings of Seeds (Nouvelles observations sur

la nature et Vorigins des teguments externes des graines); par M. John

Miers (The Annals and Magazine of natural History, cah. de mai 1858,

p. 357-361 ; avec des fig. intercalees).

Dans un memoire dont on peut voir une analyse dans le dernier cahier da

Bulletin, M. Miers s'est efforce de prouver surtout que le tegument externe

de la graine dans lequei sont englobes les vaisseaux du raphe, tire son ori -

gined'un sac exterieur qui provient du funicule et qu'il a nomme mem-
brane placentaire; dans son nouveau memoire il se propose de montrer

comment s'opere le developpement de ce.sac. II prend pour exemple Po-

vule de PAmandier.

De tres bonne heure le placenta produit deux petites protuberances en

forme de console, dont chacune est Pebauche d'un tegument placentaire;

pres de Pextremite se montre un mamelon qui n'est que le nucelle nais-

sant et qui, continuant de s'accroitre, est bient6t entoure a sa base par deux

petites coupes. Par degres la surface de la gaine sur laquelle reposent ces

coupes se marque de cannelures qui deviennent ensuite plus profondes, et

a,ors 0l* peut distinguer dans sa substance les vaisseaux nourriciers de

'ovule partant du placenta et se terminant & la base commune du nucelle

fctde ses coupes, ou a ce que Pauteur nomme le gangylode. La surface si I-

lonnee de ce support continue de s'accroitre, non a son bord qui change a

peine, mais dans sa portion moyenne qui s'allonge vers le bas et se creuse

giaduellement jusqu'a flair par former une poche oblongue, ouverte en
naut, dans laquelle est loge le nucelle partiellement enveloppe dans ses tu-

Mques propres. Pendant que s'accomplit cette transformation, on reconnalt
(!ue le bord du support ovulaire, devenu Porifice de la poche, ne change
P&s de situation, reste au meme niveau, egalement contigu au point du
placenta duquel est ne d'abord le support ovulaire. De la resulte un ovule

anatrope
;

a mais il est important de faire observer, dit M. Miers, que,

pendant ce developpement, Povule ne subit pas le moindre renversement,

°uc'est a tort qu'on Pa nomme anatrope, parce qu'un manque d'atteotiou
a feitmal compreudre comment s'effectue cette marche meeanique de Pac-

^oissement. » Plus tard Pouverture de cette poche placentaire externe se
*rme, et la poche elle-mgme prend Papparence d'un tegument complet
Comrae dansle Magnolia ou parfois ouvert comme dans VEvonymus; mais
,n enablement on trouve les vaisseaux nourriciers compris dans son epais-
eur

' ^rdhiairement ces vaisseaux restent reuuis en un cordon, constituant

fe

!*
simPle raphe; mais ailleurs, comme dans PAmandier, ils se divisent et

^

Pendent sur toute la poche, et forment un raphe rameux. L'auteur pense
e cette interpretation rend parfaitement compte de la formation des

T. V. 12
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ovules anatropes sans qu'il suit necessaire de fairc intervenir un renverse-

ment til Pintroduction de vaisseaux nourriciers dans Pepaisseur des tegu-

meats ovulaires primitifs. II entrc dans quelques developpernents a ce

sujet, apres quoi i! s'occupe a montrer, par des descriptions et des figures,

que son explication du developpement des ovules anatropes par la forma-

tion (Tune poche placentaire est seule applicable aux ovules des Anacar-

diacees, au sujet desquelles il annonce devoir publier bientot un memoire

special.

On tlic Relation of the Raphe to the Coats of' the

Vegetable Ovule (Sur les rapports du rap/a

I ovule vegetal), par M. Arthur HenlVey (The A

natural History, cah. de mai 1858, pp. 356-357).

/

Dans cettc note, qui ne semble guere susceptible d'etre resumee,

M. Arthur Henfrey combat la theorie de M. Miers au sujet du developpe-

ment de fovule et de la nature du tegument externe. Reprenant les propo-

sitions dece botaniste Tune apres I'autre, il cherche a montrer que les unes

sont inexactes, comme celle qui distingue dans tout tegument ovulaire un

epiderme, un mesoderme, un endoderme, etc., que d'autres n'ont plusde

base des Pinstant oil les autres sont inexactes, enfin que la formation des

ovules anatropes s'explique plus simplement et plus naturellement par Po-

piuiou universellement admise selon laquelle le renversement de situation

du micropyle et de laehalaze est du au developpement unilateral des (uni-

ques ovulaires.

Meniere Meobaehtuugen iiber % erk iiiiimerii der Klu
ineukroiie unci die nirkuii^n davou (Nouvelles obser-

vations sur Cavortement de la corolle et sur I'influence quil exerce) ;

par M. L.-C. Treviranus ( Verhandlungen des naturhistorischen Vereine*

der preussischen liheinlande und Wcstphalens, l&e acuee, 1857, pp. 131-

139. lu-8, Bonn.).

Dans un memoire public dans la meme collection que celui-ci (VIH,

p. 504), M. Treviranus a cherche a montrer que la corolle avorte quelque-

fois sans qu'il en resulte de consequences ttcheuses pour la fecondation,

mais que souvent, si elle manque ou reste rudimentaire, le fruit ne se de-

veloppe pas. Le memoire actuel du celebre physiologiste allemand a pour

objetde signaler de uouveaux faits qui viennent a Pappui de ces assertions.

Le Lamium amplexicaule, comme I'avaient dit Linne et surtout Curtis,

procluit deux sortes de fleurs, les unes noi males, avec la corolle au moins

quatre fois plus longue que le calice, les autres Ires petites, mai formees,



RUYl'fi BIBLIOGUAl'HIQUE. 179

dont la corolle est. a peine plus longue que le calice et reste fermee; les

premieres se montrent de ties bonne heure, en fevrier et mars; les autres

ue se dcveioppent qu'en mai et juin; celies-la ne deviennent jamais plus

grosses, et possedent aussi bien des etamines qu'un pistil. Curtis pense que

eelles-ci n'ont pu developper, com me de eoutume, leur corolle par manque
tie chaleur sans que pour cela la fecondation y soit entravee. Koch dit

que ces fleurs imparfaites du Lamium amplexicaule se montrent non-seule-

ment au printemps, mais encore en automne. M. Treviranus confirme et

complete ces assertions. Le 21 octobre 1856, apres plusieurs gelees, il avu
des pieds de cette plante qui portaient dans le bas des fruits bien formes

etplus haut des fleurs imparfaites, dans lesquelles la portion du tube de la

corolle qui entourait fovaire etait transparente et verdatre, le tube et la

levre iuierieure etaient d'une teinto rougefitre, fort pale, tandis que la lev re

superieure etait d'un beau rouge, depassait peu le ealice et etait exacte-

ment fermee. Les elamines et le pistil etaient a fetat normal et, dans quel-

ques fleurs, celui-ei avait commence de grossir. Ainsi, dans ce cas, le man-
que de developpement de la corolle ifavait pas nui a la fecondation. Le

* mars 1857, I'auteur a trouve aussi des fleurs imparfaites du meme La-
mum dont le tube etait simplement ferme par un faisceau de poils roides,

^aisqui etaient toutes fertiles.

^efait est inverse de celui qui a ete deja signale par M. Treviranus sur

plusieurs especes de Violettes, sur VOxalis Acetosella, etc., puisque dans
ce

$ plantes les fleurs developpcesde ties bonne heure ont de tres grandes
coroiies et des organes sexuels imparfaits, tandis quecellesqui se montrent
n ete ont une corolle rudimentaire avec des organes sexuels parfaits.

D apres M. Bentham, le Lamium bifidurn DC, du midi de fEurope, a
ussi une forme a fleurs imparfaites, qui est devenue pour Gussone le

•
cryptanthum. Des faits analogues se presentent dans d'autres Labiees,

notammentdans les genres Salvia et Mentha.
La fainille des Caryophyllees parait offrir de frequents exemples de fleurs

mpaifaites. Ainsi YArenaria graminifolia Arduini et VA. clandestina

°»tensehlag, de la Dalmatie, ont ete reconnus par Visiani comme la meme
Pante

> wuleraent a fort petits petales dans le dernier. Or Visiani en avait

°uve les fleurs parfaites au mois de septembre ; Portenschlag en avait vu
s fleurs imparfaites en juin ; d'oii il est permis de presumer que la tempe-
a U| e est la cause de ces differences.—LArmaria serpyllifolia L. a aussi

Angleterre une forme a 5 elamines et a petales egalant seulement en
,0n̂ ur le q ua, t du caliee.

*j

s Helianthemum du sous-genre Lecheoides, qui babitent fAmerique
[ °ro, donnent, au printemps et au commencement de fete, de grandes
M corolle; en automne, lis en produisent d'autres qui s'ouvrent mal,

' Uonl (lue de petits petales ou u'eu ont pas du tout, avec un moindre
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Dombre d'etamines. Ces dernieres fleurs fructifient, mais leur fruit est plus

petit et contient peu de graines.

Les choses se passcnt differemment dans plusieurs Legumineuses, Vicia,

Lathyrus, Amphicarpoea, Yoandzeia, Aracids, Stylosanthes, Chapmania.

lei, outre les fleurs parfaites situees sur des branches superieures dressees,

il y en a dim parfaites, quant a la corolle, qui naissent au bas de la plante ou

meme sous terre. Souvent celles-ci donnent seules du fruit. Les lines et les

autres ont cependant desorganes sexuels bien conformes, Men que divers

ccrivains aient dit le contraire. Le plus souvent les fruits venus de ces fleurs

radicates, si Ton peut le dire, s'eufoncent en terre pour y murir. — Des

faits analogues s'observent dans les Polygala Nutkana et polygoma, de

I'Amerique septentrionale.

Ces faits confirment, dit M. Treviranus, ('exactitude des propositions sui-

vantes : 1. La formation de corolles imparfaites ou leur avortement tient

gencralement a I'influence de circonstances qui peuvent etre defavorablesa

la fecondation et favorables cependant au developpement du fruit deja

none ; 2. La puissance de ces influences defavorables varie et ne peut fttre

determinee, de sorte qu'a I'avortement de la corolle se rattache quelquefois

la sterilite qui souvent aussi n'en est pas la suite; 3. Get avortement ne

peut etre pris pour caractere de families, ni de genres, ni d'especes, ni

meme de varietes, puisque le m6me individu developpe ou ne developpe

pas sa corolle, selon les circonstances.

Bcitraege iur Kenntnlss liypokotyllseher Advcnttv-
knospcu mid Uiir/rlspiosHr bel krautigcii IMkotylen
{Sates sur les bourgeons advent ifs hypocotyles et sur les pousses des ra-

vines ou les drageons dans les Dicotyledons herbaces) ; par M. H.-W.

Reichardt [Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien.,

VI r, 3* et W trimestre de 1857, pp. 235-244, pi. VH-IX).

M. Reichardt a ete conduit a s'occuper de ce sujet par la connaissauce

d'un travail de M. Juratzka sur les drageons du Linaria genistifolia Mill.

II avail donne beaucoup d'extension a ces etudes lorsque la publication de

I'important memoire de M. Thilolrmisch sur la germination et la multipli-

cation des Convolvus arvensis et sepiurn a diminue Tinteret de ses recher-

ches considerees dans leur ensemble ; aussi se contente-t-il de consigner

dans sa note les resu I tats de ses observations sur quelques plantes qui

etaient peu ou pas connues sous ce rapport, et d'abord sur le Linaria ge-

nistifolia Mill.

Les botanistes anterieurs a Linne savaient deja que la racine du Linaria

vulgaris Mill, drageonne; mais lis ont tous admis que le contraire a lieu

dans le L. genistifolia Mill. Cependant M. Juratzka a montre a la Societc
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zoologico-botanique tie Vierme des echantillons de celui-ci qui porlaient des

drageons et M. Reichardt lui en a egalement presente un dont une racine

longue d'un metre ne portait pas moins de douze de ces pousses radicales

developpees. Voici comment ce botaniste decrit le developpement de cette

planter Les graines (event et les jeunes pieds sortent de terre au boutde

deux a trois semaines. Ceux-ci ont deux cotyledons epiges, verts, opposes,

ovales-lanceoles, eleves au-dessus du sol par un axe bypocotyle longde 2 ou

3 centimetres. La radicule est asez droite, peu rameuse et pivotante. Deja

lor les pieds tres jeunes I'axe bypocotyle commence a montrer des bour-

geons adventifs sur des points indetermines. Dans I'etat le plus jeune que

lauteur ait observe, ces bourgeons forment un court renflement conique,

dans les couches les plus internes de I'ecorce et generalement la ou se trouve

un rayon medullaire. II n'a pu voir si les cellules qui forment ces bourgeons

proviennent des cellules corticales internes ou du cambium des faisceaux.

Bientdtsurce petit c6ne apparaissent des feuilles sous la forme de petits

mamelons lateraux. Ce n'est que lorsque le bourgeon adejaplusieurs paires

de feuilles qu'il perce I'ecorce et se montre a la surface, aprfts quoi il s'al-

longe bient6ten une pousse a feuilles opposees, et dont les premieres res-

tent a I'etat de simples ecailles. Pendant ce temps I'axe epicotyle s'est beau-
coup accru et il a produit nombre de feuilles d'abord opposees, plus haut
ternees, plus haut enfin spiralees. — Alors sur le pivot et sur ses ramifica-

tions commencent a se montrer des bourgeons epars, qui se forment et se

comportent comme ceux dont il vient d'etre question. Sur les pieds tres

v,goureux, ces bourgeons s'ailongent des la premiere amiee en pousses

nt 'es premieres feuilles stmt opposees et en ecailles. Au contraire, sur les

picas plus faibles ils ne se developpent ainsi qu'au printemps suivant. Jusque-

* es choses se passent pour les bourgeons radicaux comme pour ceux de
axe bypocotyle ; mais bient6t il se produit vis-a-vis de chacun une racine

W lui forme comme un pivot. Quant a la racine sur laquelle le bourgeon
sw developpe, elle ne s'acerott plus que faiblement, languit ensuite et meurt
P°ur

1 ordinaire. Au contraire la racine adventive du drageon prend beau-
0UP d'accroissement, devient tres longue et semble finalement n'etre que
a continuation de celle qui a donne naissance au bourgeon. Cette produc-
*on ^e drageons avec toutes ses particularites se repete plusieurs fois.

ans un assez grand nombre de cas il nait deux ou trois drageons Tun a
e del'autre

; alors un seul d'entre eux a sa racine adventive. La produc-
n successive de bourgeons sur ces racines secondaires et d'autant de ra-
ne

$ adventives qui se ramifient ensuite, finit par donner des filets radi-

* SUr lesquels chaque renflement indique la place qu'un bourgeon
,cal a occupee, et qui atteignent quelquefois la longueur enorme de 2 me-
•» avec 9-10 articles d'ordres differents. Cette formation particnliere de

es a la plusgrande analogic avec un sympode. — Sur I'axe hypoeo-
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tyle se ferment en mfime temps beaucoup fie bourgeons adventifs, parmi

lesqueis un certain nombre s'aecroissent en branches pendant le premier

etc, tandis que les autres ne se developpent pas. L'axe principal peril pen-

dant Tbiver jusqu'au-dessous des cotyledons; il en est de meme des dra-

goons developpes. L'annee suivante, les pousses qu'emet la plnnte viennent

toutes des bourgeons adventifs hypocotyles ou desdrageons, et ce sont elles

seulcment qui fleurissent. — Pendant le deuxiemeete les bourgeons adven-

tifs hypocotyles et les drageons se produisent en nombre encore plus

grand que la premiere annee.

Uncos analogue sepresente dans VEuphorbia nicceensis All.;maisl'auteur

ne s'en occupe qu'en peu de ligues, ce developpement rappelant ceux que

M. Thilo Irmisch adecritspour YE. Cyparissias L., et ceux que M. Wydler

a fait connattre pour les E. amygdaloides I . et Gerardiana Jacq.

Knfin M. Reicbardt s'occupe brievement de quelques plantes dans les-

quelles il se forme aussi des bourgeons adventifs hypocotyles et des dra-

geons, mais oil ces productions ont une importance subordonnee puisque

I'axe principal fleurit la premiere annee ou plus tard et que le renouvelle-

ment a lieu par des bourgeons axillaires vigoureux. Dans cette categoric se

rangent parmi les Legumineuses : outre le Coronilla varia L., dont s'est

occupe M. Irmisch, le Medicago Lupulina L< et le Trifolium repens L.,

parmi les Cruciferes, dont M. Irmisch a fait connattre cinq exemples, le

Nasturtium austriaewn Grants, les Arabis turrita L. vlpetrcea Lamk. Pour

les Composces, il faut ajouter aux huit cas deja connus les Artemisia aus-

triacu Jacq., tampestris I . et vulgaris LM qui donnent assez rarement des

bourgeons sur leurs racines; les Hieracium staticefolium All. et echioides

Lumn. Enfin, dans les Campanulacees , le Campanula ccespitosa Scop,

produit, meme la premiere annee, tant sur le pivot que sur ses ramifica-

tions, des bourgeons qui, tant6t donnent cetle meme annee une rosette de

feuilles, tantot ne se developpent que fetesuivant.

Le memoirede ML Reichardt setermine par I'explication desdouzeflgmes

qui occupent les trois planches. Les huit premieres de ces figures se rap-

portent au Linaria genistifolia Mill.; les quatre autres representent un pied

ties jeune de Medicago Lupulina, un individu d'un an tVEuphorbia ni*

ccpensis
y
un pied age d' Hieracium echioides, enfiu une plante d'un an de

Campanula ccespitosa.

Note sur les Msarin et SiPtuvrin cntomogencs : par

M. L.-R.TuIasne (Annul. des sc. natur., U
e
ser. , VIII, 1857, pp. 35-^3).

Reconnaitre I'autonomie d'une foulede Champignons des formes les plus

simples ou les raUncher aux espeees dont ils ne sont que des etats transi-

toires, est cerlainement un des ohjetsles plus interessants et les plus utiles

a la science que puissent se proposer aujourd'hui les mycologues. Deja*
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depuis plusieurs annees, IM. L.-R. Tnlasne sen est oecupe avec la scrupu-

leuse attention et la rigoureuse exactitude qu'il apporte a tons ses travail

x

t »

etil apu enrichir ainsi la science de faits du plus haut interet. Sa note sur

les Isaria et Sphceria vient aceroitre le nombrede ces faits en montrant que

les Isaria entomophiles sont uniquement I'appareil reproducteur initial,

spermatophore, ou mieux conidiophore, de diverses Spherics appartenant

au genre Torrubia Lev., et telles, par exemple, que le Sphceria militaris

Ehr. (Clavaria militaris L.).

M. Tulasne, n'ayant vu ce dernier Champignon qu'attache a des chenilles

et a des chrysalides de papillons nocturnes et spccialement a eelles du

Borabyx Rubi L. , a eu Theureuse idee de suivre la serie de phenomenes dont

pourraient etre le siege des chenilles de cette derniere espece tuees, comme
elles le sont d'ordinaire en captivite, par une production cryptogamique a

laquelle elles doivent un aspect analogue acelui des vers a soie muscardincs.

Au milieu du mois de mars, eelles de ces larves qui etaient deja mortes

depuis quelques jours etaient plus ou moins envahies par un duvet blan-

chdtre qui commencait aussi a se montrer sur eelles encore vivantes dont il

ne tarda pas a causer la mort, et qui prirent alors une consistance insolite.

Cette moisissure, qui finit par les couvrir entierement, avail plusieurs des

caracteres de certains Botrytis, notamment du B. Bassiana Bals., auquel

est due la muscardine des vers a soie. Elle consistait en filaments tres

delies, rameux et feutres, dont les branches fertiles etdressees presentment

plusieurs verticilles de rameaux tres courts, termines par des chapelets de

10 a 15 conidies spheriques, blanches, ties petites, dont I'auteur put aise-

ment obtenir la germination. Cette enveloppe byssoide des chenilles prit

bient6t ca et la des teintes jaunes-orangees, et acquit sur ces points eolores

la densite avec Tapparence ordinaire du mycelium d'un Champignon charnu
ou subereux. De ces couches epaissies s'eleverent des tubercules coniques

e 'a ™6me couleur et plus consistants encore, qui s'allongerent bientOt en

cylindres hauts depres d'un centimetre, ou en clavules dont plusieurs, des le

commencement d'avril, avaient tons !es caraeteres de VIsaria crassa Pers.

Ces I*aria offrirenl toutes ces varietes de forme que les auteurs attiibuent

I'/iarta farinosa Fr., et ils prirent naissance, pour la plupart, sur les

flancsdes chenilles dont chacune portait ainsi 15 a 20 clavules.

Ve rs le commencement de join, certaines chenilles, qui n'avaient produit

'M Peu ou point iV Isaria claviibrmeset dont les anneaux etaient settlement

(,e^eureS plus ou moins blanchis par le mycelium byssoide, se prirent a

emettre des clavules colorees en un rouge orange, plus (once que celui des

wia naissants, plus robustes aussi et dans lesquelles, dit 1\I. Tulasne, il

ne fu t pas difficile de reconnaitre bientdt les columelles fertiles ou aseo-

Pho, es du Sphceria militaris Ehr., dont elles prirent success vement lous

'es caracteres distinetifs.
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Cette serie d'observation conduit M. Tulasne a la conclusion suivante:

« La commuuaute d'habitat, i'identite du mycelium conidifere, la parite

de forme, de structure inlime et de coloration dans les appareils fertiles a

leur debut, sontici, pour l'observateur, des temoignages irrecusables que

Ylsaria farinosa Fi\ et le Sphccria militaris Ehr. appartiennent a une seule

ct meme espece de Champignon; la succession que nous avons, en outre,

signalee dans leur developpement, correspond tout a fait a ce qu'on sait de

la vegetation des aulres Spheries douees de plusieurs appareils de reproduc-

tion, puisque, en effet, dans tous ces Champignons, I'appareil thecigere ou

le plus complet n'apparait jamais que le dernier. »

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

\oiivcau\ fails constates relatlvement a l'liistoire de

la botanique ct a la distribution g£ograpliiqiic de*

plantes de la Yienne
5 par M. I'abbe de Lacroix [Memoires de

VInstitut des provinces, 1857 ; tirage a part ea broch. de 32 pag. Caen;

chez Hardel).

Ce travail interessant de] M. I'abbe de Lacroix renferme les resultats de

quinze annees d'herborisations poursuivies assidument dans le departe-

meat de la Vienne soit par lui, soit par diverses personnes qui lui ont com-

munique leurs plantes. C'est, d'apres son expression, comme un avant-

goiit du supplement a la Flore de la Vienne pour la redaction duquel

M.Delastreluiademande sa collaboration. Malheureusement Enumeration

de plantes qui forme le sujet de ce memoire n'est pas susceptible d'etre

analysee et elle Test d'autant moins que I'auteur, pour ne pas lui donner

I'aridite d'un simple catalogue, en a presente les noms en les rattachant aux

diverses localites qu'il parcourt dans une promenade a travers les coteaux

sees, les bois et landes, les plaines et cultures, les marais et bords des

eaux, ces diverses stations formant I'objct de quatre paragraphes distincts.

Plus de 130 especes nouvelles pour !e departement sont signalees dans ce

memoire, qui estdivise en deux parties relatives, la premiere aux Phanero-

games, la seconde aux Cryptogames. Celles-ci fournissent la matiere de la

plus grande partie du travail. « Toutes ces nouveautes, dit M. de Lacroix,

sont loinde detruire le caractere de transition que Ton attribuait des I'ori-

gine a la vegetation de la Vienne. En m£me temps que nous aurons a men-

tionner des especes que Ton ne croyait pas devoir quitter la region des

Oliviers, oil jusqu'a present on les avail exclusivement trouvees, nous

devrons faire connailrc des plantes allemandes qui n'ont pas non plus de

stations connues en France; les ilenrsdes montagnes se meleront a cellesde

I'Ocean, les fleurs du centre et celles de I'ouest se retinirent a fabri des

memes coteaux. »
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l-ebcr eiiiige Formversclilcdenhelten tier Orchis funca
Jacq. {Sur guelques variations de forme de /'Orchis fusca Jacq.); par

M. Rosbach
(
Verhandl. des naturhist. Vereines der preussischen Rhein-

landeund Westphalens ; lft
e annee, 1857, pp. 166-168, pi. XII).

L'auteur de cette note dit qu'aucune partie de l'Allemagne n'etant aussi

richeen Orchidees que les environs de la ville de Treves qu'il ha bite, il a

profite de cette circonstance pour noter un grand nombrede variations que

presente le perianthe de plusieurs de ces plantes, particulierement de

YOrchis fusca Jacq. II en decrit et figure plusieurs observees par lui sur

le labelle de cette plante, parmi lefcquelles qu'elques-unes sont tellement

considerables qu'elles vont jusqu'a la suppression des deux lobes lateraux

Maun agrandissement remarquable du lobe median reste seul alors. Comme
il serait impossible de donner une idee de ces variations sans le secours de

figures, nous nous contenterons de rapporter la conclusion deduite par Tau-

teur de rexpose qu'il en fait. « Les botanisles de profession pourront voir,

dit-il, comment il faudrait modifier les diagnoses de YOrchis fusca et ce

qu'on doit penserde la valeur de toutes ses pretend ues varietes, nomme-
roent de YOrchis moravica Jacq., qu'on a voulu clever au rang d'espece. »

Ueber cin iietic* Palmcnyesclilecht von tier Insel §11-

matra (Sur un nouveau genre de Palmiers de Vile de Sumatra)
;
par

M. H. Zollinger (Linncea, XII, cah. Vr, 1856, public en fevrier 1858,

PP. 656-660).

M. Teyssmann, jardinier du jardin botanique de Buitenzorg a Java, a

fail, a la fin de 1856 et au commencement de 1857, un voyage dans Tin-

wieor de Sumatra. II en a rapporte un grand nombre de plantes nou-

velles remarquables par leur beaute, notamment 9 ou 10 belles especes de

Nepenthes, 4a6 Dryobalanops, etc. Sa plus belle decouverte est un nou-
veau genre de Palmier voisin des Corypha, mais qui s'en distingue nette-

went par son mode de developpement et son port analogues a ceux des

Carludovica de la famille des Pandanees. M. Zollinger dedie ce genre a

• • Teysmann et il le caracterise de la man iere suivante :

Tasmania Rchbc. et Zoll. : Flores hermaphr., in spadice spathis

Ptorib. incompletis eincto subsessiles, bracteolati. Calyx cupularis, 3-dent.

6ro'- 3-pet., sestivatione valvata. Stam. 6; filam. basi dilatata in urceo-

um wniiata, superne subito in acumen subulatum terminata, hypog.;

jWh. basifixee ovatae. Ovaria plerumq. 3 eoberentfa; styli connati subu-

™; stigma simplex inconspicuum. Drupa abortti 1 monosperma: pericarp.
Sul>erosum in pyramides obtusas 3-6-gonas discriminatum. Semen ut

rurtus depressiusculo-globosum solutum; albumen intus gross? rumina-
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turn, omnino embryone erecto repletum. — Frutex caule humili, foliis

subradicalib. altissimis subsimplicib. pnlmato-plicatis, spadicib. lateralib.

(?!) superne rettexis.

Species unica : T. alt ifrom Rchbc. et Zoll.

M. Zollinger donne la description complete de ce nouveau Palmier. II

ajoute ensuite que les habitants de Sumatra nomment cette espece Beluivan

ou Belawan et qu'ils en emploient les feuilles pour couvrir leurs huttes.

M. Teysmann ne peut manquer, dit-il, de la cultiver et de la rcpandre

dans les jardins de r Europe.

Plaiitarnm iiov»riiiii cliilciiNium eenttiria prima • auc-

tore Rudolfo Amando Philippi (Linnwa, XII, cab. V, 1856, public en

aout 1857, pp. 609-640 et cab. VI, public en fevr. 1858, pp. 641-660).

M. Philippi a publie deja trois centuries d'especes nouvelles du Chili. Ce

supplement important a la flore de ces vastes et belles contrees a un assez

grand interet pour qu'il soit utile de consigner dans ce Bulletin le releve

des especes dont il renferme la diagnose. Nous nous contenterons de con-

signer dans ce releve les noms de ces especes avec les earacteres des genres

nouveaux. Nous ne reproduirons ensuite le nom de I'auteur que lorsque

I espece n'est pas etablie par M. Philippi.

1. Barneoudia major. 2. Berberis valdiviana. 3. Menonvillea Gayi;

4. M. trifida. 5. Azara umbellata. 6. Viola microphylla; 7. V. nivalis;

8. V. exilis; 9. V. angustifolia ; 10. V. dumetorum. 11. Sagioa urbica.

12. Auoda Ochsenii; 13. A. populifolia. 14. Oxalis Bustillosii; 15. 0.

pygmaea; 16. O. glutinosa; 17. 0. Gayana; 18. 0. pacbyphylla; 19. O.

clandestina; 20. 0. maeropus; 21. 0. modesta; 22. 0. prorepens; 23. 0.

aureo-flava. 24. Maytenus andina; 25. Colletia tomentosa.

Sciadophila Nov. Gen.

CaL brevis, eampanulatus, viridis; limb] 5-fidi laciniis ovatis, patulis;

disci annularis, supra fundum calycis adnati margine integro. Cor. 0.

Stam. 5 inter lacinias calycis, summotubo inserta; filam. filiformia; anth.

reniformes, loculis apice confluentib. Ovar. liberum, 3-Ioc; ovula in lo-

culis solit., erecta; stylus iiliformis simplex, calycem aequans ; stigma

obsolete 3-lob. Fructus bacca, calycis basi circumscissa libera stipatus.

Semina subpyrifor., fere trigona, dorso rotundata. — Differt potissimum

a Colletia fructu baccato, caule iuermi; foliis alternis.

26. Sc. maytenoides. 27. Trifolium densiflorum. 28. Phaca macrocarpa;

29. P.?amoena; 30. P. macropbysa. 31. Astragalus Germaini. 32. Vicia

ciliaris; 33. V. grata; 34. V. Berteroana; 35. V. Gayi; 36. V. inconspi-

cua
; 37. V. subserrata. 38. Lathyrus arvensis; 39. L. longipes ; 40. U

littoral is; 41. L. dumetorum; 42. L. roseus;43. L. campestris; 44. L.
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gracilis; 65. L. anomalus. 66. Adesmia compacta; 67. A. decumbens;

68. A. Germain! ; 69. A. montana; 50. A. longipes; 51. A. retusa Gris. in

litt.; 52. A. inconspicua; 53. A. argyropbylla ; 56. A. pulchra ; 55. A.

Meyeniana; 56. A. araucana ; 57. A. elongata; 58. A. Gayana ; 59. A. oli-

gophylla; 60. A. trifoliata. 61. Sieversia andicola. 62. Accena andina.

63. Tepualia Philippii Gris. in litt.. 66. Myrtus leucomyrtillus Gris. in

litt.; 65. M. Meli;66. M. Krausei;67. Eugenia humifusa; 68. E. specta-

j

bilis; 69. E. polyantha; 70. E. concinna ; 71.. E. buxifolia; 72. E. bello.

73. Loasa Ochogaviae. 76. Calandrinia multicaulis; 75. C. virgata.

76. C. densiflora ; 77. C. tricolor; 78, C. Berteroana ; 79. C. glomerata;

80. C. demissa; 81. C. polycarpoides; 82. C. fasciculata. 83. Ribes nc-

morosum- 86. R. nubtgenum; 85. R. bicolor; 86. R. sublobatum ; 87. R.

collinum
; 88. R. Berteroanum; 89. \\. parviflorura; 90. R. polyanthes

:

91. R. densiflorum ; 92. R. valdivianum. 93. Bowlesia rotundifolia.

96. Pozoa incisa Gris. in litt.. 95. Azorella sessiliflora ; 96. A. piligera

;

97. A, Gayana. 98* Osmorrhiza glabrata.

Lechlerta Ph. — Umbellifera. Flores 1-sexu. Umbella nempe trira-

diata, radio centrali brevissimo umbellam florum femin., radiis lateralib.

longiorib. umbellam florum masc. gerentibus. Involucrum universale sat

magnum, polyphyl.; partialia pariter polyphylla. Flor. masc. calycem O,

petala oblon., in unguem attenuate, acuta, apice vix inflexa, ovariumq.

rudimentarium stylis destitutum ostendunt ; in florib. femin. styli 2 dis-

tantes, erecti, divergentes, stylopodio parum elevato insidentes obser-

vantur; petala ut in mare. Fruct. ovat. , compres. , didymus. Meriearpium

compressum, dorso planum, 5-jugura; jugum dorsale baud prominens;

roediana angulum acuturn formant, dorsum a laterib. separnntem, interiora

commissuram cingunt; vittae O. — Dediea Willibald Lechler.

99. L. palmata. 100. Galium valdivianum. ,

€emuria altera (Ibid., cah. VI, 1856, public en fevrier 1858, pp. 4)61-

706)

.

101. Ranunculus Berteioanus; 102. R* minutiflorus Bertero; 103. R.

miser
; 106. R. monanlhos; 105. R. littoralis. 106. Berberis linearifolia

;

1°7. B. polymorpha. 108. Cardamine gongylodes; 109. C.pusillaj 110. C.

vulgaris. 111. Sisymbrium andinum; 112. S. Berteroanum; 113. S. co-
rymboBum-, 116. S. littorale; 115. S. parvifolium ; 116. S. petraeum.

*17. Perreymondia viridis. 118. Draba rosulata; 119. ]). andina; 120. I).

Patagonica. 121. Lepidium suffruticosum. 122. Thlaspi? exile; 123. Th.
gracile. 126. Armoracia valdiviana. 125. Menonvillea virgata. 126. Viola
lntegerrima; 127. V. muscoides. 128. Arenaria Berteroana; 129. A. lit-

Mii; 130. A. multicaulis; 131. A. fastigiata; 132. A. patagonica;
133

- A. caespitosa; 136. A. microphylla. 135. Anoda? hirsuta. 136. Gera-
n,um Ochsenii

; 137. iG. apricum. 138. Viviania ovata. 139. Oxalii in-
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cana; 140. 0. bryoides; 441. 0. holosericea; 142. 0. microphylla.

143. Colletia articulata. 144. Trifolium limonium; 145. T. brevipes.

146. Phaca Bustillosii; 147. P. oreophila. 148. Astragalus trifoliatus.

149. Vicia valdiviana. 150. Adesmia humilis; 151. A. glauca ; 152. A.

dendroides; 153. A. parvifolia ; 154. A. axillaris; 155. A. brachycarpa;

156. A. segiceras. 157. Cassia andina. 158. Acoena glaberrima; 159. A.

montana; 160. A. quinquefida. 161. Tetraglochin microphyllus.

162. Gayopbyturn minutum. 163. Fuchsia chonotica. 164. Myrtus valdi-

viana. 165. Eugenia modesta; 166. E. trichocarpa ; 167. E. humilis.

168. Colobanthus Lechleri. 169. Calandrinia setosa; 170. C. gramini-

folia; 171. C. tenuifolia; 172. C. hirtella. 173. Escallonia paniculata;

174. E. mollis; 175. E. rosea; 176. E. rupestris; 177. E. Fonki ; 178. E,

araucana; 179. E. chonotica. 180. Aralia? paniculata. 181. Azorella

muscoides; 182. A. bryoides; 183. A. nervosa. 184. Cruikshankia Bus-

tillosii. 185. Hedyotis chiloensis. 186. Valeriana cordata; 187. V. Fonki;

188. V. foliosa;189. V. lutescens; 190. V. oreocharis; 191. V. grandi-

folia; 192. V. valdiviana ; 193. V. floribunda; 194. V. laxa ; 195. V. c!a-

rionaefolia; 196. V. pilosa. 197. Deest. 198. Decostea racemosa. 199,

Betkea heterophylla.

Onturla tertia (It)id ., pp. 705-752).

Gvainocaulus, nov. gen. Galycerearum : Capitulum multiflorum, glo-

bosum. Involucrum 0, loco ejus unum alterumve foliolum conspicitur.

Recept. subglobos., paleis parvis, viridib., saepe liliformib. onustum.

Flares distincti ; cal. turbinatus, limbus superne 5-fid., laciniis in aliis

brevissimis, squamaeformib., in aliis elongato-spinosis, induratis; corolla*

superae tubus filiformis, longus, sensim ampliatus, structura parum mani-

testa a limbo infundibuliformi, quinquefido distinctus. Stamina, pistillum,

fructus utin Calycera.

200. G. viridiflorus. 201. Calycera sessilitlora. 202. Boopis multi-

caulis; 203. B. gracilis; 204. B. grarainea; 205. B. spathulata; 206. B

Gayana; 207. B. compacta. 208. Mutisia involucrata; 209. M. grosse-

dentata; 210. M. patagonica. 211. Chondrochilus crenatus. 212. Chaetan-

thera elegans ; 213. C. valdiviana. 214. Egania pallida. 215. Aldunatea

chilensis Remy, var. 216. Polyachyrus macrotis; 217. P. littoralis.

218. Nassauvia lycopodioides. 219. Leuceria amoena; 220. Chabraea gla-

briuscula; 221. C. tenerifolia; 222. C. canescens. 223. C. integrifolia.

224. Clarionea humilis; 225. C. elegans; 226. C. Fonki; 227. C. pinnata.

228. Homocanthus rigidus. 229. Eizaguirrea cirsioides. 230. Leuceria

foliosa. 231. Achyrophorus montanus ; 232. A. araucanus ; 233. A. spinu-

liger. 234. Krigeron andinus; 235. E. ciliaris; 236. E. graminifolius

;

237. E. subandinus; 238. E. sylvaticus. 239. Haplopappus sericeus

;

240. H. acerosus (Bert,) Ph.; 241. H. reticulars; 242. H. villosus;
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243. H. Ochogaviauus ; 24i. H. hirteilus; 2fr5. H. patagonicus ; 246. H.

glabratus; 247. H.illinitus; 248. H. unciuatus; 249. H. reilexus; 250. H.

medicinalis. 1 251. Aster pradensis. 252. Pyrrhocoma cauescens; 253. P.

denticulata; 254. P. Hnifolia; 255. P. pinea; 256. P. reticulata; 257. P.

foliosa; 258. P. rigida ; 259. P. aurea; 260. P. longipes; 261. P. setigera.

262. Conyza canescens ; 263. C. linifolia ; 264. C. subspicata; 265. C. suf-

fruticosa; 266. C. vulgaris; 267. C. pratensis; 268. G. asperula; 269. C.

Gayana; 270. C. Berteroana. 271. Baccbaris valdiviana. 272. Dolicbogyne

genistoides. 273. Senecio leucopbyton; 274. S. tristis; 275. S. arachnoi-

deus; 276. S. sarcophyllus ; 277. S. pycnanthus; 278. S. purpuratus;

279. S. caespitosus ; 280. S. nitidus; 281. S. gnidioides; 282. S. steno-

phyllus; 283. S. pentaphyllus; 284. S. laciniosus; 285. S. modestus;

286. S. medicinalis; 287. S. angustissimus; 288. S. vulcanicus; 289. S.

argophyllus; 290. S. dealbatus; 291. S. antucensis; 292. S. subdentatus;

293. S. ammophilus; 294. S. triodon; 295. S. coquirabensis ; 296. S. i II—

nUus
; 297. S. Paralias; 298. S. rutaceus; 299. S. debilis.

A List of the Orchidaceous 1*1ant* collected in t lie Kami
of Cuba, by M. C. Wright ; with Characters of the new Species

(Luted'Orchideesrecoltees dans la portion orientate de Cuba par M. C.

Wright; avec les caracteres des especes nouvelles); par M. Lindley {The

Annals and Mayaz. ofnatur. History, cab. de mai 1858, pp. 325-336).

La collection d'O reIndies formee par M. Wright dans la partie orientale

de l'ile de Cuba, montre combien cette ile peu connue est riche en especes

nouvelles de cette famille, et des lors quelles nombreuses et iraportaotes de-

couvertes peuvent se promettle les voyageurs qui en feront I'objet de leurs

explorations. Sur 80 especes que compreud cette collection 21 sont certai-

nement nouvelles et plusieurs autres, comme le Pleurothallis testwfolia, les

Microstylis umbellata et spicata, le Camaridium vestitum, le Chloidia

vernalis n'avaient pas ete revues depuis qu'elles avaient ete observees par

Swartz. Les indications des localites donnees avec soiu par M. Wright sui-

tes etiquettes serviront a fixer la patrie de quelques especes qui existaient

dans les jaidins sans qu'on en connut I'origine, telles que le Masdevallia

/enestrata, le Prescottia colorans, le Spiranthes truncata.

Nous nous contenterons de presenter ici le releve des especes uouvelles

dont les caracteres sont donues dans le memoire deM. Lindley.

^leurolhallis Wilsoni, voisin du P. anyustifolia ; P. rubigena, voisin

du P. acuminata Focke ; P. trichophora ; P. univagi>uita, ressemblaut aux
P- rubens, malachantha, xanthochlora et Jamiesoni, raais bien distinct;

• ail>ida, ressemblaut beaucoup au P. octomcriwformis Rchbc. f., mais

P,us petit, et different par sou labelle et ses petales; P. ruOroviridis, du
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groupe des P. cubensis, aphthosa, fcetens, mais plus petit dans Unites ses

parties ; P. prostrota, Tun des plus grands de la section ; P. longilabris,

voisin du P. aristata; P. cubensis, voisin du P. fcetens, mais fleurs plus

petites, feuilles plus etroites, sans veiues paralleles, sepales demi-ovales,

noil lineaires, etc. — Lepanthes dorsolis, voisin du L. Schiedei ; L. chry-

sostigma\ L. fulva, dans le genre des L. Lindleyana et andrenoglossa;

L. trickodactyla, a fleurs grandes pour le genre, voisin du L. Pristidis

Rchbe. f. — Epidendrum rivulare (Amphyglottia carinata); E. Wrightii

(Amphiglottia holochila); tres belle esp&ce, qui a des rapports avec YE.

Skinneri; E. polygonatum (Spathium). — Oncidium sylvestre (Equitantia),

tres voisin de 10. variegatum, dont ledistinguentsuffisamment ses feuilles,

son sepale anterieur et son labelle ; 0. usneoides, singuliere espece qui,

sans fleurs, ressemble a un fragment de Tillandsia usneoides.— Sauroglos-

swn tenue, forme ties distincte de ce petit genre qui a maintenant 3 es-

peces, dont une, encore inedite, est le S. distans, plante de la Bolivie re-

coltee par Bridges. — Prescottiapellucida.— Pogoniamacrophylla, la plus

grande des especes decrites.

HortusDonatcnsls. Catalogue des plantes cultivees dans les serves de

S. Exc. le prince A. de Demidoff, a San I)o7iato
1
pres Florence; par

M. J.-E. Planchon.l vol. in- 4° de xxix et 255 pag.; avec un atlas in-fol.

de 6 planches. Paris, 1858.

Dans I'etat actuel des choses, les catalogues bien faits de plantes cultivees

dans les jardins ont un interest majeur qu'il est facile de sentir. On sait, en

effet, combien est grande I'incertitude qui p6se sur la plupart des especes

reunies en grand nombre dans les collections des amateurs el des horticul-

teurs, soit qu'elles aient ete introduces directement, soit, et c'est la le cas

ordinaire, qif elles aient ete acquises dans des etablissements marchands

qui les avaient eux-m£mes tirees en general d'autres etablissements ana-

logues. Dans le premier cas, il faudrait un travail considerable pour rccon-

naltre si la plante qu'on recoit a ete deja decrite ou si else est nouvelle; de

la, pour s'epargner des recherches, on la suppose nouvelle, on lui donne

ordinairement un nom, et le plus souvent on cree de cette maniere un double

emploi; trop heureux, si le merae voyageur n'a pas envoye la meme espece

a plusieurs jardins, dans chacun desquels elle recevra generalement un

nom different. Dans le second cas, les erreurs de determination amenent

frequemment une multiplicity de denominations que trop souvent viennent

encore multiplier des speculations dont I'objet est de vendre cher comme

des nouveautes des plantes dejh parfaitement connues. Aussi ne saurait-on

trop applaudir a la publication des travaux eminemment utiles, mais

ingrats, du genre de celui que vient de terminer M* Planchon. — Pour

rendre a chacun ce qui lui est dti, nousn'oblierons pas non plus defeliciter
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sur cette publication le prince A. de Demidoff qui a eu I'heureuse idee de

faire connaitre aiusi les richesses reunies clans sa magnifique villa de San

Donato, et qui, en joignant au merite scientifique de ce catalogue un luxe

typographique peu commun, s'est fait connaitre a tous comme un amateur

de plantes aussi eclaire qu'opulent.

Le catalogue des plantes de serre de San Donato est dedie au baron Charles

de Hugel, le savant et celebre voyageur qui, en reunissant dans cette

magnifique villa les plantes recueillies en grand nombrepar lui-meme dans

ses voyages en Australie, dans laPolynesie et dans I'lnde, a forme le fond

de cette riche collection. Dans un avant-propos, M. Planchon nousapprend

a quelles categories de lecteurs est destine son ouvrage, les difficultes qu'il

a du surmonter dans sa redaction et les ressoinees dont il a pu profiter.

Knsuitedans une introduction de 11 pages, apres un coup d'oeil historique

surSan Donato, il nous fait connaitre I'origine de la collection des plantes

cultivees dans cette villa; apres quoi, s'appuyant sur la vue generate qui

occupe la premiere planche de ('album, il decrit I'exterieur des serres qui

s'etendent, a droite du palais, sur une ligne continue de 212 metres, et, en

second lieu, leur interieur oil les beautes de la nature vegetate s'allient a

toutes les merveilles de Tart, et qui se divise en serre aux Azalees

(long. *-. 29m ,15, haut. = 5
ra

,25), serre aux Cotiiferes ou grande orangerie

(long. «. ^ haut. — 3 n
\55), serre aux Camelias (long. =* 30m ,10),

pavilion tropical (octogone ayant 8 ,n de largeur dun pan k I 'autre et de

hauteur totale 15 ra
), serre aux Orchidees (long. = 30m , haut. = 5m,30),

Wan en diverses petites serres servant pour la multiplication, pour les

Plantes les plus delicates, etc. II donne ensuite une liste des plantes les plus

remarquables de cette precieuse collection, soit a cause de la singularity de

eurs formes, soit a cause de la beaute des exemplaires. Les dimensions de

ceux-ei sont indiquees telles que les out donnees les mesures prises a la fin

del'annee 1854. Nous y remarquons plusieurs Araucaria de 10 m., un

typtomeriajaponica de 9 m., un Dammara australis de 6 m., des Cordy-
hne de 6, 7 et 10 m., des Panax, Paratropia et Cussonia de 8 et 10 m.,

tesBanksia, Grevillea, Stenocarpus, de 6, 7 et 10 m., plusieurs Myrtacees,

Eucalyptus, Tristania, Angophora, Eugenia, etc., qui atteignent jusqu'a

2 to. de hauteur, des Leucopoyon de 5 m. , un Stadmannia australis de
12 to; etc., etc.

AP''es cette introduction se trouve une Notice historique sur San Donato
a 'orreo in polverosa. Enfin, apres une liste des objets d'ornementation

P,ac& dans I'interieur des serres, vient Enumeration des especes qui

Wupe 224 pages et qui est divisee en deux parties : la premiere (de

Pages) due a M. Planchon et consacree a toutes les families, les Orchi-
ds exceptees

; la seconde due a un auteur anonyme, traitant avec un
10 Par«culier des Orcbidees et precedee d'une introduction.
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Dans son Catalogue, M. Planchon a range les families par ordre alpba-

betique et les genres dans chaque famille d'apres le meme ordre. Pour

chaque espece, il a cite les principaux synonymes, des figures lorsqu'il en

existe, entin la patrie. On trouve des indications analogues dans le catalogue

des Orchidees; settlement ici la synonymie a pris assez de developpement

pour faire de cette portion de I'ouvrage un travail d'unegrande importance

et dune utilite majeure.

Le nombre des especes signalees comme nouvelles ou mal connues et

caracterisees par des diagnoses placees en notes au bas des pages est assez

considerable, comme on devait s'y attendre pour une pareille collection.

Nous croyons devoir en presenter le releve en suivant l'ordre du Catalogue

lui-meme, c'est-a-dire l'ordre alpbabetique des noms de famille. Nous ne

mettrons aucune indication aux especes dont la patrie est inconnue.

Ampklidej;. Cissus oxyodon Planch. Leea coccinea Hort. Donat. (Aralia

lucida Hort. plurim.); L. viridi'flora Plane; Malabar. — Araliace^.

>. B. Pour cette famille dont il a fait une etude monographique avec

M. Decaisne, M. Planchon caracterise les genres Brassaiopsis Dene et

Plane, Dendropanax Dene et Plane, (Jreopanax Dene et Plane, Panax

Lin. (pro parte), Dene et Plane. ; il caracterise ensuite comme nouveaux

le Paratropia? Keinwardti Dene et Plane, P. subobtusa Dene et Plane, et

meme le P. Wallichiana Wight et Arn., de I'lnde. — Asparagwe^e. Cor-

flyline canncefolia Hort. an R. Br.? Testudinaria glaucescens Hugel ; Port-

Natal.—AuRANTiACEiE. Citrusaitstralis Hort. [Limonia australis A. Cunn.). .

BombacejE. Eriodendron? macrophyllum Hort. Donat. iPachira alba

Lodd. (Pachira Commersonii Plane, Msc), Bresil; P.? elegansDamd in

Hort. Donat., Bresil; P.? imperialisVlanc.— CAPPARiDEiE. Capparis ? caris-

soides Hort. Par.; C.P Karstenii Daniel in Hort. Donat.— Caprifouace*.

Viburnum Jacquemontii Plane, Kaschmyr.

—

CommelynejE. Dichorisandra

Warscewicziana Hort. Amer. trop. — Composite. Montagncea heraclei*

folia Ad. Broug. in Hort. Par., Amer. eentr. — Epacride*:. Epacris Vil-

moreuna Hort. Donat., Australie? Leucopogon Hugelii Plane, Australia

Jasmines. Jasminum adiantifolium Hort. Donat.; J. chrysanthum Hort.

Donat. — Mvrtacejs Acmena? chinensis Plane {Jambosa chinensis Hort.),

Chine. Myrtus pulchella Plane Melaleuca Regelii Hort. Donat., Australia

Umbellifer^;. Astrotriche Demidovii Plane , Australie.

Orchidees. Ccelogyne pilosissima Hort. Donat., Nepaui. Dendrobium

mncronulatum Hort. Donat. , Inde.

Apres remuneration des especes, YHortm Donatensis renferme une clef

des abreviations des noms d'auteurs et d'ouvrages cites, et finalement une

table des noms des families et des genres, abstraction faite des Orchidees

pour lesquelles Tordrc alpbabetique du Catalogue rendait loute table

superflue.



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 193

, !EnpubIiaht le Catalogue de sa precieusc collection de plantes de serre,

le prince Demidoffn'a pas regarde cette ceuvre comme pouvant etre termince

du premier coup ; aussi, comme nous 1'apprend dans son introduction le

savant auteur anonyme de la portion relative aux Orchidees, a-t-il reten-

tion de faire paraitre tous les deux ou trois ans une nouvelle edition de cet

utile travail. La mise a execution de ce projet ne pent avoir que les meil-

leurs resultats pour la botanique et ('horticulture.

L'atlas in-folio qui accompagne letexte deVIIo?*tus Donatensis comipvend

six planches, dont la premifere est une vue generate de l'ensemble des

serres et dont les autres, imprimees en couleur, represented: 2. Dendro-
bium macrophyllum pallidum ; 3. Dryandra cryptocephala Meisn.; lx. Erica

viscaria hybrida; 5. Melaleuca liegehi Hort. Don.; 6. Coryanthes maculata

punctata k

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

Die Vegetation uml der Canal auf dem Isthmus von
Suez [La vegetation et le canal de Vhthme de Suez); par M. Theod.

Kotschy (OEsterreichische botanische Zeitschrift ; 8 C annee, cah. de few

1858, pp. 41-54).

Les donnees consignees par M. Kotschy dans ce memoire ont ete reeueil-

Hes pendant un voyage execute par lui au printemps de 1855, du Caire a

Jerusalem, dans des conditions tres favorables pour bien observer la vege-

tation du desert. Nous laisserons naturellement de c6te la portion de son

Memoire qui est relative au percement du canal de I'isthme de Suez et aux
wantages immenses qui en resulteraient pour tous les peuples civilises.

ous n°us contenterons de relever les indications qu'on y trouve relative-

raent a la flore de Tisthme.
La lisiere du desert, qui s'etend souvent jusqu'au bord du Nil, permet

e rec<>nnattre avec quelle fixite les plantes tiennent au sol qui leur con-
Vient

* En effet, les plantes vigoureuses qui croissent sur le so! vaseux des
ords du fleuve deperissent promptement a c6te du sable, tandis que les

esPeces du desert ne s'etendent pas jusqu'a la terre du Nil et qu'une troi-

Sleme categorie de plantes prosperent dans le melange de la vase du Nil
avec le sable du desert. La, dans le sable pur du desert, on trouve genera-

jment et en grande abondance les especes suivantes : Anthemis melampo-
'na DC, Polycarpon arabicum Boiss., Spergularia prostrata Boiss.,

n
C
!
tlUm

ftauwolfii DC. , Linaria ffelava Poir., Hyoscyamus Datora Forsk.

,

wm lyrata DC,-Zoft« halophilm Boiss., Dactylis repens Desf., Cleome
*"abica L., Zygophyllum album L.— Dans le melange de vase et de sable :

n^
C°lmia ^Oyptiaca Spreng., Frankenta pulverulenta L., Ifloga Fonta-

esu Cass., Picridium orientate DC, Heliotropium undulatum Vahl.,

Pi

t. v. 13
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Pteranthus echinatus Desf., Silene villosa DC, Echium setosutn Vahl M

Plantago Coronopus L., Schismus marginatum Pal. Beau v., Erodium laci-

niaturn L'Herit, Astragalus annularis Forsk. — Enfin dans la terre vaseuse

des bords du Nil croissent tout a c6te de la lisiere du desert, en grande

abondance : Lotus arabicus L. , Glinus lotoides L., Francceuria crispa Cass.,

Pulicaria arabica Cass., Cotula anthemoides L., Senebiera nilotica DC.-,

Gnaphalium niliacum Spven.
y
Senecio arabicus L.,Asteriscus graveolens DC.

Les marais et les canaux qui se trouvent dans cette partie sont peuples

d'Alisma Plantago L., Arundo Donax L., Typha angustifolia L., Scirpus

rnaritirnus L. , Cyperus longus L. Les points eleves du rivage sont ombrages

par des arbres de Tamarix africana L. et Sycomorus antiquorum Miq. Les

villages sont entoures de Dattiers; et dans les jardins prosperent I'Oranger,

le Grenadier, le Citronnier, que depasse I'obelisque sombre du Cypres.

S'eloignant du Nil pour entrer dans le desert, le voyageur suit, vers le

sud-est, une vallee qui va se retrecissant constamment et au bout de la-

quelle le desert se deploie jusqu'a l'horizon en une immense surface de

sable. Au milieu de cette etendue de sables se trouve le sac Timsah (lac

des Crocodiles), au bord duquel on rencontre quelques terres cultivees qu'on

arrose avec son eau a peu pres douce puisee au moyen de seaux de cuir, et

dont les rives sont ombragees, dans leurs parties incultes, par de grands

buissons de Tamarix africana. A partir du lac et du cdte du sud, dans un

enfoncement qui se dirige vers Suez, la vegetation consiste en herbes vi-

vaces et arbustes des terres salees, tandis que des deux c6tes regne le desert

dont le niveau est plus eleve et qui est presque entierement nu. — De

l

v

entree du desert par Tel Ali jusqu'au lac la vegetation est devenue de plus

en plus pauvre, a mesure qu'on s'est eloigne davantage du pays cultive.

Kile se compose principalement des espfeces suivantes, dont les cinq pre-

mieres sont les plus communes dans ces sables bien qu'elles ne s'y mon-

trent que par pieds epars : Salvia cegyptiaca L., Adonis dentata Del., Ero-

dium malacoides Willd., Oligomeris glaucescens a Delileana Camb., Evax

prostrata Pari. , Paronichia desertorum Boiss. , Silene succulenta Del. , Lotus

halophilus Boiss., Plantago amplexicaulis Cav., Astragalus peregrinus

Vahl., Monsonia nivea Dene.

Lorsqu'on poursuit sa course et qu'on approche de la premiere source

iiomrae Bir Abu Suerr, on voit disparaitre entierement cette flore et sortir

du sable mouvant apporte del'est plusieurs especes vivaces et frutescentes

que M. Kotschy a vues encore non feuillees en general, telles qu'un Prunus

epineux, le Tamarix africana L., en arbuste bas, le Nitraria tridentata

Jaub. etSp. formant des c6nes obtus hauts de 2 metres, dus a du sable

liana

po Une

heure et demie aprcs la source la route devient plus facile et la vegetation
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se compose de Itetama Retain Boiss., Suteda baccata Forsk., Nitraria tri-

dentata Jaub. et Sp., Salsola Kali L, 5. tetrandra Forsk., Senecio ara-

bicus L., Picris lyrata Del.; mais les Aristida et autres Graminees qui se
*

plaisent dans les deserts sont iei tres rares, ainsi que le Silene succulenta.

Bient6t le sable devient plus epais; toutes les plantes en general disparais-

sent et il ne reste plus que le Retama Retam Boiss. , Ephedra distachya L.,

Salsola oppositifolia Desf., Suceda vermiculata Forsk., qui surmontent le

sable. Mors on est entoure jusqu'a ('horizon d'une surface ondulee de sable

d'un jaune-isabelle. Les dunes s'etendent dans plusieurs directions, mais sur-

toutdu nord au sud et au sud-est; elles sont entierement nues. Les Arabes
*

lesnomment Fyrdan. — Plus loin vers le nord-est, au dela de la source

nommee El Aras, le voyageur arrive a la petite oasis de JNachl el Gattyje,

w prospere le Dattier. Enfin de la jusqu'a la frontiere de la Syrie s'etend,

sur trois journees de marche, un desert aussi uniforrae que celui qu'on avait

traverse auparavant, immense surface de sable faiblement ondulee, dont les

vegetaux les plus grands et les plus frequents sont les Retama, Ephedra,

LrypsisaculeataL., Echiochilon fruticosum Desf., Calligonum comosum L. f

Mesernbryanthemurn nodiflorum L., Gymnocarpum fruticosum Pers., entre

lesquels croissent plusieurs petites plantes annuelles.

Dans le reste de son memoire, M. Kotschy, s occupant de la necessitede

fixer les sables, dans le cas ou Ton creuserait le canal de I'isthme, indique

en detail les especes propres a produire ce resultat. II place au premier
rang les vegetaux qui consolident le sol par leurs racines et le eouvrent de

•curs ramifications etde leur feuillage. Ainsi pour le sable pur conviennent
e$suivants : ffeliotropium undulatum Vahl. et ramosissimum Sieber, for-

want an buisson touffu de 4
n, ,30 de hauteur; Sodada decidua Forsk., ar-

bnsseau touffu de 2 metres; Ochradenus baccatus Del., Resedacee de la

m*metaille
f a rameaux grgles; Retama Retam Boiss., qui ressemble pour

a ram 'fication au Spartium junceum; Gymnocarpum fruticosum Pers.,

PWit arbuste a branches courtes et noueuses; Psamma HttoralisY. B., qui
8 Mend beaucoup dans le sable pur et le couvre d'un gazon fort et serre.

ans ,e gravier, qui se trouve partout plus ou moins bas sous le sable,

P J,osperent les especes suivantes : Tamarix ofricana L. et ptasieurs cong&-
Meres; Calligonum comosum, dont les racines penetrent dans le gravier le

Plus sterile et le plus dur ; Ephedra distachya L, altissima Desf., fragilis

^U plusieurs Mimosa epineux qui croissent dans le desert du Cairo et

J*»
la haute Egypte, comme M. Seyal Forsk., M. tortilis Forsk., M. ara-

'** Willd., etc. — Les parties basses du desert presentent, a one faible

P r
° ondeur au-dessous du sable mouvant, de miuces assises de sable sale,

^prosperent, outre plusieurs des especes precedentes, les suivantes : Ni-

ram'

1 *1 ********** Jaub
- et SP- Noea spinosissima Moq., petit arbuste tres

UX; I-yciumafrum L, et L. rnediterraneum Dunal, qui, en peu d'an-
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nees, forment des hales touffues, comme a la source El Aras; Zizyphus

Spina Christi L., qui devient la un petit arbre; Salsola Kali L., Passerina

hirsutu L. et P. arborea Pavill., etc.

Au second rang M. Kotscby met les plantes basses qui, s'appliquant sur

le sol, s'opposent a ce que le vent emporte le sable. Voici celles qui crois-

sent dans le sable pur : Mesembryanthemum nodiflorum L. , Eckinochilon

fruticosum Desf., Lithospermum callosum Vahl. , Fagonia arabica Forsk.,

Zygophyllum album et simplex L., JDiotis candidissima Desf., Artemisia

Deliliana Besser; plusieurs Graminees rampantes, com roe Dactylis repens

L., Agrostis pungens L., Crypsis aculeata L., et [des Cyperacees : Carex

arenaria L., Galilea mucronata Pari. — Sur les sables sales metes d'un

peu d'argile viennent les nombreusesespeces des steppes, qui appartiennent

aux genres Noea, Obione, Eurotia, Kochia, Suceda, Salsola, Salicornia t

Schoberia.

Enfin I'auteur place au troisieroe rang toutes les autres plantes f
pour la

plupart annuelles, qui croissentspontanement & 1'isthme de Suez et qui,ne

vegetant guere que pendant le printemps, n'qnt qu'une importance tr6s

subordonnee pour la fixation des sables. i *

BOTANIQUE APPLIQUEE. )

KiffcuseJh

fmrto {Sur les qualites du Sorbier des oiseleurs ou Sorbus aucuparia);

par M. Marqoart (VerhandL des naturhistorischen Vereines der preussis-

chen ftheinlande und Westphalens, 1ft* annee, 1857, pp. &5-&8. Bonn;

in-8).

II serait difficile, dit M. Marquart, de trouver un plus bel arbre que le

Sorbier des oiseleurs, soit en raison de Felegance de ses feuilles aitees, soit

a cause de ses grandes inflorescences au*quelies succedent des masses de

fruits d'un rouge \lt
x
qui persistent pendant tres longtemps. En outre, ce

Sorbier n'est nullement sensible au froid, et il peut rendre des services de

plusieurs sortes. Pour tous ces motifs on se demande comment il se fait

qu'on ne le plante que comme espece d'ornement et jamais comme essence

forestiere, surtout pourquoi Ton ne s'en sert pas pour le reboiseraent des

montagnes decouvertes, ox\ on sait qu'il vient parfaitement. L'auteur cite

comme un exemple de 1'excellent parti qu'on peut en tirer la route de Co-

logne a Treves sur laquelle, sur la hauteur de Hohehinter Priim, on voit

une belle allee de Sorbus aucuparia qui egalent en hauteur des Hetres et

des Chenes. II resume ensuite les avantages divers que possede cet arbre et

les produtts qu'on peut en obtenir. Voici les principales des indications

(juil donne a cet fgard :
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i. La rapidite de son accroissement n'est pas connue de lui ; mais, dans

une note inseree par M. Baersch dans le merae cahier de la meme collection

(p. 169-172), nous voyons que les beaux pieds qu'on en \oit sur le Prum
onteteplantes parcelui-ci en 1821, Lear accroissement a done ete rapide.

2. Le bois de cet arbre est bon pour la menuiserie et il le serait probable-

ment aussi pour la charpente si on en laissait vieillir les pieds au degre

necessaire pour qu'ils fournissent de fortes pieces. A Tetat frais, sa densitc

est de 0,8993, tandis que celle du bois de Hetre est de 0,9822, celle du

Chene p^doncule 1,0494 et celle du Chene sessile 1,0754. Mais ces rap-

ports changent beaucoup a l'etat sec. Ces densites se reduisent alors a

0,6440 pour le Sorbier des Oiseleurs, a 0,5907 pour le Hetre, a 0,6777

pourle Chene pedoncule, a 0,7075 pour le Chene sessile. Elle est done

presque egale a celle de ces derniers et sup^rieure a celle du bois de HStre.

Le bois du Sorbier est encore excellent pour le chauffage. Quant il a ete

fortement desseche, un demi-kilogr. eleve de 0° a 100° C. 18ki,
,452 d'eau,

tandis que le bois du Hetre ne chauffe au meme point que 18 kiI
,238. Sous

ce rapport le bois du Sorbier n'est surpasse que par celui du Tilleul dont la

meme quantite peut porter a 1'ebullition 20 kil ,065 d'eau. — 3. On peut uti-

liser les fruits du Sorbus aucuparia pour en extraire Pacile malique et le

sucre. M. Marquart pense que, bien que fort peu employee aujourd'hui, la

premiere de ces substances est destinee a jouer un r6le important dans Tin-

dustrie. Or elle est tres facile a extraire de ces fruits. — 4. II pense aussi

qu on pourrait remplacer par un malate insoluble le tartre qui a des usages

^portants et dont le prix a presque double en peu d'annees. — 5. Mal-

heureuspment Ta,cide malique ue pourra etre substitue aux acides tartrique

et citlique, bien qu'il ait une saveur aussi agreable, parce qu'il ne cris-

tallise pas et qu'il forme une matiere hygroscopique. — 6. Malgre leur

amertume, les baies du Sorbier renferment une assez forte proportion de
SUcre

- Leur sue fermente tres bien, comme celui du raisin, sans addition

deferment, et on peut en obtenir ainsi une eau-de-vie qu'il est difficile de

distinguerde celle de cerises connue sous le nom de Kirschwasser. Or,d'a-

Prts M. Liebig, ce sue donne 4 pour 100 de son volume d'eau-de-vie a 50°,

et> meme apres cette fermentation, on en retire tout autant de malate de

chaux qa'a l'etat frais, ce qui permettrait d'en obtenir successivement ces

•Wx produits.— 7. Ce m6me sue renferme encore de la sorbine et une ma-
ture energiqUe dont les chimistes ne se sont pas occupes jusqu'a ce jour.

Etudes ««r les Ombelllferes ven^neuses; par M. Jo3o da

CamaraLeme,deMadere (in-8°dexvet218pages.Montpellier, 1857).

L'ouvrage de M. da Caraara Leme a ete 1'objet d'un rapport favorable

fa,t Par M. Martins a FAeademie des sciences et lettres de Montpellier a
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laquelle il avait ete presente encore manuserit. La reproduction de ce

rapport eirconstancte constitue en presque totalite la preface qui se trouve

en tete du volume.

M. da Camara Leme a divise son livre en deux parties, dont la premiere

est intitulee : Preliminaires et traite successivement, en deux cbapitres,

des Ombelliferes considerees dans leur ensemble, quant a leurs caracteres

botaniques, a leur subdivision, a leur distribution geographique; en

second lieu, des plantes de cette famillequi sontnon-seulement inoffensives,

mais encore utiles. Dans le chapitre oil elles sont envisagees a ce dernier

point de vue, il est question successivement du Dorema Ammoniacwn

D. Don, qui produit la gomme ammoniaque, du GalOanvm officinale

D. Don, auquel on attribue la production de la gomme-resine nominee

yalbanum, du Ferula asa fcetida Lamk, dont le nom rappelle le produit, du

Ferula persica Willd., qu'on regarde comme donnant la gomme-resine

connue sous les noms de Sagapenum et de gomme seraphique, du Pastinaca

Opoponax Lin., qui produit la gomme Opoponax> enfin des Ombelliferes

potageres, aromatiques et medicinales, comme le Panais, la Carotle,

TArracacha, le Persil, le Cerfeuil, le Fenouil, la Coriandre, le Carvi, le

Chervi (Stum Sisarum Lin.), TAngelique, etc.

La seconde partie, qui constitue proprement le corps de Touvrage

(pp. 55-21i), est divisee en huit cbapitres; elle porte le titre general:

Ombelliferes veneneuses. Les trois premiers sont cobsacres chacun a Tune

des trois plantes les plus essentiellement veneneuses de cette famille, savoir

1° la Cigue maculee ou Conium maculatum Lin.; 2° TEthuse petite Cigue,

j&thusa Cynapium Lin.; S° la Clcutaire aquatique, Cicutaria aquatica

Lamk; le quatrieme est relatif aux especes veneneuses du genre GEnanthe,

c'est-a-dire aux GEnanthe fistulosa Lin.
f Phellandrium DC, crocata Lin.

et apiifolia Brot. Uelativement a chacune de ces plantes, M, da Camara

Leme iudique successivement les caracteres botaniques, les effets phy-

siologiques et lemploi therapeutique ; il rapporte pour la plupart d'erttre

elles Tanalyse chimique lorsqu'elle a ete deja publiee. En outre, dans le

cbapitre relatif a la Cigue maculee, il examine si la Cigue des anciens, le

breuvage fatal qui a fait perir Socrate, Phocion, Philopoemen, etaitreelle-

ment le sue d'une Ombellifere veneneuse, et il arrive a cette conclusion que

cetait un liquide compose, dans lequel * Taction irritante de la Cigue etait

enchainee par le sue du Pavot ou de quelque autre substance narcolique

qui nous est inconnue. » Le cinquieme chapitre a pour sujet les Ombelli-

feres simplement suspectes, qui, bien que ne produisant pas en general

d'effets fflcheux, peuvent cependant donner lieu quelquefois a des sym-

pt6mes d'empoisonnement. Dans ce nombre sont ranges les Chcerophyllum

sylvestre, bulbosum et temulum, le Sium lat
i
folium, VBydrocotyle vulgaris,

les Thapsia villosa, garganica, fcetida et Asclepivm, YAngelica atro-purpu-
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rea Lin., de I'Amerique septentrionale, les Selinum sylvestre et palustre,

YHeracleum Sphondylium, m6me le Panais cultive. Les trois derniers

chapitres sont essentiellement du ressort de la matiere medicalc ; ils traitent,

le sixieme, des effets generaux de l'empoisonnement par les Ombelliferes,

le septieme, de la methode generate d'apres laquelle on doit traiter les per-

sonnes empoisonnees par ces plantes, le huitieme et dernier, des recherches

medico-legales que le medecin peut <Hre appele a faire pour reconnaitre

laeooicine, principe actif des Ombelliferes, dans les cas d'empoisonnement

par une espece de cette famille.

Une table des matieres termine le volume.

M. da Camara Leme exprime, dans sa preface, 1'intention de ne pas se

borner a son travail actuel sur les Ombelliferes veneneuses et de faire plus

tard Tetude de Tensemble de cette famille dans un ouvrage de longue

haleine.

MELANGES.

Champigno par

M. D. Clos. {Revue de VAcad. de Toulouse, avrii 1858; tirage a part en

broch. in-8 de 12 pages.)
i •

Dans cette note M. Clos donne d'abord une idee de la variete remar-

quable des formes sous lesquelles se presentent les Champignons; il expose

ensuite les premieres opinions qui aient ete emises relativement a Torigine

de ces singuliers vegetaux, comme celles de Theophraste, Plineet Dioseo*

ride qui n'y voyaient qu'une certaine viscosite nee de la putrefaction des

plantes; de Morison qui les regardait comme des excroissances du sol pro-

duites par un melange d'un sel de soufre avec la graisse de la terre; de

Oillen qui les qualifiait de plantes nees d'une fermentation putride; de

Necker qui les considerait comme une nouvelle reunion des elements orga-

Di(|ues ou du tissu cellulaire des vdg&aux; de Delametrie et Medikus qui

en attribuaient la formation a unecristallisation vegetale. A ces ideesdont
a bizarrerie s'explique uniquement par l'absence d'observations exoctes et

Par Imperfection des connaissances qu'on possedait relativement a la re-

Production des vegetaux en general, l'auteur oppose celles beaucoup plus

justes de Toumefort, Micheli et Hallev qui, bien que contemporains de

i,,en e* de ceux que nous avons nommes apres lui, admettaient deja la

Propagation des Champignons par semences, qui, par consequent, avaient

acet egard, une opinion tout k faitsemblable a celle qu'une multitude dob-
Se»vations bien faites out mise hors de doute aujourd'bui.

Apres ces generalites, M. Clos aborde l'histoire de la Truffe. II rappellc

que Bu"iard ne se rendant nullement compte du mode de vegetation ni de
mu| tiplieationde ce Champignon souterrain, la regardait comme un vegetal
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vivipare; que Turpin avait des idees analogues et voyait fort & tort dans

les sporanges des truffinelles, c'est-a-dire de petites Truffes nees dans la

profondeur des tissus de la Truffe mere et qui, devenant libres plus tard,

constituaient autant de Truffes. II montra ensuite Tabsurdite des idees de

ceux qui ont vu dans ces Champignons souterrains un excrement de la

terre, une racine, un bulbe, un parasite du Ch6ne, une galle dont le deve-

loppement serait determine par la piqilre d'un insecte sur les extremites

des racines les plus deliees. II entre dans d'assez longs details relativement

& cette derniere opinion, dont tout recemment quelques journaux ont fait

grand bruit et qui cependant est tout aussi denuee de fondement, aussi ab-

surde mSmequeles autres. II arrive ensuite a la question interessante dela

culture des Truffes.

Cette culture peut Stre directe ou indirecte. Depuis Sterbeek, au

xvne siecle, jusqu'a nos jours, bien des conseils ont £te donnes, bien des essais

ont ete tentes pour semer des Truffes et cr^er ainsi directement des truf-

fibres. M. Clos rappelle les principales tentatives qui ont ete faites et dont

quelques-unes paraissent avoir donne des resultats assez satisfaisants, no-

tamment cbez M . de Noe (Gers), en 1830. Au total cependant, les cas de

reussite, dans la culture directe des Truffes, sont encore fort rares; aussi

a-t-on songe principalement, dans ces derniers temps, a faire une culture

indirecte de ce precieux Champignon, c'est-a-dire a faire naitre les condi-

tions dans lesquelles il peut se developper. L'auteur rapporte les essais

heureux qui ont £te faits dans cette direction, aux environs de Loudun et

de Civray (Vienne) et dans Tarrondissement d'Apt (Vaucluse). Dans ces

cas, on a fait des semis de Chenes pour obtenir des taillis qui, pendant les

20 ou 30 premieres ann^es, favorisent la vegetation des Truffes et devien-

nent ainsi des truffieres. M. Clos examine comment on peut concevoir

cette influence avantageuse des racines du Ch^ne sur la formation des

Truffes qui ne sont pourtant point des parasites ; il parait croire que cette

influence tient a ce que la terre qui entoure ces racines se modifie par le

melange soit de sues excretes, soit des produits de la decomposition des

radicelles ou de leur membrane externe.

La note de M. Clos se termine par quelques renseignements sur les

quatre espeees de Truffes recherchees en France (Tuber brumale, T. mela-

nosporum, T. cestivum, T. mesenterieum) , sur le poids qu'elles peuvent

acquerir (200 a 250 gram.; quelquefois 500 gram.), sur I'abondance de la

recolte qu'on en fait dans le departement de Vaucluse, sur leur composi-

tion chimique, sur la faveur dontelles jouissaient chez les anciens, enfin

sur T&ymologie du mot Truffe derive de l'italien tartufo, qui se cache.

-
t

r«rij. — Imprimcric ilc L. MARTINET, rue Mignon, 2.
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PRESIDENCE DE If. LE COMTE JADBERT.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 26 mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame l'admission de :

MM. Verlot (J.-B.), jardinier en chef directeur du Jardin bota-

nique de Grenoble, presente par MM. Decaisne et de Schce-

nefeld.

Schlumbergkr (Eugene), place Lambert, 3, a Mulhouse

(Haul-Rhin), presente par MM. C. Billot et de Schce-

nefeld.

Camara-Leme (Joao da), de Madere, actuellement a Paris,

hotel Camoens, place Saint-Germain-des-Pres, presente par

MM. le comte Jaubert et Ch. Martins.

Pichereau (Frederic), eleve en medecine, rue de l'Assomption,

a Auteuil pres Paris, presente par MM. A. Dezanneau et

Eug. Fournier.

• le President annonce en outre une nouvelle presentation.

Dons faits a la Societe :

** Be la part de M. Treviranus, de Bonn :

Die Anwendung des Holzschnittes zur bildlichen Darstelluny der

Pflanzen.

2° De la part de M. Ed. Morren, de Liege :

Catalogue des graines du Jardin botanique de Liege.

t. v. \t\
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3° De la part de M. W. Nylander :

Enumeration generate des Lichens, avec I
9

indication sommaire de leur

distribution geographique.

h° En echange du Bulletin de la Societe :

Bulletin de la Societe industrielle d'Angers, 2 e serie, n° 8.

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, numero

defevrier 1858.

LInstitut, mars et avril 1858, deux numeros*

M. le President annonce que le Conseil, sur le rapport d'une

Commission prise dans son sein, composee de MM. Boisduval,

J. Gay, le comte Jaubert, T. Puel et Weddell, et chargee d'examiner

les avis retjus des departements, relativement a la tenue de la pro-

chaine session extraordinaire, a decide que la proposition suivante

k

bation de la Societe :

La Societe tiendra cette anneeune session extraordinaire, qui s'ouvrirai

Strasbourg le Hindi 12 juillet prochain. Une excursion dans les Vosgesfera

partie du programme, qui ne pourra etre fix£ definitivement que par le

Bureau special de la session, — La seance ordinaire annoncee pour le

23 juillet est supprim^e.

La Societe adopte cette proposition a l'unanimite.

de

cation suivante, adressee a la Societe :

*

SUR LES BOURGEONS AERIENS DU COLOCASIA ANTIQUORUM, par Itt. BELHOMWE

(Metz, 6 ami 1858.)

Certains vegetaux ont differentes manieres de reproduction naturelle, par

tubercules, par portions de tiges, par bulbes, par bulbil les, par bourgeons

souterrains; le fait que j'ai i'honneur de commuuiquer a la Societe, c'estla

facile multiplication qu'offre naturellement une Aroidee en se perpetual

d'elle-meme par bourgeons aeriens.

odo

A. Brong.), originaire dQrieut, presente, commeon va le voir, une particu-

larite remarquable.

Cette plante atteint, comme on le sait, une hauteur de 2 metres environ;

arriveea ce point la tige peril, elle se denude des ecailles qui la
recouvraient

eton apercoit alors qu'a chaque insertion de la naissance des petioles,
un
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bourgeon s'est forme ; ces bourgeons, facilement separables de la tige, se des-

articulent et donnent naissance sur le sol a autant d'individus. Pendant

leur croissance ils sont completement attaches k la tige et font meme partie

da mfime tissu, et il est a remarquer qu'ils nes'en separent qu'apres la de-

composition entiere du tronc.

II faut dire que les tiges, par leur poids, tombent a terre, et c'est a ce

moment que chaque bourgeon emet des racines. Ces bourgeons sont ovoides,

scarieux, aigus a leur sommet et aplatis sur les deux faces.

Maintenant ces bourgeons peuvent-ils etre consideres eomme des bul-

billes? Je laisse aux savants le soin de repoudre, mais je considere ce fait

comme tres curieux et de nature a interesser les physiologistes.

Comme cette plante ne fructifie que rarement dans les cultures, est-ce

un moyen naturel de perpetuer son espece?

Je ne sais s'il en est ainsi dans son etat normal ; les voyageurs seraient

seuls capables de uous gclairer sur cette question qui merite certainement

une solution.

M. Ad. Brongniart fait observer que M. Belhomme confond deux

plantes tres differentes, le Colocasia odora et le C. antiquorum*

dependant cette derniere espece n'a pas une tige de 2 metres; eile

est depourvue de tige exterieure et les petioles des feuilles pourraient

seuls atteindre cette hauteur, mais sa souche drageonne de toutes

parts.

M. Balansa dit n'avoir jamais vu de bulbilles sur le C. antiquorum;

cette plante est assez communement cuitivee en Syrie, en Cilicie et

dans Tile de Chypre, mais elle y reste toujours sterile, ce qui prouve

qu elle nest pas spontanee dans ces regions.

M. Brongniart ajoute

:

Qu'il existe plusieurs especes de Colocasia, souventconfondues: le C. an-

tiquorum, qui parait etre cultive eu Egypte; le C. esculenta des Moluques,

drageons allonges ; et peut-etre une troisieme espece, recue dernierement

de Chine, dont on ne conuait pas la fleur, et qui pourra probablement sup-

Porter Phiver a Paris. II est possible que ce soit la plante observee par
M- Belhomme. Le C. antiquorum et le C. esculenta, qui ont fleuri dans nos
serres, s'eloignent considerablement du C. odora par leur spathe tres al-

,ongee et retrecie en pointe vers son sommet. Le C. antiquorum a les petioles

et le dessous du limbe des feuilles violatres; le C. esculenta est complete-

ment vert.

}

M
que le C. antiquorum est tres variable
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M. Boisduval presente a la Sociele, dans un bel etat de Horaison :

1° Le Ranunculus rutcefolius, des regions froides du Lautaret, qui fleurit

pour la premiere fois depuis sept ans. II est bien venu dans le Sphagnum.

2° -MAndrosace Chamcejasme etTA. villosa, tres difficiles a fairefleurir.

3° Le Polygala C'hamcebuxus ,
qui est en fleur depuis la fin de fevrier.

M. Eug. Fournier fait a la Societe la communication suivante :

SUR QUELQUES CAS DE NATURALISATION OBSERVES AUX ENVIRONS DE PARIS,

par HI. Eug;. FOURNIER.

i

II existe pres de Paris, a une demi-lieue de la barriere de I'Etoile, une

localite oil Ton trouve maintenant, parfaitement naturalisees, plusieurs

plantes etrangeres a la flore parisienne : c'est a Villiers, dans des terrains

qui ont fait partie du pare de Neuilly. M. Maurice Bonnet a explore cette

localite des Tet6 dernier et y a constate la presence de quelques especes in-

t6ressantes que j'aurai I'honneur de presenter en son nom a la Societe, dans

l'ordre de leur fleuraison successive. Aujourd'hui, je puis deja en indfquer

plusieurs. Le U avril, 3VI. Bonnet et M. Henri Fournier, mon frere, ont

rapporte de Villiers une cinquantaine cVechantillons du Nonea flavescens

Fisch. et Mey. La plante, dont la racine est vivace, est tres vigoureuse

en pleine fleur et en aussi bel etat que dans les plates-bandes du Museum.

C'estune espece originaire du Caucase ; et il est probable que, si elle netait

pas cultivee a Neuilly, ce dont fait douter son aspect sauvage, elle y a ete

introduite avec des graines venues du Jardin des plantes. An Nonea flaves-

cens il faut joindre le Cydoniajaponica, le Ribes sanguinevm, VAcer ISe-

gundoj le Buplevrum fruticosum, tous generalement cultives dans les pares

et quelques plantes rares de la flore parisienne, qui paraissent avoir elu

domicile en cet endroit, comme 17m fcetidissimael le Cardamine sylvatica.

L'echantillon de Cardamine sylvatica que je presente a la Societe offre un

interet particulier. II montre, au-dessous de la rosette de feuilles, un axe

oblique ^mettant a 3 centimetres plus bas les rudiments d'une deuxieme

rosette. Cet axe n'est done point une racine, mais un rhizome. MM. Gre-

nier et Godron, en decrivant la plante, disent : racine oblique, n'etant

peut-etre qu'une tige souterraine {Flore de Fr., t. I, p. 110). L'opibion

emise avec doute par ces savants auteurs est evidemment fortifiee par ['ob-

servation que je vieus de rapporter.

»

adressee a la Societe :

de la note suivante I
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CITATIONS EXTRAiTES DE QUELQUES MANUSGRITS DE LA BIBL10THEQUE DE LILLE,

par M. le baron de JIELICOCQ.

(Lille, mars *858.)

Plantes mentionnees par des auteurs des xve et xvie
siecles.

xv c siecle. — Maior multitudo muscarum solet residere super scabio-

sum, quam super samun. [Diet, pauperum, ms. n° 77 de la bibl. de Lille.)

On lit dans le ms. n° 103 (Sermones Gaufredi Calvi qui, suo tempore

[1453], fuit vicaoeellarius parisiensis) : Est enim mundus similis sambuco,
cuius flos odoris suavitate delectat, sed fructus est immundus ; vero quidem
sawbuei doves sambuco sunt meliores, sic etiam mundus floret prosperita-

tibusque delectat, sed fructus eius est iniquitas, ruina et immundicia.

xvi' sieclk. — Nostre Seigneur donnoit la manne aux enfans d'Israel en

maniere de corriandre. La coriande est une viande contraire aux chiens.

La coriande est bonne pour les malades et debilites de Testomach, et qui

nepoeuventdigererleur viande.

Nostre Seigneur doncques donnoit la manne du ciel aux enfants d'Israel;

mais ilz ne la mengeoient point ainsy, mais le faisoient sechier, et puis en
feisoient de la farinne, pour faire du pain.

La manne descendoit en ceste sorte : car, preraierement Dieu envoioit

une belle petite rimeegellee, qui couvroit la terre, comme ung beau lin-

ehoeul blanc, et puis apres faisoit plouvoir la manne, comme grains de co-

nandre, et puis il faisoit venir une aultre chose, blanche comme un lio-

coeul, qui couvroit route la manne; et ainsy la manne estoitenfermee comme
e'*tre deulx lincoeulx, beaux et blancqs [Sermons frangois, ms. n*101 f

ibid.).

Physiologie vegetate.

xve
Siecle. — Radix in arbore est quasi os in homine, sicut enim arbor

whit alitum a radieibus, sic animal ab ore. Rami vero istius arboris sunt

"Janus, pedes et cetera membra, (ms. n* 102.)

Solent inseri arbori agresti ramunculi alieni nobilis arboris, primus (stir)

ai'bor, que pr jus erat agrestis producit (non solum?) flores, fructus et

fo, ia, sed et naturam arboris nobilis a qua ramunculi sunt assumpti. (ms.
n

n

84.)

^oma et pira putrida et vermiculosa et sine cauda cito cadunt de arbore,
86(1 sanase tenent usque ad maturitatem.

Meliora sunt poma juvenis arboris quam veteris. (ms. n° 77.)

Q«i donna telle vertu a la paille, ou si froideque elle garde les neiges
(
l
u

> sont cheues de Fair, ou si chaulde qu'elle meure les pommes qui ne
mt mwres (Raoul de Presles, Cite de Dieu de Saint-Augustin).
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Toulesfois, bonnes gens, portant qu'il n'est point de grain sans palle, et

quil n'est si bon bled que, aucunesfois, il n'y ayt bien du noyret, aussi il

n'estsi bon hommequy n'ait aucune imperfection. (Pr6nes du xvie
siecle.)

M. Baillon fait a la Societe la communication suivante :

SUR L'ORGANOGENIE FLORALE DES JUSSIJEA, LEURS STIPULES ET LEURS BRACTEES

OVAR1ENNES, par Jtt. II. BtlLLOX.

Toutes les especes de Jussioea que Ton cultive au Museum presentent

dans leurs fleurs le mdme mode de developpement. Tels sont les J. lm~

gifolia DC, salicifolia H. p., acuminata? H. p. et scabra DC.

Calice. — Le calice est forme de quatre sepales qui naissent par paires

successives. L'axe floral, axillaire, arrondi d'abord en forme ded6me lur-

baisse, commence par porter deux folioles calicinales opposees, triangu-

laires, qui lui donnent la forme d'un losange, lorsqu'on le regarde par sa

partie superieure. Puis, dans I'ihtervalle de ces deux folioles, il en nait

deux autres egalement opposes et qui croisent perpendiculairement les

premieres. A partir de ee moment, leg quatre se developpent et deviennent

valvaires dans le bouton.

Corolle. — Elle est composee de quatre petits petales, dont deux ante-

rieurset deux posterieurs, qui apparaissent simultanement dans Fintervalle

des divisions du calice. Le fait presque general de revolution tres lentedes

petales est ici extrSmement prononc^. G'est tres peude jours avant Tepoque

de Tepanouisscment, que les petites folioles arrondies, concaves, obtuseset

nervees de la corolle prennent leur coloration et leur accroissement d£fl-

nitif; leur prefloraison est imbriquee d'une maniere variable ou plus sou-

vent tordue.

Androcee. — Huit etamines le constituent, disposces sur deux rangees.

Quatre mamelons celluleux se montrent d'abord. au~dessus des sepales, puis

quatre an! res, dans Tinterv ement

Les mamelons superposes aux petales demeurent longtemps plus courts q«e

les quatre autres; mais, a Tepoque de Tepanouissement, ils sont devenus

tous des etamines a peu prfcs £gales en longueur, a filets dresses, a an-

there* biloculaires et introrses, k dehiscence longitudinale.

Gynecee.—Apves I'apparition des quatre dernieres famines, lesommet

de l'axe floral est represents par une sorte de plate-forme a peu pres carree

et horizontale. Kn quelques jours, il se deprime legerement au centre, de

maniere a ressembler a un petit godet. Ce n'est pas que reellement il se

creuse une fossette vn ce point, mais c'estque la portion periph^rique s'ac-

croit plus rapidement que le sommet rdel de l'axe et forme ainsi I'espece dc

rebord exhausse de ce godet, qu'encadrent les insertions staminales. Or cet
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accroissement du pourtour du receptacle n'est pas non plus £gal sur toute

sa peripheric. I! devient plus actif au-dessus de chaque petale, et le bord,

au lieu de demeurer exactement carre, presente bientdt quatre festons

legerement saillants, separes par de petites eehancrures obtuses. Chacun

de ces lobes en feston est une des feuilles carpellaires. Celles-ci montent et

marchent a la rencontre Tune de I'autre, comme pour former un couvercle

au-dessus de la cavite receptaculaire dont nous venons de parler. Mais

longtemps ce couvercle est incomplete parce que Ies quatre feuilles carpel-

laires demeurent separees par une ouverture cruciate, beante, par laquelle

on peut voir I'interieur de la future cavite ovarienne.
*

Lorsque Ies quatre feuilles carpellaires se rencontrent enfin, d'une part

leur sommet se redresse pour former un style, dont I'extremite se garnira

de papilles stigmatiques; d'autre part, Ies bords qui se touchent font saillie

a i'ititerieur et divisent ainsi Tespece de couvercle ovarien constitue par ces

feuilles en quatre petites cavites ; chacune d'elles est le sommet d'une loge;

done la partie superieure de la loge ovarienne doit son origine aux feuilles

carpellaires elles-memes. Si Ton enleve alors, par une section horizontal,

cettesorte de calotte qui supporte le style, on voit tres bien dans sa con-

cavite Ies quatre petite* cloisons qui se coupent au centre a angle droit

[J. long
ifolia!).

*

Avant 1'epoque ou le haut de la cavite ovarienne se cloisonne ainsi, la por-

tion inferieure s'est elle-meme segmentee. Comme done la division de cette

demiere se produit en premier lieu, il y a un moment ou I'pvaire, deja

quadriloculaire en bas, est encore uniloculaire en haut, comme Ta decrit

pour la premiere fois M. Payer, dans Ies fleurs du Trapa. Quant a cette

segmentation du receptacle, elle a lieu attssl par inegalit^ de developpe-

roent;les portions qui r^pondent aux cloisons s'elevent rapidement, celles

qui repondent aux cavites s'arretent presque completementdans leur crois-

sance; de la formation de quatre fosses profondes representant la partie

inferieure des loges ovariennes. C'est dans Tangle interne de celles-ci que

se produit ulterieuremeut la saillie placentaire. A i'epoque dont nous par-

Ions, il n y a encore aucune trace du disque {J. salicifolia, J.longifolia!).

tes fleurs developpees ainsi qu'on vieut de le voir, presentent d'autres

0rganes dont I'existence iva pas ete, je crois, sigualee, et qui, au moment
de leur apparition, pourraient faire penser que le calice des Jussicea a plus

de quatre folioles, II s'agit de six petites languettes formant collerette au-

dessous des sepales dans !e jeune £ge et qu'on ne retrouve pas plus tard a

c^te d'eux. En examinant le developpement de ces petites languettes, on
v°itqu'il pnScfedecelui des v&ritables sepales et qu'elles sont des bractees

Portees lateralement sur le receptacle floral. D'abord, ce ne sont que deux

roamelons celluleux places, Tun a droite, Tautre a gauche. Puis chacun
d eux s'accompagne ulterieurement de deux petits mameions lat^raux, six
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en tout. Les deux premiers sonl des feuilles, les quatre derniers leurs sti-

pules.

Ces feuilles ovariennes sont, en effet, stipulees, comme les vMtables

feuilles caulinaires, a droiteet a gauche desquelles il apparaitdeux stipules

qui demeurent toujours petites, glanduleuses. Sur ces bractees, comrae sur

les feuilles, I'etude des Jussicea me parait tres favorable pour demontrer

que l'apparition des stipules est consecutive a celle de la feuille elle-m£me

(«/ salicifolio,!).

Avec quelque attention, on retrouve toujours sur les ovaires inferes

des Jussicea, a line hauteur variable, ces deux petites bractees accom-

pagnees de leurs stipules glanduleuses; elles y sont d'ordinaire suboppo-

sees. Tel est le cas des J. scabra et acuminata; sur le J. lonyifolia elles

sont d'ordinaire moins elevees et s'attachent au pedoncule floral, plus bas

que la cavite ovarienue. Mais, dans les Hears du J. salicifolia, outre que

les bractees sont a peu pres a la hauteur du milieu des loges de l'ovaire, il

peut arriver, et une plante cultivee cette annee au Museum a presente de

nombreux exemples de cette particularite, que les bractees prennent unde-

veloppement aussi considerable que les feuilles caulinaires elles-memes.

Cette disposition peut fournir un argument de quelque valeur aux partisans

de la nature axile des ovaires inferes des Jussicea, laquelle semble d'ailleurs

mieux demontree encore par I'examen organogenique qui pre cede.

M. Duchartre dit que les feuilles qu'on regarde comme depourvues

de stipules, parce qu'elles en sont privees a Tetat adulte, en portent

dans le jeune age plus frequemment qu'on ne le croit.

M. J. Gay rappelle que M. Nordmann, de Christiania, cite beaucoup

d'Onagrariees comme pourvues de stipules.

M. Duchartre ajoute que M. Krause a reconnu des stipules a

certaines Cruciferes dans le jeune age; M. Duchartre a verifie l'exac-

titude de cette observation, notamment sur les Iberis.

M. J. Gay dit que les Cruciferes stipulees sont nombreuses. Les

stipules des Alyssum sont cachees dans un tomentum qu'il f&ut

ecarter avec precaution pour les apercevoir.

M. Weddell demande a M. Baillon quelle est, selon lui, la portion de

l'ovaire formee aux depens des feuilles carpellaires dans les Jussiaa-

M. Baillon repond que e'est la portion superieure seulement; il

ajoute que le fail d'ovaires inferes portant des appendices foliaces

s'est rencontre dans plusieurs Cactees, Campanulacees, etc.

M. Brongniart rappelle le memoire de M. Trecul, sur les Prisma-

tocarpus.
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M. Weddell dit qu'il a recueilli, dans une serre de la Societe

d'horticulture de Londres, une Gampanule dont l'ovaire portait de

nombreuses feuilles.

M. Brongniart dit que les questions relatives aux rapports de

Povaire avec le calice ont besoin d'etre encore etudiees; il reconnait

que certains ovaires inferes sont contenus dans un tube forme aux

depens de l'axe developpe d'une maniere speciale; mais cela ne pre-

juge pas la nature des parties contenues dans ce tube et qui peuvent

differer de leur enveloppe comnie les fleurs de la figue different de

leur receptacle.

M. Baillon ajoute qu'en tout cas on ne peut nier que, chez les

Jussicea, les feuilles carpellaires ne contribuent a la formation de

Povaire, mais seulement dans la portion tout a fait superieure.

M. Ad. Brongniart annonce la lloraison, dans les serres du Museum
dhistoire naturelle, d'une plante remarquable, le Freycinetia in-

signis Blume.

Les plantes de ce genre, ajoute M. Brongniart, qui pour beaucoup de

botanistes constituent une famille distincte, ne sont introduites que depuis
tos peu de temps dans les jardins d'Europe et ne paraissent avoir fleuri

jusqu'a ce jour dans aucun d'entre eux.

Ces plantes, qui, par leur port et une grande partie de leurs caracteres, se

rapprochent beaucoup des Pandanus, sont dioiques et chez plusieurs

entreelles on ne connatt encore qu'un seul des deux sexes. II en etait ainsi

pour le Freycinetia insignis, dont M. Blume a publie une excellente des-

cnption et une superbe figure dans le Rumphia (tome 1, pi. 42), mais dont
11 n'avait vu que I'individu femeile.

Lindividu m&le qui a fleuri au Museum est parfaitement conforme a la

]gure du Rumphia pour son feuillage, son inflorescence et les eclatantes

ractees roses qui I'accompagnent, mais les quatre spadices contenus entre
s ^actees etaient couvertsd'etamines bien conformees.

>'ois de ees spadices, plus interieurs et plus apparents, etaient places a

aisselle des trois grandes braclees les plus interieures, a I'exception de
Wou trois bractees imparfaites ou steriles placees plus au centre. Le

jua rifenae spadice, plus exterieur, etait place en dehors de ces bractees a
sselle dune des bractees exterieures. Toutes ces bractees etaient dispo-

suivant trois lignes rayonnantes, comme les feuilles auxquelles elles

suite et qui se modifient successivement pour prendre leur forme.
acun de ces spadices, examine avec soin par M. Arthur Oris et par

' Presentait, outre les etamines tres nombreuses et solitaires qu'il sup-

I

I
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porte, de petits corps jaun^tres d'apparence glanduleuse. En les examinant

avec plus d'attention, on voit que ces petits corps sont formes de deux ou

trois petits mamelons lunules rapproches par leur concavite, rappelant

completement des ovaires naissants ou les stigmates des pistils des fleurs

femelles des Freycinetia, de sorte que les spadices m^Ies de ces plantes pre-

senteraient des traces de pistils avortes m6les aux etamines, comme les

spadices femelles offrentdes etamines avortees autour de leurs pistils.

Le Freycinetia insignis est une des plantes les plus remarquables et les

plus belles introduites r^cemment dans les serres d'Europe, et il serait bien

k desirer que des individus femelles permissent de suivre le developpement

de la fructification de ce genre interessant.

SEANCE DU 23 AVRIL 1858.

PRESIDENCE DE M. LE COMTE JAUBERT.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 9 avril, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faile dans la derniere seance, M. le

President proclame l
9

admission de :

delig »

a Tours, presente par MM. T. Puel et Delaunay

quatr

bre

n
qu

Lecture est donnee de lettres de MM. Graells, Ardoino, Verlotet

Schlumberger, qui remercient la Societe de les avoir admisau

de ses membres.

nombre

Dons fails a la Societe:

1° Par M. Montague :

Rapport sur un memoire intitule : De la Muscardine

X De la part de M. Ph. Wirtgen, de Coblence :

Flora der Preussischen Jthcinprovinz.

3* Journal des vetirinaire* du midi. m»»* 4ft*ft
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4° Moniteur scientifique, un numero.

5° En echange du Bulletin de la Societe

:

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der Preussischen Rhein-

lande und Westphalens, tomes X a XIII.

Atti delV L R. Istituto Veneto, decembre 1857.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, numero de

mars 1858.

Pharmaceutical Journal and transactions, tome XVII, n° 10.

LInstitute avrjl 1858, deux numeros.
*

M. Boisduval presente a la Societe diverses plantes qu'il cultive

avec succes : Orchis picta, de Montpellier; Narcissus reflexus

Brot. (N. triandrus L.), des iles de Glenan, a h lieues en mer, pres

de Concarneau (Finistere) ; Ranunculus amplexicaulis et Saxifraga

cmia, des Pyrenees; Primula integrifolia, du Liban, etc.

M. de Schoenefeld, secretaire* donne lecture de la lettre suivante,

tdressee a M. le president de la Soci6t6 par ML Des Moulins :

Bordeaux, 6 avril 4858.

Monsieur le President,

Une Discussion de quelques points de glossologie botanique, par notre

savant confrere M. D. CIos, a ete lue a la Societe dans sa seance du

10 juillet 1857 et inseree dans le Bulletin, t. IV, p. 738-744. On lit dans

cette derniere page, a propos du parasitisme des Champignons, ces mots :

(c Nous-m£me avons vu, au mois d'octobre dernier, le chapeau d'un Ro-

» letus edulis Bull, surmonte d'un autre individu de m6me esp^ee... Tun et

• I'autre etaient parfaitement vivants. [/explication de ces sortes de faits

i} ne nous parait pas facile a donner. »

La lecture de cette phrase m'a rappele que le 12 septembre 1835, dans
l,n taillfs de Chfines, sur un sol argilo-sablonneux tres incline, a Lanquais

(Dordogne), j'avais trouve et dessine (un peu grossierement : j'aime mieux
d, re que ce fut par manque de temps que par manque de talent) un Agaric

dont le chapeau portait non pas un, mais deux individus vivants de son

espece, distincts et superposes Tun a I'autre. En 1844, feus l'occasion de

wontrer cette esquisse a notre illustre confrere M. Moquin-Tandon, et il

regarda cette observation comme assez curieuse.

Puisqu^il est de nouveau question de faits de cet ordre, j'espfcre que la

Societe voudra bien me permettre de lui offrir un caique de mon £bauche

e et informe, maisfidele. Je crois que la premiere explication propos^e

P* r M. CIos est le plus probablement vraie (parasitisme par d^veloppement
une sP°re a la surface du support, plut6t que prolification); et j'ajoute

laid
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que, comme M. Clos, je n'ai apL-rcu sur le chapeau ancune trace tie myce-

lium; du moins, mes notes prises sur le vif n'en font point mention.

Permettez-moi, Monsieur le President, de mettre la copie de ces notes

sous les yeux de la Societe :

Agaricus ruber DC FL Fr. II, p. 240, n° 372 (A. sanguineus Bull.).

Tres abondant et tres grand dans cette localite.
*

L'individu multiple a trois chapeaux, savoir :

L
1

infertear de 12 centimetres de diametre;

Vintermediate sans pedicule, incomplet, renverse (les feuillets tournes

vers le ciel et Men normaux), de U centimetres de diametre ;

Le superieur (a la baseduquel est adne celui du milieu) jeune et parfai-

tement regulier. Son pedicule est blanc, mince (je I'ai dessine un peu trop

long, afin qu'il se detachat mieux des deux autres individus), long d'un

pouce (27 millimetres), epaisde cinq lignes (11 millimetres).

La couleur rouge fonce du chapeau de l'individu intermediate s'etend

par-devant jusquesur le pied de l'individu superieur, comme le roontre la

figure.

Le pedicule de l'individu inferieur est long de67 millim. hors de tern,

et epais de 20 lignes [U5 millimetres). II est luisant et un peu satiue, ainsi

que la superficie des trois chapeaux ; cette superficie est fort seche.

J'ai conserve, mais maladroitement, ce Champignon. J'aurais du le

mettre dans I'alcooi; mais, voulant le faire entrer dansmon herbier, je lai

coupe, ce qui ne laisse plus subsister son port si singulier.

J'ajoute, eu finissant, que c'est notre savant confrere M. Durieu de

Maisonneuve qui a constate le parasitisme du Gui sur lui-meme, dans I aa-

cien Jardin des plantes de Bordeaux, en 1857 (voyez le Bulletin, I IV,

p. 596). Du moins, je ne connais pas d observation plus ancienne de

ce fait curieux, il est vrai, mais non plus extraordinaire qu'une greffe

arlificielle.

Jai I'honueur, etc.

Ch. Des Moulins.

M. Moquin-Tandon dit que M. Des Moulins lui a communique ce

fait il y a une dizaine d'annees; depuis, il a lui-meme rencontre

deux cas semblables chez la meme espece; il a disseque avec sow

ces Champignons, et croit que cette superfetation est le resultat

d'une prolification et non de la germination d'une spore sur le

chapeau du Champignon. En effet, ce que Ton appelle vulgairement

un Champignon n'est qu'une partie du vegetal, un appareil oe

fructification, et il faudrait un mycelium pour constituer reellement

un nouvel individu.
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M. Eug. Pournier ajoute que M. Ed. Bureau a aussi observe, sur

un Bolet, un fait analogue.

M. Deeaisne fait a la Societe les communications suivantes :

PRODUCTION D'UN TISSU ANORMAL DANS LE CACTUS PYCNOX1PHUS (Echinocactus
*

pycnoxiphxis Lem. *), par M. J. DECA1STVE.

J'ai Pbonneur de presenter h la Societe des concretions de formes in-

determinees, mais assez semblables a certaines stalactites, que j'ai trou-

vees dai)s une tige morte de C. pycnoxiphus cultive depuis longtemps

au Museum. Ces excroissances anormales, et vraisemblablement mor-

bides, tiraient leur origine de la face interne de I'ecorce, d'ou elles se

dirigeaient transversalement jusqu'a la moelle, en traversant le corps li-

gneux par les interstices correspondant aux rayons medullaires. Elles sont

irregulierement mamelonnees ou ramifiees, d'une consistance ferme et

presque cornee, d'un jaune brunatre qui rappelle la teinte de la cire

d'abeille impure. Dans le principe, elles forment de simples prolongements

coniques ou aciculaires dont le centre est occupe par une sorte de moelle

Iflche, celluleuse, depourvue de vaisseaux et ou Ton n'apercoit pas non plus

cesgrandes utricules a fibres spirales si caracteristiques dans la famille des

Caches. Cette moelle, identique par sa contexture avec le parenchyme
cortical, avec lequel d'ailleurs elle est en continuity , se recouvre d'un epi-

derme epais et coriace, forme exterieurement de plusieurs couches de

cellules tabulaires, et d'une ou deux rangees de longues cellules cylindri-

ques, plus ou moins privees de pores, perpendiculaires a Taxe de la concre-

tion doot la coupe nous les montre assez distinctement a l'oeil no.

Ces excroissances interieures, d'abord simples et aciculaires, grossissent,

sallongent et se ramifient par la multiplication des utricules de leur paren-

chyme central et par I'addition successive de couches epidermiques. Dans

quelques-unes, le cylindie medullaire approchait de la grosseur du petit

do5gt, et le norabre des couches d'epiderme y etait de 7 a 10. Ces couches
ne sont pas continues sur toute la longueur de Texcroissance^ elles sont au

cootraire d'inegale etendue et ehevauchent les unes sur les autres par leurs

e*»remites graduallement amincies. Elles n
f

ont d'ailleurs qu'tine faible ad-

herence entre elles et se detachent, au moins sur les echantillons sees, par

Plaques irregulieres comme le liege, auquel je crois pouvoir les assimiler tant

P°ur leur structure propre que pour leur origine. la seule difference

essentielle consistent dans leur situation relative, le liege proprement dit

Se formant toujoursa I'exterieur de I'ecorce et celui dont il est question ici

Se d ^ ve,oppant au contraire a I'interieur et dans un rapport inverse du pre-

mier.

(*) Cactearum genera nov. speciesque, ex hort. MonvilL, p. 16, n*3, 1839.
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L'individu a I'interieur duquel j'ai observe ces singulieres productions

en presentait une quinzaine dispersees clans toute son etendue. Les excrois-

sances les plus basses avoisinaient les racines ; les plus haute* correspon-

daient au sommet du cylindre ligneux et le penetraient jusqu'a la moelle

sans que leur texture en fut modifiee. II est bon d'ajouter que, dans le Cactus

pycnoxiphus, le corps ligneux est divise en faisceaux epais par de larges

rayons medullaires et ne presente pas de zones d'accroissement ; il est forme

en totalite de vaisseaux ou cellules allongees, a parois reticulees, et d^rou-

lables.

SUR LE GENRE &G0T0XICUM, par H. J. DIXAWXE.

Le genre ALxtoxicum^ dontje propose de reprendre I'ancien nom d'JEgo-

toxicum, qui est plus euphonique et plus regulier, a ete etabli par Ruiz et

Pa von pour un arbre fort repandu au Chili, ou il forme roeme de vastes

forets et que ces deux botanistes ne purent rattacher avec certitude a au-

cune famille, tout en le rapprochant des Euphorbiacees. MM. Claude Gay,

Hooker, Endlicher, Lindley ont accepte cette maniere de voir, mais je

crois pouvoir assigner aujourd'hui a ce genre une place plus legitime en le

reunissant aux Monimiees, dont il a tous les caractferes essentiels, ainsi qu'on

pourra le reconnaitie a la description que j'en donne. V/Egotoxicum est

uue Monimiee fort reduite sans doute, mais il appartient tout aussi certai-

nement a cette famille que V Alchemilla, par exemple, appartient a celledes

Rosacees.

iEGOTOXfCUM.

Flores dioici.

Masgoli. Involucrum globosum, undique clausum, dein jrregulariter

ruptum, extus lepidotum.

Calyx 5-phyllus, foliolis orbicularibus, quincuncialibus, concavis, te-

nuissime flabellato-venosis, sessilibus, glaberrimis, scariosis, deciduis.

Corolla 5-petala, petalis subspatbulatis, subcoriaceis, superne lamina v.

nervo prominent? percursa, apice crispula.

Stamina 5-7-petalis alterna, filamentis crassis glandulam carnosam sub-

lunatam uno aiterove latere stipatis ; antherae biloculares, loculis subco-

riaceis lougitrorsum dehiscentibus.

Ovarium abort!vum perpusillum.

Feminei. Involucrum, calyx et corolla ut in floribus masculis. GlandoW

hypogyna; (stamina abortiva) 10, 5 majores lineares obtusas cum minori-

busjma basi plus minusve coalitae, ovarium cingentes.

mbglobosnm, stylo brevi bifido apiculatum, 1-loculare, ovulfe

geminis ex apice loculi pendulis, anatropis.

Fructui subdrupaceus, ovoideus, Wocularis. abortu monospermus ;
*-

Ovarium
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mine albuminoso, albumine carnoso-lacunoso. Embryo cotyledonibus fo-

liaceis, cordatis, incumbentibus, radicula cylindracea.

I

M. Decaisne revient ensuite (a l'occasion du compte rendu de la

seance du Ix decembre 1857, qui vient d'etre public dans le Bulletin)

sur la discussion qui a eu lieu, dans cette seance, entre M. Payer et

J

lui, au sujet de la structure de l'ovaire des Santalacees et des Ola-

cinees. II en resulte une discussion nouvelle, dont les conclusions

sont formu lees par ces messieurs de la maniere suivante :
*

M. Decaisne a fait il y a vingt ans, pour le Voyage de la Coquille,

des dessins de Qainchamalium . Alors deja il a reeonnu de fausses

cloisons dans I'ovaire de ces plantes. Quant au Pseudanthe, men-
tionne par M. Payer comme appartenant aux Olacinees, ce genre

a ete indique par M. Decaisne, des 1839, comme faisant partie des

Euphorbiacees.

M. Payer reconnait que le Pseudanthe n'est point une Olacinee;

niais il tient a faire constater que personne avant lui n'avait considere

loyaire des Quinchamalium comme triloculaire.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture de la communi-
cation suivante, adressee a la Societe :

NOTE SUR LE TISSU CELLULAIRE DES PETALES DES GERAN1ACEES,

par n a. bar iiklfmy.

(Toulouse, i 9 avril 1858.)

En recherchant les differences anatomiques qui peuvent exister entre les

feuilles et les enveloppes florales, j'ai ete amene a decouvrir, dans les pe-
es de Geraniacees, un tissu cellulaire qui me semble n'avoir pasetedeerit

jusqu'a ce jour.

Lorsqu'on enleve I'epiderme, soit superieur soit inferieur de ces petales,

et qu'on soumet une portion du mesophylle au microscope, le tissu cellu-

aire apparait sous forme de guirlandes entrelacees de diverses manieres et

QttUont a Toeil du plus agreable aspect
Cette apparence est due a des ponctuations que presentent les cellules a

eur I)ord interne, ponctuations greles a leur base et se terminaot par une
partie arrondie ; il arrive assez frequemment que les ponctuations de deux
cellules adjacentes se correspondent exactement.

ai constate la presence de ce tissu cellulaire dans la plupart des especes
qui constituent cette famille; peu prononce dans le genre Erodium, il Test
eaucoup plus dans les genres Pelargonium et Geranium. Dans le Gera-
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nium phceum, ces cellules sont quadrilateres et assez regulieres, elles sont

seroi-circulaires dans le Pelargonium grandiflorum et irregulierement pen-

tagonales dans le Pelargonium zonale. Dans certaines especes des genres Pe-

largonium et Geranium ces cellules renferment de plus une membrane

interne, de forme irreguliere, qui n'est point le nucleus et qui semble pro-

venir de la rupture d'une cellule interieure. La matiere colorante serait-

elle renfermee primitivement dans cette petite cellule? (Test ce que je n'ai pu

constater.

Dans les cellules jeunes, les ponctuations ne paraissent pas encore. Elles

ne commencent a se manifester que lorsque le petale a pris un certain

developpement et Ton peut constater alors qu'une nouvelle membrane s'est

formee a l'interieur de la premiere. C'est cette seconde membrane qui, eu

se repliant a Tinterieur, produit les ponctuations qui donnent au tissu eel-

lulaire son aspect particulier.

Un fait du m6me genre, mais beaucoup moins prononce, a ete signale

par M. Naegeli dans les poils des racines du Marchantia polymorpha (1).

II est facile d'ailleurs de se rendre compte de ces replis de la membrane

interne, en supposant qu'elle prenne un plus grand developpement que la

membrane exterieure dans laquelle elle doit etre contenue. Que Ton sup-

pose un globe solide dans lequel on introduit une vessie de diametre plus

grand; si on insuffle cette derniere, elle sera necessairement obligee de se

froncer sur les bords et de former des replis internes. Vus suivant leur

longueur, ces replis se presenteront sous forme de bandes transversales

comrae en offrent certaines cellules. Examinees au contraire dans une di-

rection perpendiculaire a leur longueur, elles se projettoront necessairement

sous forme d'un eercle plus ou moins complet. C'est ce qui se passe daus les

cellules qui nous occupent: la membrane interne, adherant a la cellule ex-

terieure par ses faces superieure et interieure, se plisse sur les bords et

produit les ponctuations. II pourrait arriver aussi que les bords dn repli

se rapprochassent de maniere a se souder d'une facon plus ou moins com-

plete et a constituer un canal spiral, comme en presentent certaines cellules.

M. Trecul a d'ailleurs admis une formation a peu pres semblable pour

les spires des vaisseaux.

Ce mode de developpement des membranes interieures aux cellules peut

s'appeler formation par exces, par opposition a la formation par defaut ad-

mise par M. Hugo de Mobl pour les cellules oil la membrane interne ne se

developpe que sur certains points.

Rien dans les feuilles des Geraniacees ne rappelle cette constitution re-

marquable du tissu cellulaire de leurs petales.

Je n'ai trouve non plus rien de semblable dans les families voisinesde

(1) Linnaa, vol. XVI, p. 248, t. 9.
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celle-ci, bien qu'il y ait toujour* a constater de profondes differences entre

le lissu cellulaire de leurs petales et celui de leurs feuilles.

Je ferai remarquer, en terminant cette note, que la presence de ce lissu

dans toutes les plantes de la famille des Geraniacees prouve une fois de

plus Texistenee de rapports anatomiques entre les vegelaux que des consi-

derations le plus souvent morphologiques out fait grouper dans une m6me
famille naturelle.

M. Moquin-Tandon fait a la Societe la communication suivante :

FRAN£AISE

par ML A. MOQUIN-TANDON.

Parmi les Amarantacees qui existent en France, on en trouvedeux assez

communes, qui presentent, Tune une inflorescence spiciforme terminale et

des fruits indehiscents ; I'autre des fleurs disposees en glomerules axillaires

et des fruits qui s'ouvreut en travels [utriculi circumscissc dehiscentes).

On regarde generalement la premiere espece comme VAmarantus Blitum

de Linne, et la seconde comme VAmarantus sylvestris de Desfonlaines.

A I'epoque oil je travaillais aux Amarantacees du Prodrome, je remar-

quai, avec surprise, que la phrase du Species plantarum se rapportait fort

iflal a la premiere espece. Linne dit positivement, de son inflorescence, glo-

meruli lateralibus (2). Je soupconnai que cette Amarantacec pourrait bien

wre I'autre plante, VAmarantus sylvestris de Desfontaines.

J'examinai plusieurs des synonymes rapportes par Linne, entre nut res

(1) Dans son Historia Planlarum, Kay a fait observer, avec raison, qu'on a tort

4 wire Amaranthus avec un TH, parce que ce mot, pris chez les anciens, ne
v,entpas de a privatif, ptapaivw marceo, et av6o; jhs. II a tout ^implement pour
ladical l'adjectif ajxapavTo; immarcescibilis (lequel est form£ £videmment de a et

de p-xpaivto).

Dans le Xlir volume du Prodromus, j'ai era devoir adopter Tortliographe de
Ray.

M
- Boreau ne partage pas cette manure de voir, parce que, ciit-il, si le mot avdos

cntre dans la composition du nom
y

il faut ecrire Amaranthus. Or, e'est la lout

J "sle ce qui est conteste. Le radical av6o; n'est pour rien dans le mot dont il s'agit

:

Parce qu'il n'y est pas necessaire (Amarante *tant un mot grec), et 2° parce que

y ent»ait, il faudrait dire Amarananthe.
M

- Boreau ajoute que Tourneforl et Linne out employ* le TH, et que ce n'est
L
* segarer beaucoup que de rester fidele a cette tradition. Je ferai remarquer a

trc savan t confrere, que, lovsqu on a reconnu une erreur commise par un hornme
1 Us*'e,on n'est nullement lenu d'y rester fidele (Exemples, Prunella remplace par
nnella, Crucita par Cruzeta, Bosea par Bosia, etc.).

pas

<2
)
Le caracttrc caulc diff\

15
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*

celui de Tournefort, et j'acquis la certitude que ma supposition etait

fondee.

Tournefort donne une description fort exacte de cette Amarantacee, qu'il

- *
*

appelle Amarantus sylvestris et vulgaris. II indique tres nettement I'axilla-

rite de ses glomerules floraux et la dehiscence de son pericarpe.

« Les aisselles des feuilles, dit-il, sont remplies de plusieurs fleurs

entassees en grappes serrees iesunes avec les autres, arrondjes,de 3 ou k li-

gnes de diametre la capsule est composee de deux pieces qui portent

Tune sur .'autre et s'ouvrent comme une boite a savonnette »

II est impossible des'y meprendre ; c'est bien la VAmarantus sylvestris

de Desfontaines.

En 1847, M. Planchon, alors conservateur de I'herbier de sir W. Hooker,

voulut bien, a ma priere, examiner la plante conservee dans I'herbier de

Linne sous le nom d'Amarantus Blitum. M. Planchon constata que cette

plante etait bien VAmarantus sylvestris de Desfontaines.

Plus tard, ayant eu I'occasion d'etudier les Amarantacees de la riche

collection de M. Hooker, je remarquai avec plaisir que ce savant bota-

niste, apres avoir eu les memes doutes que moi-meme, etait arrive a la

m6me conclusion.

Toutes ces raisons me deciderent a appliquer dans le Prodromus le nom

Linneen d'Amarantus Blitum a I'Amarantacee pourvue de fleurs disposees

en glomerules axillaires et de fruits transversalement dehiscents, c'est-a-

dire a VAmarantus sylvestris de Desfontaines.

Quelques botanistes n'ont pas cru devoir adopter le rapprochement dont

il s'agit. De ce nombre se trouve le savant auteur de la Flore de Lorraine

M. Godron, qui est revenu tout recemment sur ce sujet, presentant a l'appui

de sa maniere de voir quelques nouveaux arguments qui lui paraisscot

decisifs. Voici ces arguments (je copie tout entier le passage de I'auteur):

« A I'exemple de tous les auteurs roodernes, nous avons, dans notre

Flore de Lorraine et dans notre Flore de France, donne ce nom (Ama-

rantus Blitum) a ia seule espece KAmarante a tiges diffuses (caule diffuso

L. Sp. 1&05) qui croisse dans le nord de la France, et malgre I'opiniou cou-

traire fondee sur I'ejcamen de I'herbier de Linne (1), et eraise recemment

par un botaniste eminent, nous ne pouvons reconnaltre, dans I'Amarantv*

Blitum de Linne, la plante decrite par Desfontaines sous le nom d'Ama*

rantus sylvestris.

» Linne, en etfet, ne signale en Suede qu'une seule espece de ce ge",e '

>

maniex,_, _.; de voir, je lai dit plus haut, Ctait fonde*e snr le caraciere
»

Specie* et sur une partie des synonyuo.es, et uou pas uniquement sur I'examen

la plante conservee clans I'herbier de Linne\ Ce dernier examen n'a fait que
con-

firmer une opinion deja lonuee.
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Cest a Lund, en Scanie, que Ie celebre botaniste suedois indique sa plante,

et cela non-seulementdans les deux editions du Flora Suecica, mais meme

deja dans YHortus Cliffortianus. Cette plante existe encore de nos jours

autour de cette ville. Nous en avons sous les yeux des echantillons que

M. Fries a publies dans son Herbarium normale (Fasc. 1, n° 55) et qui ont

ete recueillis a Lund. Enfln nous trouvons dans une lettie qui nous a ete

adressee par le celebre professeur qui occupe actuellement la chaire de

Linne a I'universite d'Upsal, le passage suivant que nous citons textuelle-

ment : Amarantus Blitum L. planta a Linncco ipso in Suecia detecta non

est Amarantus Blitum Moq. in DC. Prodr., sed Euxolus virid is Moq. ut e

speciminibus in herb. norm, distributis videre licet. Hcec unica est Ama
rantacea in Scandinavia indigena ; sola quce semina sub jove maturat

[exceptis A. caudato et A.paniculato). II suit de la que YAmarantus Blitum

de notre Flore est YEuxolus viridis Moq. (quoad plantam Europce tempe*

rations), mais n'estpas YAmarantus viridis L.

» Cest la un nouvel example, ajoute a ceux deja connus, qui demontre

que I'herbier de Linne est un guide quelquefois incertain pour etablir la

synonymie Linneenne (1), et des lors nous avons cru utile de le faire

connaitre. »

Les assertions que presente ce passage peuvent etre reduites a cinq prin-

cipales:

1° II n'existe qu'une seule Amarantacee a Lund, en Scanie, c'est-a-dire

en Suede
5

2° Cette Amarantacee est celle de YHortus Cliffortianus et du Flora

Suecica

;

i° Cest aussi celle du Species planta?*um

;

4° Cest a tort qu'on regard e VAmarantus Blitum de Linne comme
une autre plante, c'est-a-dire comme VAmarantus sylvestris de Desfon-
taines

;

5° VAmarantus Blitum de la Flore de Lorraine et de la pi u part des

auteurs n'est pas YAmarantus viridis de Linne {Euxolus vi?idis Moq.).
Je suis parfaitement d'accord avec M. Godron sur les deux premiers

Points; mais je suis loin de partager son avis sur les trois autres.

Le
V

° cum
WlM

(1757), ui daus le Flora Suecica (1745) (la npmeoclatufe binaire

rant posterieure a ces deux ouvrages), mais dans la premiere edition du
#

P&ies plantarum (1753). Or, Linne a etabli son espece : l°avee un echan-
1 n W'^ avait sous les yeux, comme le prouve le caractere qui n'est

P ,,s celui des deux ouvrages qui viennent d'etre cites ;
2° avec les des-

,
'
0ui certaincment c'est un guide incertain pour etablir la synonymie; mais

esl un indice excellent, quand il est d'accord avec ie caractere et la synonymie.
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criptions et les figures d'un certain nombre d'auleurs, comme le d&nontre

sa synonymie ; 3° avec ses propres ouvrages.

Dans YHortus Cliffortianuset dans le Flora Suecica, on trouve, pourea-

ractere, foliisovatis emarginatis. Dans le Species, on lit glomerulis latera-

libus trifidis, foliis ovatis retusis, mule diffuso. La premiere phrase,

quoique vague, designe plut6t Tespece a fruits indehiscents que I'autre

espece; mais la seconde phrase ne se rapporte plus qu'a Tespeee a fruits

dehiscents et repond parfaitement a rechantillon conserve dans Therbier.

Les synonymes du Species sont au nombre de sept. Or, dans ce nombre,

quatre se rapportent a Tespece de Desfontaines, et deux seulement & Pes-

pece de Lund.

Linne a done confondu, dans le Species , les deux plantes dont il s'agit.

Maintenant, a laquelle des deux Amarantacees faut-il appliquer le nom

d'Amarantus Blitum? Je soutiens que e'est a Tespece de Desfontaines, et

voici mes raisons

:

1° Cest celle a laquelle la phrase caracteristique convient le mieux;

2° Linne n'avait que cette plante sous les yeux, quand il a redige cc

caractere;

3° Cest avec cette derniere qu'il a cree le nom dont il s'agit; carle mot

Blitum indique une ressemblance avec le vrai Blitum de Linne [Blitum

virgatum), et par consequent les glomerules axillaires de TAmarantacee

dehiscente

;

U° La plante de I'herbier confirme pleinement toutes ces conclusions;

5° Parmi les synonymes signales, les plus nombreux (quatre sur six)

se rapportent a Tespece dehiscente-,

6° Les synonymes qui s'y rapportent sont tous plus anciens que ceux qui

ne s'y rapportent pas.

M. de Schoenefeld fait remarquer que, dans le Dictionnaire de

TAcademie, le mot Amarante est, avec raison, ecrit sans h. II ajoute

Adiantum

que

»

et Ailantus, qui vient du nom chinois ou japonais (Ailanto) del'arbre

du
M. Moquin-Tandon ajoute qu'un des membres les plus distingue

de l'Academie franchise lui a demande une note sur le mot Ama-

rante, a l'epoque de la revision de cet article, et que l'Academie des

Jeux floraux de Toulouse ecrit depuis longtemps ce mot sans h.

M. J. Gay fait a la Societe la communication suivante :
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EXEMPLE DE RACINES DEVIEES ET ASCENDANTES, PENETRANT LES TISSUS D'UNE ANGIENNE

HAMPE FLORALE, par ML J. GAY.

Tout le monde a vu des exemples de racines quitter la voie descendante

et prendre la direction diametralement opposee, sans y £tre forcees par
*

aucun obstacle materiel. J'ai moi-meme rencontre plusieurs fois des oi-

gnonsdont les fibres radicales, au lieu de descendre dans le sol, remon-

taiententre les tuniques et y faisaient plusieurs tours de circonvolution.

Uucas plus rare est eel ui oil les fibres radicales en voie retrograde percent

longitudinalement les tissusqu'ellesrencontrent. C'estunexempledece genre

que m'a fourni, ces jours derniers, un bulbe du Narcissus poeticus |3 angus-

tifolius (N. august
ifolius Ait.). Ce bulbe portait au-dessous de la pousse

actuelle, composee de quatre feuilles, et independamment de plusieurs tu-

niques seches, huit tuniques tubuleuses fraiches, membraneuses ou char-

nucs, e'est-a-dire les bases persistantes de huit feuilles comprenant la ve-

getation des deux annees precedentes. A I'aisselle de la seconde tunique

fralche, la seconde a partir du bas, etait la base lamellee et a moitie des-

secheed'une ancienne hampe florale, celle de Tavant-derniere annee, base

actuellement longue de 25 millimetres seulement C'est dans cette hampe
que deux fibres radicales remontantes avaient penetre, de maniere a la par-

courir dans toute sa longueur, en faisant meme saillieau dela. L'apparence

etait celle d'une lame marquee de deux nervures paralleles, egalement sail-

•antes sur les deux laces; soupconnant qu'il y avait la des fibres radicales

611 jeu, et supposant qu'elles n'etaient qu'appliquees sur la membrane, j'ai

essayede les detacher, mais il m'a ete impossible d y reussir. J'ai done ete

°blig6 de reconnaiti e que le phenomene etait tout autre, et qu'il fallait ne-

cessairement y voir une double complication de fibres radicales ascen-

dantes et de fibres traversant de part en part le parenchyme d'une hampe
florale reduite a sa base.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Uebcr das Hcu<n;iiii^sui^iii unci die perlodischeu

Bcweguugeu der Blaetter von fphi****aIf* und Oota

Mi* {Sur les organes moteurs et sur les mouvements periodiques des

feuilles dans les Phaseolus et Oxalis (1) ;
par M. Julius Sachs (Botanische

Zeitung des 13 et 20 novembre 1857, col. 793-802, 809-815, pi. XII

etXIU).

Les organes moteurs des feuilles des Haricots sont leurs coussinets

compris avec one acception un peu differente de celle qu'on donne ordi-

nairement a ce mot, et its torment une sorte de support long de quelques

millimetres, soit a la feuille entiere, soit a ses folioles. Le plus gros sup-

porte le petiole qui est cannele; un autre, plus petit, terminece petiole. Ccs

deux-la sont les seulsquepresentent les premieres feuilles, qui sont opposees

et simples, tandis que les feuilles suivantes portent de plus deux folioles

opposees, pourvues chacune dun coussinet moteur. Les feuilles des Oxalis

different de celles des Haricots en ce que ieur petiole cylindrique por

son extremite deux coussinets moteurs de to meme grosseur. Dans les deux

genres le c6te superieur de ces coussinets est charge de poils assez noides

qu'on retrouve beaucoup plus courts et plus rares a leur c6te inferior

Dans les deux aussi on peut se figurer le coussinet comme un cylin" re

coupe obliquement a son extremite, de sorte que I'arete superieure de ce

cylindre soit la plus courte. Le faisceau vasculare qui occupe I'axe dece

petit corps se divise avant d'en sortir, d'ou il resulte que les nervures

principals des folioles sont distinctes et separees des leur origin,

mouvements des feuilles r&ultent de ce que le coussinet se courbe
i^

diverses manieres et donne ainsi differentes situations a sa section

terminale. La structure des coussinets moteurs en general varie peu. A eu

entree dans ces organes les faisceaux vasculaires du petiole se reuniss^

en un seul cordon qui occupe l'axe d'uae- assez forte masse de parenchym

cortical modifie. La moeile se trouve tres reduite au centre de ce faiscea
•

On reconnait dans ce faisceau central de I'organe moteur les groupes
par

culiers de vaisseaux qui correspondent aux faisceaux vasculaires alst 'D

e|
,

du petiole. Ces groupes sont comme enalobes dans un tissu de petites

(1) Les plantes sur lesquelles M. Sachs a fait ses observations sont les ?^se

vulgaris et multiflorus, ainsi que VOxalis incarnata.

obliq"e
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lules a parois assez epaisscs qui ne laissent pas entre elles de meats inter-

cellulaires. Dans les Oxalis l'arrangement est le meme. Le faisceau central

est entoure immediatement d'une assise unique de cellules qui, dans Tor-

gane adulte, sont entierement remplies de fecule, en dehors de Iaquelle se

trouvent trois ou quatre couches de cellules parenchymateuses plus grandes,

sans fecille, nfrais pleines de grains de chlorophylle. Ces deux zones cellu-

laires forment un tissu particulier en ce qu'il est le seul, dans le coussinet,

qui ait des meats intercellulaires remplis d'air. M. Sachs regarde ce tissu

comme etant le prolongement du tissu cortical du petiole. Elles sont entou-

r£es d'une masse epaisse d'uri tissu special qui est I'organe propre des mouve-

roents, dont les cellules a parois minces ne laissent pas entre elles de meats

intercellulaires et renferment des grains de chlorophylle disposes de ma-

nieres diverses selon les especes. M. Sachs nomme celui-ci tissu compres-

sible ou expansible. Celui de VOxalis possede lacompressibiliteet ('expan-

sibility a un bien plus haut degre que celui des Phaseolus. L'^piderme peut

Stre regarde comme la couche Fa plus externe da tissu expansible; ses cel-

lules presentent un confenu analogue et il manque de stomates.

Ainsi, au total, I'organe moteur des feuilles, dfans les Phaseolus et Oxalis,

est forme de trois tissus bien distincts par leur r61e et leur nature : 1° le

faisceau vasculaire central; 2° le tissu cellulsrfre aerifere ou parenchyme

cortical propre ; 3° fe tissu compressible qui comprend aussi I'epiderme.

Les mouvements des feuilles resulfent de ce que les coussinets se cour-

bent vers le haut on vers le bas, ou lat^ralement. On peut prendre comme
terme de comparaison, eten quelque sorte comme point de depart, la posi-

tion naturelle de ces feuifles, telle que la donnent les tissus du coussinet,

abstraction faite des influences etrangeres, soit dans I'organe jeune, soit

dans ce coussinet dltache du petiole et du limbe, et plonge dans I'eau pen-

dant assez longtemps. Dans cet etat, celui-ci revient a un cylindre un peu

arque, & c6ncavit£ inferieure. Dans cct etat d'equilibre, la feuifie entiere

affecte une position intermediate a celTe du jour etde la nuit, Iaquelle,

dans le Haricot, peut Stre deja regardee comme une situation de sommeil,

tandis que, dans VOxalis, on peut aussi bien y voir un degre moins eleve

de la disposition diurne. Dans cet etat, les nervures medianes des folioles

de ce dernier font, avec le petiole, un angle de 45°; dans les Phaseolus,

dlearfont k peu pres le mfime angle avec la normale elevee au point d'in-

sertfon du coussinet snr le petiole. II r&ulte de la consideration de ces

Positions naturelles d'equilibre que pas plus la situation pendant le jour

(iue celle qui a lieu pendant la nuit ne correspondent a un etat des tissus

dans lequel les cellules seraient uniformement turgescentes, mais que ces

Positions diurne et nocturne tiennent a une diminution ou a uneaugmen-
tetion de fa turgescence dans les couches superieures ou infeiieures d«s

c«»ules du coussinet.
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Lorsqu'on expose, sur une fenetre, des pied^ de P/taseolus eXd'Oxalis aux

alternatives dojour et de In unit, on voit que les raou vements de leurs feuilles

s'executent differemment pour Tun et pour I'autre genre. Le petiole cannele

des Phaseolus ne se courbe que faiblement a la lumiere et son mouvemeut

se concentre dans ses coussinets. Non-seulement chaque foliole est entrainee

par son coussinet propre, mais encore la feuille entiere obeit au coussinet

basilaire dont les mouvements ont une bien plus grande amplitude. Le long

petiole cylindrique de YOxalis incarnata est beaucoup plus sensible a Tac-

tion de la lumiere; de la chaque foliole de cette plante est elevee ou

abaissee parson propre coussinet, et, en outre, les mouvements du petiole

com mil n les dirigentdans tous lessens. Quand I'excitation produite par la

lumiere cesse ou diminue fortement, le c6te superieur de I'organe moteur

devient convexe, et par consequent I'inferieur devient concave a un plus

haut degre que dans la position d'equilibre. Si auparavant le coussinet

s'etait arque, sa courbure n'est pas effaeee par une autre opposee; de la

toutes les feuilles des Haricots n'affectent pas la meme situation pendant

la nuit; dans certaines les folioles laterales sont rabattues parallelement ou

convergent Tune vers I'autre en bas; dans d'autres elles convergent en

avant ouen arriere; ailleurs, enfin, elles sont placees sur un plan parallele

a celui de la foliole terminale, et ces differences tiennent a la situation

qu'elles avaient prises auparavant a la lumiere. Chez VOxalis, au contraire,

ou les coussinets n'executent pas de courbure laterale, des que servient

Tobscurite, les nervures medianes se rabattent en s'appliquant contre le

petiole- II s'ensuit que I'assertion souvent repetee, que la disposition des

feuilles pendant la nuit reproduit celle qu'elles avaient dans le bouton, n'est

exacte ni pour les Haricots ni pour VOxalis.

l/auteur recherche ensuite les causes des mouvements executes par les

coussinets. La forme de ces orgaoes moteurs peut toujours 6tre consideree

comme la resultante des tensions determinees dans le parenchyme exten-

sible par la tumescence des cellules qui varie d'intensite a differents

moments. Or t>i Ton met dans I'eau une tranche transversale du coussinet

du Haricot, on voit son tissu expansible s'epaissir tout autour en bourrelet;

d'ou Ton voit qu'en devenant turgescent ce tissu doit s'allonger plus que le

faisceau vasculaire central auquel il est rattache par le tissu aerifere. Si

Ton enleve une lame mince de ce coussinet dans le sens de sa longueur et

qu'on la mette dans I'eau, on voit, en effet, cet exces d'allongement de ce

parenchymese prononcer nettement aux deux bouts de la section. Or ce tissu

etantinvariablementfixe en dedans au faisceau, en dehors a I'epiderme, qu'

ne s'allongent pas, il suflit de le couper sur cette tranche longitudinale en

deux lanieres par une section menee dans sa longueur et vers le milieu desa

largeur,pourvoiichacunedecesdeuxlanieresformerunaredontlaconcavite

repond a sa limite non expansible, e'est-a-dire a I'epiderme pour I'une, au fais-
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ceau vasculaire pour I'autre; si, au contraire, ondetaehe longitudinalement

une laniere de ce tissu qui en comprenne toute la largeur, on la voit former

tout entiere un arc dont la convexite repond a l'epiderme, ce qui prouve

! que la force d'expansion est plus considerable dans les portions externes de

j

.ce tissu que dans les internes. Des sections transversalestraitees a leur tour

eomme on vient de le voir pour les tranches longitudinales, montrent que

la force de tension n'agit pas seulement dans le sens parallele a faxe, mais

aussi dans la direction de la peripheric Ainsi une tranche transversale du

coussinet, etant coupee dans le sens d'un diametre, se courbe de telle sorte

que sa section rectiligne devient concave. II est clair que tous les change-

ments qui s'operent dans les coupes, soit longitudinales, soit transversales,

lorsqu'on les met dans I'eau, sont dus uniquement a I'endosmose. Ce qui

acheve de le prouver, c'est que si Ton remplace I'eau par une solution de

sucre, les courbures s'operent en sens inverse. L'auteur explique comment
leudosmose peut determiner la tension du tissu expansible. II ajoute que

le maximum de turgescence qui a lieu dans Teau ne doit pas etre atteint

dans la plante vivante. II pense que si le petiole du Haricot se releve lesoir

de 25° a 30° et s'abaisse autant le matin, cela n'est pas du seulement a

I augmentation ni a la diminution de la turgescence d'un cote du coussinet,

mais plutot a ce qu'un cdte gagne en turgescence ce que 1'autre perd, de

sorte que I'organe entier ne devient ni plus roide ni plus flasque. II parait

en etre de meme pour les articulations des folioles. L'endosmose ne peut

etre la seule cause de la force de tension des tissus, car on ne change rien

aux mouvements en diminuant ou supprimant la transpiration, par exem-

pt en coupant une partie ou la total ite du limbe de la feuille; dans ce

eas, les mouvements des coussinets continuent de se faire comme aupara-

vantjusqu'a ce que le tout seche. De meme Thumidite de Pair n'exerce

aucune influence sur cephenomene; ainsi M. Sachs a vu les feuilles prendre
a'ternativement leurs positions du jour et de la nuit dans un vase plein

daj r ties humide. Ce phenomene ne depend pas non plus de la tempera-
tu re; ainsi son maximum a toujours lieu dans la matinee, tandis que le

maximum de chaleur arrive dans Tapres-midi. L'auteur s'est affermi dans
cette *tee par des experiences qu'il rapporte. Au contraire, il est evident

<lUe la lumiere influepuissamment sur les courbures du coussinet; l'auteur
a voulu reconnaitre experimentalement si, dans la lumierasolaire, l'agent

essentiel de ces mouvements consiste dans les rayons calorifiques obscurs,
ou "ans certains rayons colores, ou dans les rayons chimiques. II a reconnu

4 ue les rayons calorifiques obscurs n'exercent aucune action sous ce rap-

P°rt. Quant aux rayons colores, il a vu que le rouge influe sur la situation
es feuilles comme Tobscurite, tandis que le bleu ou le violet, ou les deux
Qseroble, soot les veritables agents actifs de la lumiere solaire. II fait

cependant observer que cette influence de la lumiere ne peut <Hre regardee
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cornme la seule cause des mouvements periodiques qui font le sujet de sod

memoire, puisqu'on les observe m&me sur des plantes qu'on tient a I'obscu-

rit6. Enfin, il ajoute que, dans Tetat actuel des choses, on ne possede pas

encore duplication suffisante de ce curieux phenomene.

\eue IInter§uchiiugcn ither die Befruchtung von Gta-

diotus segetitwn (Noavelles recherches sur la fecondation, dans le

Gladiolus segetum) ; par M. Hermann Schacht (Botanische Zeitung du

15 Janvier 1858, n° 3, pp. 21-28, pi. n et in).
1

Les lecteurs de ce Bulletin se rappellent sans doute le memohe deja

publie par M. Schacht sur la fecondation dans le Gladiolus segetum, tra-

vail important a plusieurs egards dont une analyse a ete donnee dans

cette Revue. De nouvelles observations ont ete faites par ce savant botaniste

sur le meme sujet, au printemps de 1857, et les resultats en ont ete con-

sign£s dans le memoire qui est I'objet de cet article. Ces resultats sont

developpes dans un texte assez etendu et resumes ensuite dans les dix pro-

positions suivantes dont nous donnons !a traduction entiere.

1. Dans Textremite micropylaire du sac embryonaire se tronvenf, deja

anterieurement a la fecondation, a cote Tun de I'autre et au meme niveau,

bryonatres.

CfU

d

matiere striee, qui semble constitute par des filaments juxtaposes et que je

nomme appareil filamenteux de la vesicule (Faclenapparat).

3. Cet appareil se trouve dans toutes les plantes dans lesquelles le tube

pollinique ne penetre pas immediatement dans le sac embryonaire, et il

s'y montre developpe a des degres divers.

4. L'extremite de eet apparefl filamenteux ressort du sac embryonaire,

tandis que le reste de la vesicule embryonaire est renferme dans la mem-

brane
•e

»'extremite superieure et striee de la vesicule embryonaire, on le trouve

soude a celle-ci de telle sorte qu'on ne peut plus les separer sans rupWre.

6. L'appareil filamenteux se montre complement developpe a l'epoque

oil la fecondation doit airoir lieu, et it s'oblitere apres qu'elle s'est opere*.

7. La portion inferieure oblongue on globuleuse de la vesicule embryo-

naire, qui se tronve toujours a Imterieur du sac et que je nomme globule

'tique (Protoplasmakugel), est formee, avant la fecondation, de

tire et de protoplasma granuleux, qui enferme generalemein* an

nucleus. D*abord cette portion est nettement circonscrite, mais commeelle

n'a pasde membrane soiide, elle disparait tres promptement dans I'eau da

porte-objet.

protopt

eettul
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8. Le tube pollinique qui presentait, avant la fecondation, unc paroi

solide et un contenu granuleux, se ramellit lorsqu'il est en contact avec

Fappareil filamenteux,et segonfle; bientdtson contenu granuleux disparait

et autour du globule protoplasmique de la vesicule embryonaire se produit

une membrane solide, qui ne disparait plus dans I'eau, qui I'entoure

entierement et qui, en outre, le separe de I'appareil filamenteux en voie

d'obliteration. D'apr&s cela, ce n'est pas la vesicule embryonaire qui se

change immediatement en embryon ; celui-ci se forme plut6t d'une portion

de cette vesicule, a savoir du globule protoplasmique, qui est la pre-

miere cellule du germe.

9. Dans beaucoup de plantes, une pareille membrane vient envelopper,

apres I'arrivee du tube pollinique, te globule protoplasmique de Tune et

Tautre des vesicules embryonaires, et en meme temps on y voit un nucleus

central; cependant il n'ya qu'une de ces vesicules qui continue de se

developper, tandis que ('autre s'oblitere peu a pen.

10. Ensuite le nucleus du globule protoplasmique feconde et en voie de

se developper en embryon se partage, et entre les deux nucleus resultant

de cette division il se produit une cloison transversale. L'inferieure des

deux cellules ainsi formees devient Tembryon, par leffet d'une division

ceMulaire plusieurs fois repetee, tandis que fa superieure, dans laquetle il

nese produit pas de cellules, devient le suspenseur et rattache I'embryon a

la membrane du sac embryonaire.

Les 26 figures comprises dans les deux planches qui accompagnent le

roemoire de M. Schacht represented des preparations fournies par les

plantes suivantes : Fig. 1-11, Gladiolus segetum; fig. 12, Phormium
tenax; fig. 13, Zea mays; fig. 1ft, Yucca aloefolia; fig. 15, Sechhnn

edule; fig. 16 et 17, Torenia asiatica; fig. 18 et 19, Campanula medium;
fij;- 20 et 21, Watsonia rosea; fig. 22 et 23, Canna; fig. 24 et 25, Carica

Papaya; fig. 26, Citrus nobilis.

kstoHVs tlureli

vermittelst clerLauren des II

u

par les plantes au moyen des acides de l'humus) ; par M. H. Hanstein

{flora du tk Janvier 1856, n* 2, pp. 17-19).

M. Hanstein se propose de montrer dans cette note que M. Mulder a

to *
%

t de dire, dans sa Chimie physrotogique, que, pour la plupart des

plantes, et en parti cutter pour les plantes cultivees, I'absorption de I'azote

est(Jue aux acides que produit l'humus, les combinaisons qu'ils forment

avee I'ammoniaque. ^tant seules propres a etre absorbees par les racines.

Pour prouver que eette maniere de voir est erronee, it cite I'exemple

suivant

:
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Sur les premiers echelons du Bergstrasse et a I'entree de I'Odenwald se

trouve une eouche tres epaisse de terre sableuse, designee vulgairement

sous le nom de Loess, qui est formee de sable granitique fin, d'un peu

d'argile et d'une grande quantite, souvent d'un tiers, de carbonate de

chaux. Les alcalis et Ies silicates du granite, le carbonate et le phosphate

dc chaux y existent de maniere a faire reconnaitre dans ie Loess un sol

tres avantageuxpourla vegetation ; au contraire, ses proprietes physiques

le rendraient fort defavorable sous ce rapport, puisqu'il ne retient pas du

tout I'eau. D'un autre cdte, il est extremement pauvre en humus, et, sous

ce rapport, il peut rivaliser avec le sable pur; meme s'il s'y formait de

I'humus, il ne tarderait pas a 6tre decompose ou entraine. Cependant tous

les veiietaux de la grande culture prosperent dans le Loess, generalement

sans fumure ou tout au plus avec de tres faibles quantites d'eugrais. Ce n'est

que dans les annees extremement seches que la vegetation y reste languis-

sante. Ainsi, dit M. Hanstein, la belle vegetation des plantes cultivees dans

ce sol depourvu d'humus prouve, sur une grande echelle, que Pazotedont

elles ont besoin pour se developper ne leur arrive pas par le moyen des

acides humiques.

Leber den Kartoffelpilz (Sur le Champignon des Pommes de terre) ;

par M. von Holle (Botan. Zeitung du 29 Janvier et du 5 fevrierl858,

n0, 5 et 6, pp. 37-42, 45-53).

Le memoire du docteur von Holle est divise en six paragraphes qui ne

seront pas tous analyses par nous avec les memes developpements.

1 . Apparition et disparition du Champignon des Pommes de terre dans le

Hanovre pendant le mois d'aoiit 1857, et circonstances de I'epidemie des

Pommes de terre amenee en partie par lui. — Dans une note Tauteur rap-

pelle que ce Champignon a ete signal^ d'abord dans YOrgane des Flandres

sous le nom de Botrytis devastatrix Liebert, et qu'il a pour synonymes y

festans Montg., B. fallax Desmaz., B. So-

P. in-

festans

trifurcata

^experience de ces dernteres annees

a montre que cette espece cryptogame ne se developpe ni par une longue

seeheresse, ni par un temps froid et humide prolonge pendant des seraaines

ou meme des mois, mais bien par un temps chaud et humide, particulfc-

rementapres les orages, pendant les mois de juillet et d'aout; aussi, dans

le Hanovre, apres une longue seeheresse, le U aout 1857, le temps etant

devenu chaud, pluvieux et orageux, le Champignon ne tarda-t-il pas a faire

son apparition. M. von Holle a observe, des le 16 de ce mois, sur les tiges

et les feuilles des Pommes de terre les taches brunes qui sont l'indice le pl«s

apparent de la maladie, ct le 19 on les voyait partout dans les environs de
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Honovre. Le 20 aoiit, le lemps redevint sec et chaud, et le mnl s'arrtta

completement tant sur I'herbe que sur les tubercules. Les tachesdesfeuilles

secherent et celles des tiges ne gagnerent plus,

2. Presence du Champignon sur les fruits, la tige, les feuilles et les tuber-

cules de la Pomme de terre. — M. von Holle a trouve tres facilement le

Champignon sur toutes les taches brunes dues a la maladie, sur les feuilles

et la tige, particulierement a la face inferieure des feuilles, pendant le temps

htimide; mais, quand le temps fut redevenu sec, vers la fin d'aout et pen-

dant tout le mois de septembre, il n'en vit plus de traces sur toutes les

parties exposees a fair. Aussi admet-il comme generate Texistence sur

ces taches de cette petite espeee parasite. II I'a vue toujours aussi sur les

fruits maladesqui ne presentaient que quelques taches brunes, Au contraire,

il n'a pu le decouvrir sur les tubercules malades. II n'est parvenu a Vy voir

ca et la qu'apres en avoir seme a plusieurs reprises les spores sur ces

tubercules.

3. Anatomie du Champignon des Pommes de terre. — Le genre Pero-

nospora de Corda renferme un grand nombre d'Hyphomycetes parasites, des

formes les plus parfaites, dont le mycelium consiste en filaments plusieurs

fois ramifies, desquels s'elevent verticalement les basides ou filaments spo-

ngers, rameux, et ressemblant assez bien, dans leur ensemble, a une

sorte de petit arbre. Corda earacterisait ce genre par Tabsence de cloisons

dans ses filaments et par ses spores isolees au bout des ramifications. Ce

dernier caractere est seul constant, puisque MM. linger , Schacht et l'auteur

out vu assez frequemment les filaments cloisonnes. Dans le Peronospora de

la Pomme de terre, le mycelium se developpe sous Tepiderme de cette

plante, entre les cellules, sur une assez grande etendue pour que quelques-

unes de ces formations suffisent pour envahir une foliole ou un petiole en-

ters. En general le mycelium paraltne s'etendre que dans les parties super-

ficielles, couvertes par I'epiderme. Aux points ou du mycelium s'elevent

les basides, points generalement situes sous les stomates, ii se forme des

branches dressees qui se trouvent soit isolees, soit plusieurs ensemble sous

•ouverture stomatique. A I'extremite de ces branches se developpent, dans

• interieur de la chambre sous-stomatique, d'assez forts renflements tuberi-

formes, constituant la base des basides qui sortent par I'ostiole du stomate.

Ces renflements ne portent souvent qu'une seulebaside; mais assez sou-
ve»t aussi on les voit se diviser et produiie 2 ou 3 basides. Celles-ci se

Wforquent parfois un peu au-dessus de leur base; mais generalement elles

I
ne se ramifient qu'uu peu haut, de maniere que Tensemble en prend un
port arborescent. D'ordinaire leur tige nest pas cioisonnee; mais elle Test

aussi q«elquefois, surtout sur les specimens qu'on tient a Thumidite. Leurs
rameaux sont epars, au nombre generalement de deux ou trois, assez sou-
Vent auss* de U jusqu'a 8. On voit encore dans quelques cas des ramifications
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secondares. Dans le bas les ramifications sont continues; mais, vers le

haut, elles paraissent articulees, leurs renflements se raccourcissant vers

leur extremite. L'auteur n'a pas vu de cloisons entre ces renflements.

dif D'apres

les recherclies de M. Tulasne et de M. Caspary, divers Peronospora pos-

sedent deux et meme trois sortes de spores. Celui de la Pomme de terre n'a

que I'espece de spores qui terminent ses basides. Cependant on ne doit pas

repousser toute conjecture au sujet de Texistence dans cette espece d'autres

modes de reproduction. Ainsi beaucoup d'observateurs ont vu qu'a ce Cham-

pignon succede le Fusisporium Solani Mart. , sur les tubercules, comme

sur les tiges et frequemment aussi sur les feuilles, aussitot que les basides

du Peronospora, par suite des progres de la decomposition, ne trouvent

plus les conditions essentielles a leur existence. Si Ton en conclut que le

Fusisporium n'est qu'un etat plusavance du Peronospora, cette conclusion

sera prematureetant qu'on n'aura pas vu la connexion entre les myceliums

de Tun et de ('autre. Mais on peut en deduire la presomption que le Cham-

pignon qui se montre tard continue celui qui s'est montre le premier, et

que ses spores peuvent donner le Peronospora aussi bien que les sieuues

propres. M. von Holle dit n'avoir jamais reussi a faire germer les spores

du Peronospora. Malgre les nombreuses tenlatives qu'il a faites sur des

feuilles de Pommes de terre malades tenues humides, il n'a jamais vu sur les

innombrables spores qui y etaient tombees le plus leger changement qui

indiquat une germination.

5. Sur les causes de la maladie de la Pomme de terre. — Dans cepara-

graphe l'auteur, laissant de cote les opinions extremement diverses qui ont

ete publics a ce sujet, s'occupe particulierement de la question si souveut

agitee de savoir si le Champignon est la cause ou le resultat de la maladie.

La discussion a laquelle il se livre a ce sujet le conduit a la conclusion sui-

vaute, quant au mal de la portion aerienne de la Pomme de terre : «
Nous

nepouvons douter, dit-il, que le Peronospora, des qu'il se trouve sur les

parties vertes (deja malades) de la Pomme de terre, n'en determine la des-

truction plus rapidement et plus complement que tout autre Champignon

analogue, ou que I'humidite et la ehaleur seules. Mais il est egalement cer-

tain que ce Champignon ne peut etre la cause unique de I'epidemie ;
car

evidemment la ehaleur et I'humidite, la nature du sol, la secheresse, les

fumiers, ete. ,
peuveut agir sur la maladie pour I'arreter ou I'aggraver. Mais

quant a la question de savoir si le Champignon doit etre regarde comnoe la

cause la plus importante du mal, s'il en est la cause premiere, on ne peut

encore y repondre afiirmativement. Tout ce que nous savons, e'est qu'il j<>ue

a cet egard un r6le important, mais nous ignorons s'il joue le r6le princi-

Quant ,
sous

l'iufluence de circonstances favorables a son developpement, en determine
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lapourrilure; il me semble cependant qu'il ne peut en attaquer les portions

qui sont entierement saines; je presume, au contraire, que comrne pour

I'herbe, il a besoin de rencontrer des places deja malades, indiquees par des

taches (particulierement les lenticelles). Je suis presque entierement con-

vaincu que son mycelium peut se developper sur la surface des tubercules

(non dans leur interieur), depuis que j'ai vu des tubercules recou verts d'un

tissu en reseau, qui ressemblait parfaifement a ce mycelium. » — En

essayantde semer le Peronospora sur des feuilles saines, lauteur a echoue

tant qu'il a opere a fair libre d'une chambre, mais il a reussi en operant

sous des cloches de verre qui renfermaient un air humide et chaud. Seule-

ment I'lnfection ainsi produite n'a jamais detruit que des portions isolees.

Be plus, avant que le Champignon se montr&t sur ces points, il a vu toujours

apparaitre d'abord les taches brun&tres. En outre, il a repete les experiences

dfc M. Speerschneider, sans en obtenir les memes resultats.

6. Existe-t-il des moyens pour detruire les spores du Champignon des

Pommes de terre malades, et, par suite, pour circonscrire la maladie.— Le

Peronospora etant, sinon la cause premiere de la maladie, du moins le prin-

cipal agent de la destruction des plantes, on doit chercher avant tout a en

eropecher la propagation, c'est-a-dire a en tuer les spores qui se trouvent

disseminees sur I'herbe malade, sur la terre, sur les tubercules des pieds

aUaques lorsqu'on ne le§ a pas nettoyes. On ne peut gnere songer a agir sur

I herbe, d'abord parce que les spores tombant surtout sur la terre, on ne

gagnerait que peu de chose a detruire celles qui pourraient se trouver sur

les organes aeriens de la plante, ensuite parce que les substances energiques

dont on ferait usage commenceraient par produiie un effet nuisible a la

Pomme de terre. II faudrait agir sur le sol. L'auteur a fait des experiences

avec ,eau de chaux, avec une forte lessive de cendres de bois, avec une
solution de potasse; mais il n'en a obtenu aucun resultat satisfaisant. II

Presume cependant qu'il sera bon de continuer des essais de ce genre.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Wulfen's Flora uorlea phanero^ama. — Flore phaneroga-

nigue de la Norique, par Wulfen, publiee par MM. Ed. Fenzl et

p
- Raioer Graf. (1 in-8 de xiv et 816 pages. Vienne, 1858. Chez Carl

Gerold iils.)

Une preface en allemaud de douze pages, due aux deux editeurs, nous
aPprend pour quel motif et dans quelles conditions a eu lieu la publication

e cet ouvrage. Nous en resumerons les parties qui peuvent fixer les lecteurs
a °e sujet.

II
ff y a envirou cinquante-trois aus que Francois Xavier, baron (

en
' 9Ue Frolich noramait le Haller de la CariiUbie, legua eu moun

W
ant a son
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ami, le professeur Schreber, d'Erlangen, le manuserit d'une Flor norica

deja prfit en majeure partie pour Hmpression, ainsi que son herbier qui ren-

fermait les echantillousoriginaux dont la description composait cet impor-

tant travail. II avait compte que Schreber remplirait les lacunes qui res-

taient encore dans cette Flore dont les materiaux etaient le fruit de

recherches poursuivies pendant quaraute ans, et qu'il la publieraitensuite.

Mais Schreber suivit son ami dans la tombe eu 181 0, sans avoir livre a la

publicite cet important ouvrage que sa veuve vendit plus tard au cabinet

imperial d'histoire naturellede Vienne, avec I' herbier, les autres manuserits

et les dessins de son mari. Mais les conditions de cet achat furent si lon-

guement debattues, que ce fut seulement en 1818 que ces precieux objets

vinrent prendre dans les collections imperiales la place quelles occupent

encore aujourd'hui. Pendant plusieurs annees, les circonstances politiques

n'ont pas permis, disent les editeurs, de songer a I'jmpression du manuserit

de Wulfen; mais, dans ces derniers temps, la creation de I'institut imperial

geologique et de la soctete zoologico-botanique, a Vienne, ont fourni, pour

la publication des travaux relatifs aux diverses branches de Thistoire natu-

relle de I'empire d'Autriehe, des moyens et des ressources auxquels on doit

de posseder aujourd'hui le Flora norica phanerogama du celebre botaniste

carinthien.

Mais il fallait, pour publier ce manuserit, le completer le plus possible.

D'abord, en I'examiuant attentivement, on a reconnu que la moitie relative

aux Phauerogames pouvait etre encore aujourd'hui tres utile pour la con-

naissance de la Flore de I'empire d'Autriehe, malgre les immenses progres

qua faits la science depuis 1'epoque de Wulfen. Quant a la moitie relative

aux Cryptogames, on a vu qu'elle ne pouvait etre livree a la publicite.

Pour la portion phanerogamique, les deux savants editeurs ont pense qu'ils

devaient la completer le plus possible en y reunissant tout ceque le celebre

botaniste allemahd avait publie surdes plantes delaNorique. lis y onteus-

memes ajoute le moins qu'ils ont pu, afin de conserver a cet ouvrage son ca-

chet original ; et, quant au texte meme, ils Font reproduit sans modification,

meme avec les observations parfois assez naives qui l'accompagneut. Us

out eu le soin de rectifier les transpositions, les erreurs de numeros; en on

mot
f
ils y ont fait les rectifications materielles indispensables. A cote du

nom ancien adopte par Wulfen, ils ont mis le nom adopte par les botanistes

modernes, et ils se sont regies principalement pour cet objet sur le Synopsis

de Koch et sur la Flore de Vienne de M. Neilreich. Quant a I'ordre de

I'ouvrage, inutile de dire qu'il est linneen ; seulement les deux editeurs ont

suivi ie Synopsis de Persoon preferablement au Species plantarum

Linne.

La preface par laquelle commence le Flora norica eoutient, outre les de-

tails que nous venous de resumer succincteiuent, labiographie de Wulfco-

i de
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On trouve ensuite la liste des ecrits publies par Walfen, soil dans les ou-

vrages de Jacquin, soit dans les Actes des curieux de la nature, soit dans les

archives de Roemer, etc, L'ouvrage est ecrit en latin. Les genres y sont

simplement indiques par ieur nom sans caractere. Quant aux especes, leur

histoire est exposee en detail et eomprend une diagnose, une synonymie

etendue, 1'indication des localites, une description developpee, a la suite de

laquelle se trouvent indiquees I'odeur, la saveur, les proprietes, etc., enfin

assez souvent des observations critiques et autres. Lorsque les echantil-

lons des especes decrites manquaient dans rherbier original, les editeurs

out eu le soin de 1'indiquer en mettant apres la description les mots Fehlt

im Herbar (manque dans Fherbier).

Le volume du Flora norica se termine par un appendice eontenant des

remarques, corrections, etc., et par une table alphabetique des genres, des

especes et des synonymes.

9

cones Florw germanicae et helvetica* siniul (errarum
atljacentium ergo media* JUuropue, auctoribus L. Reichen-

bach et H. G. Reichenbach fit. (in-4, tome XVIII, dec. 7-8. Leipzig;

chez Ambr. Abel).
•

Voici le releve des especes figurees dans cette livraison :

Plan. 1262. Origanum vulgare L. et var. b. prismaticum Gaud.

1263. 0. vulg. c. virens Benth., d. hirtum De Vis; 0. Majorana L.

1264. Thymus vulgaris L. ; T. Serpyllum L. vulgaris nummularius.

1265. T. angustifolius Pers. ; T. slriatus Vahl ; T. Serpyllum L. vulgaris

dalmaticus. — 1266. T. Serp. angustifolius, genuinus, nervosus, Chau-
bardi, ellipticus, humifusus; Peloriae.— 1267. T. Serp. vulgaris, angusti-

folius pannonicus Marschallianus. — 1268. T. Serp. vulgaris moutanus,

angustifolius pannonicus birsutus, ang. pan. glabrescens, ang. pan. odora-

tissimus.— 1269.T. bracteosus Vis. ; T. comosus Heuff.— 1270. Satureia

Thymbra L. Thymbra spicata L. — 1271. Tendana piperella Rchbc. f.

Coridothymus capitatus Rchbc. f. — 1272. Satureia cuneata Ten. ; S. hor-

teusisL.— 1273. S. montana L., van communis De Vis., variegata De
Vis., illyrica Benth. — 1274. Calamintha Clinopodium L. ; C. Acinos

**nth., C. A. patavina Rchbc. f., acuminata Rchbc. f. — 1275. C. alpina

Benth.
; C. rotundifolia Benth. ; C. graveolens Benth. — 1276. C. grand!-

flora Moench;C. officinalis Moench var. a. vulgaris. — 1277. C. offici-

nalis Moench, menthfiefolia Rchbc. f., Nepeta Rchbc. f. — 1278. C. Pu-
legium Rchbc. f. ; C. officinalis Moencb, ascendeus Rchbc. f. —1279.
u Pulegium, origanifolia Rchbc. f. ; C. thymi folia Rchbc. , b. clausa Rchbc. f.

• 1280. Micromeria Juliana Benth.} M. graeca Benth. —1281, Elsbolzia

cristata W.
T. V. 16
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Le texte de cette livraison comprend les pages 33-40 et continue les

Labiees.

Uebcr Bairychiuwn tancealatum Angstr. (Sur le Botrychium

lanceolatum Angstr.); par M. J. Milde (Botan. Zeitung, du 26 fevr.

1858, n° 9, pp. 69-70).

Cette espece, dit Tauteur, a ete meconnue maintes fois. Ainsi elie a pour

synonymes : Botrychium matricaricefolium Hartm.; B. matricariafolium

Al. Br. varM Fries in Summa veget .; B. palmatum Presl. , SuppL Pterid.;

B. Lunaria, var. Herb. Chamisso et FL dan., t. XVIII, fig. dextra. C'est

VOsmunda lanceolata Gmel., et non le Botrychium lanceolatum Rupr.

L'auteur commence par en donner une description complete basee sur

Fetude de nombreux echantillons a divers degres de developpement. II

indique ensuite les localites dans lesquelles on l'a trouvee, savoir :
la

Suede, la Norwege, Petersbourg, la Siberie orientate, I'Amerique duNord,

le voisinage du lac Erie et la presqu'ile d'Unalaschka. Elle a ete figurre

d'abord dans la plancbe citee plus baut du Flora danica, ensuite par

Gmelin, dans les Nova Comment. Acad. Petrop., XII.

Cette plante se distingue au premier coup d'oeil du Botrychium matn-

caricefolium, par sa feuille membraneuse-mince , dont les pinnules pri-

naaires sont lanceolees, et dont toutes les divisions sont aigues au sommet,

par la direction dressee des deuxieme et troisieme paires de pinnules ;
enfin,

par la decurrence constante et assez prolongee des divisions foliaires du

second ordre. L'auteur dit qu'il la reconnait mainteuant pour une bonne

espece

II ajoute que 1'etude des Botrychium europeens lui a montre qu'ils se

paitagent en deux sections tres inegales, dont Tune renferme six especes

pourvuesd'un epiderme a cellules plus on moins allongees, jamais sinueuses

dont I'autre comprend, pour I'Europe, le seul B. virginicum et plusieurs

especes exotiques, tellesque lei?, decompositum Mart, et Gal., le B. bra-

chystachys Kze., le B. lanuginosum Wall. Les plantes de cette derniere

section ont sur leur feuille sterile un epiderme forme de belles cellules

sinueuses, entierement semblables a celles des Polypodiacees. Le B. «*-

ceolatum appartient a la premiere de ces sections ; le B. virginicum ,
ren-

trant dans la seconde , on voit combien ont eu tort les botanistes qui ont

r^uni ces deux especes.
.

•

Description du Retire Thurya ; par MM. Boissfer ct Balansa*

{Annul, dessc. natur., U* ser., VIII, 1857, pp. 302-306, pL * 3)-

La curieuse plante pour laquelle ce genre est etabli a ete decou verte au

*
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mois d'aout 1855 par H. Balansa, dans les lieux sees et rocailleux de la

region alpine du Taurus eilicien, au-dessus du Bulgar-Maden. C'est uue
*

Caryophyllee (en donnant a ce nom de famille la large acception que lui

attiibue M. Fenzl), dont la plaee n'est pas aisee a fixer, mais que les deux

auteurs rangent pres du genre Scleranthas, en se basant prineipalement

sur la soudure des etamines avec le tube du calice et le deplacement du

placentaire, bienque lesfleurs du Thurya soient petalees, et que son ovaire

renferme U-6 ovules dont, il est vrai, un seal se developpe en graine.

Peut-etre, disent MM, Boissier et Balansa, se tirerait-on mieux de ces

difficultes de classification en considerant le Thurya comme type d'une

tribu distincte a placer entre les Scleranthees et les Alsinees. Ce genre

est dedie a M. Thury, professeur de botanique a FAcademie de Ge-

neve, qui a dessine les 21 figures d'ensemble et de details reunies sur la

planche. L'espece sur laquelle il est fonde est le T. capitata Bois. et Balan.

(in Boiss
.
, Diag

n

, pi. orient., sect. II, fasc. V, p. 63), plante vivace a

rameaux courts et reunis en gazoos assez serres, a feuilles tres rapprochees,

tubulees et piquantes, afleurs blanches, sessiles et assez grandes. Les prin-

cipal caraeteres du genre consistent: dans un calice profondement quin-

quefide, dont le tube endurci, en c6nerenverse et un peu resserre au som-
met, forme une eavitequi entourecompletement fovairesans adherer avec

•ui; dans 5 petales persistants, inseres au haut du tube calycinal, a preflo-

raison quinconciale (ou purement imbriquee, d'apres lediagramme) ; dans

10 etamines inserees aussi sur le haut du tube calycinal , et dont les filets

sont tres brievement monadelphes a leur base ; enfin, dans un ovaire sessile,

unilocuiaire, surmonte de 3 styles fibres, et dans lequel un long placentaire

Rrae, qU i setend dela base au sommet de la cavite ovarienne, porte pres-

Que au sommet M> ovules dont un seul est bien forme et fertile. Le fruit

est un utricule monosperme libre, dans le tube calycinal qui I'entoure,

roembraneux dans le bas, presque crustace dans le haut, qui s'ouvre plus

°u moins profondement en 3 valves.

Eine ncue, ausgeziU luicte Cyperaceeu-Gattuiig;, CAort-
««rj>/ta (Genre nouveau et remarquable de Cyperacees, Ghoricarpha)

;

Par M. Boeckeler (Flora du Ik Janvier 1858, n° 2, pp. 19-21).

Parmi plusieurs genres curieux de Cyperacees que Griffith a trouves dans

d
»verses parties des Indes, celui-ci est, selon lauteur, certaiuemcntle plus

remarquable. L'auteur le caracterise de la maniere suivante:

Spica e squamis multifariam (spiraliter) imbricatis composita, squamis
'

Paucis minorib. involucrata. Flores hermaph. rhacbeos crassae cooieo-pyra-

midataespongios8efoveolisimpositi,colloq.subtriangularicarnosulosuii*ulti.

G&men sessile, complauatum, pyiiforme, e medio sensim in stylum atle-
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nuatum, superne in margine atq. in sinubus puberulum. Stam. 6 (an omnia

antherifera) hypog.
,
perigonii glumis contraria et glumis calycinis inclusa;

anth. 2-loc, lineares, apice obtusae, basi emargin.; filam. plana, glumis

coroll. similia, inferne curva, in germinis angulis opposite approximata.

Glumce peng. 6, hypog., distinc, sese oppositae, latere anteriore, et poster,

germinis versatse, elong., lin., planse, apice acutiusc, basi aecjuilatae,

2 infer, paulo iatiores et obtusiores, summae chartacese hyalinse (fusco-

aureae), et germen et caryopsin maturam longe superantes. Glumce calyc. 2

later, lineato-oblon., compresso-carin. , incurv. , in nervo tenuissino dorsali

ciliatae, cum staminib. involutis angulos fructus amplectentes. Caryopsis

magna, late-ovata, compres., interne plane-eonvexa, externe convex**-

obtusangula, angnste subcalloso-marginata
; pericarpium coriac. semine

non repletum, nervis k tenuissimis parallelo-lineatum. StyL longe exser-

tus, compres,, basi dilatatus, profunde 2-fid., coriac, superne fragilis,

persist.

Spec. 1. Ch. aphylla Boecklr. In penins. Malacca legit Griffith.

BOTAMQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOfilQIJE.

lUucIc* sar la geographic Iiotauiquc de FKurope. et eii

partieulier sur la vcgeta i ion da plateau central de 1a

France; par M. H. Lecoq. 9 vol. grand in-8; 1853-1858. Paris, chez

J.-B. Bailliere et tils, rue Hautefeuille, 19.
9

M. Lecoq vient de terminer ce grand travail auquel out ete deja cousacres

trois articles de cette revue bibliographique (voy. Bull, de la Soc hot-

de France, [, p. 96; II, p. 711; III, p. 73). Dans les derniers volumes,

dont nous n'avons pas encore parle, il a continue de parcourir la serfe d«

families qui ont des representants sur le plateau central de la France, afin

d'etudier en detail la repartition geographique de cbacune d'elles, de leurs

genres et de leurs principales especes; apres quoi, dans le neuvieme et der-

nier, il presente, sous le titre de conclusions generales (pp. 386-513) l«

principales consequences qui decoulent des longues et laborieuses recherchn

dont les r^sultats sont consignes dans ses Etudes.

Ces conclusions generates sont divisees en deux parties dont Tone con-

serve ce titre, dont la seconde est intitulee : Considerations generales sur la

e
vegetation del'Europe. Nous essayeronsd'analvsersuccinctcmentcechapi"'

interessant qui, comme I'lndique son titre, constitue un resume coiicis

I'ouvrage eutier.

Le premier paragraphe comprend uniquement le tableau des chiffr^ q« !

represented Yexpansion moyenne de chaque famille et de chaqueclasse su

le plateau central de la France, vers le US* degre.

Le deuxieme paragraphe est relatif a I'etendue de Voire d' expansion
gfr
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graphique. Pour exprimer la valeur des aires M. Lecoq a pris le degre ter-

restre ca ire com me unite; or il est arrive a reconnattre que I'aire moyenne
des 1800 especes phanerogames qui composent la Flore du plateau central

estde 3623 degres ou d'environ 1/18 de la surface terrestre. De son c6te,

M. A. de Candolle adnut que I'aire moyenne des Phanerogames est seule-

ineutde 1/150 de la surface terrestre ou d'environ 850 degres carres. La

difference ties considerable qui existe entre ces deux evaluations tient sur-

tout a ce que le dernier de ces hotanistes etablit I'aire moyenne pour la

terre entiere, tandis que le premier I'exprime pour une contree determinee,

limitee et situee au 45 c degre de latitude. Or diverses considerations mon-
trent que le chiffre qui exprime en degres la puissance expansive est d'au-

tant plus eleve que la partie du continent prise en consideration est plus

petite; par consequent, la difference entre les deux resultats est plut6t ap-

parente que reelle et d'ailleurs elle s'explique parfaitement. Dans ce mfime

paragraphe Tauteur examine la question suivante: Lai re d'expansion est-

elle indefinie, c'est-a-dire les especes tendent-elles toujours a s'eteudre, ou

bien sont-elles complement limitees par des conditions de terrain et de

climat? II pense que cette aire est fixee pour un certain nombre d'espcces

etqu'elle continue de s'etendre encore pour plusieurs d'entre elles.

Le troisieme paragraphe est intitule : De I'etendue de Voire d'expansion

geographique selon la constitution physiologique des vegetaux. M. A. de

Candolle est arrive a ce principe general que : I'aire moyenne des especes

est d'autant plus petite que la classe dont elles font partie a une organisa-

tion plug complete, plus developpee, ou, selon ('expression usitee, plus par-

faite. Cette loi,exacte pour de grandes masses, souffredenombreuses excep-

tions si Ton considere les families isolement. Les recherches de M. Lecoq

confirment Topinion generate sur la grande diffusion des Monocotyledons;
el| es donnent, pour le plateau central, aux Dicotyledons, une aire moyenne
de 3294 degres ou 1/20 de la surface terrestre, aux Monocotyledons, de

3952 degres ou 1/16 de la meme surface.—Quant aux classes, M. A. de Can-

ute a etc conduit a les placer, pour la puissance expansive, dans l'ordre

suivant
: Aionochlamydes, Monocotyledons, Corolliflores, Thalamiflores,

^'yciflores. Par une methode differente, mats appliquee a une localite

I
re*treinte, M. Lecoq arrive a les ranger presque de m£me : Monochlamydes,

Monocotyledons, Corolliflores, Calyciflores, Thalamiflores. D'un autre cdte,

[ f'
a reconnu que l'ordre de perfect!bi lite est le suivant : Monocotyledons,

Monochlamydes, Thalamiflores, Calyciflores, Corolliflores.— Etudiant enflu

,a Puissance expansive noa plus par embranchement ni par classes, maispar
fa«nille»

f I'auteur arrive a reconnaitre que celles a aire moyenne tres vaste

sonr en grande partie composees d'especes aquatiques ou des terrains hu-

"tides et d'especes polaires, que celles a aire moyenne tres petite sont

formtes d'especes meridionals, d'oii il tire cette loi que : I'aire d'expansion
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des especes vegetales est d'autant plus grande qu'on s'approche davantagede

la partic froidc de la zone temperee de r hemisphere nord, d'autant plus

petite qu'on s'avance plus presde la zone torride. — II n'existe aucun rap-

port entre le nombre des especes d'une famille et leur puissance expan-

sive.

Dans le quatrieme paragraphe il est question de la forme de Vain

d'expansion. — II s'agit surtout ici des rapports entre les deux axes deter-

mines par la longitude et la latitude, c'est-a-dire de savoir si les vegetaux

ont une tendance plus grande a s'ecarter en longitude ou en latitude.

M. A. de Candolle admet que la forme moyenne des aires est une ellipse

pen allongee pour 8495 especes, et que, sur ce nombre, cellede 116 especes

seulement est une ellipse allongee, dont le grand diametre va de Test 3

I'ouest. A cet egard M. Lecoq est arrive a des resultats tres differents, car il

trouve que les 1800 Phanerogames du plateau central s'ctendent beaucoup

plus en longitude qa'en latitude etcela dans les rapports \\ 108 \ 2ft pour les

Dicotyledons, ;; 133 I 25 pour les Monocotyledons. II conclut encore deses

observations que I'axe de I'aire d'expansion, dans le sens des longitudes, est

d'autant plus grand qu'on s'eloigne davantagede la zone torride. Quant aux

classes, cet axe, en longitude, est exprime par les chiffres suivants : Mono-

cotyledons, 133 degres; Monochlamydes, 128; Corolliflores, 105 ; Caly-

ciflores, 103; Thalamiflores, 94.

Les causes de la forme de Voire d'expansion sont recherchees speciale-

ment dans lesoixante-cinquieme paragraphe. Celles qui influent le plus sur

la forme des aires sont les conditions declimat, particulierement latempera-

ture ou plntdt la latitude. Les organisations speciales des plantes ont egale-

ment une grande valeur sousce rapport ; ainsi des esp&ces tres voisinespre-

senlent souvent d'enormes differences sous le rapport de leur aire d'expan-

sion. Conformant les resultats generaux obtenus par M. A. de Candolle,

M. Lecoq montreque I'aire des especes diminue beaucoup a mesure qu'elles

deviennent plus meridionals. Ainsi, I'aire moyenne des especes meridionals

taint de 882,celle des plantes du nord est de 3436. La station, quise com-

pose des conditions reunies du sol et de I'atmosphere, exerce aussLune

influence puissante sur la dispersion; la plus grande difference sous ce rap-

port se montre entre les stations seches et humides ; au second rang, cesont

les champs cultives, les bords des chemins, le voisinage des habitations qui

contribuent le plus a etendre I'aire des especes; enfin les stations nemorales

celles des pelouses, des coteaux et des roehers se classent apres les pre-

cedentes.

Le sixieme paragraph* a pour titre : De Vaire des plantes selon lew

duree. M. A. de Candolle a pose cette loi que : I'aire moyenne des especes

est d'autant plus grande que leur taille moyenne est plus petite. M. kec0(1

croit devoir restreindre beaucoup la generalite de ce prindpe et n'admettre

»
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la courte dureedes especes comme cause d'expansion plus grande que dans

les regions mcridionales.

Le sujet du septieme paragraphe est Y influence du sol sur l'etendue et la

forme de I'aire d'expansion. Les recherches de l'auteur, sous ce rapport,

se resument de la maniere suivante : dans toutes les classes, l'etendue de

laire des especes qui croissent sur le calcaire est tres inferieure a celle des

autres ; les sols siliceux sont pourvus de plantes a aire plus vaste que les

sols calea ires; les especes indifferentes a la nature du sol, ou aquatiques,

ont une aire plus grande que toutes les autres; enfin le sol siliceux semble

avoir plus d'iufluence sur I'expansion des Monocotyledons que sur toutes

les autres plantes. Les resultats seraient les memes quant a l'influence du
sol considere sous le rapport de ses proprietes physiques.

Dans le huitieme paragraphe, l'auteur resume ses recherches sur la

question suivante : Le mode et la facilite de dispersion des semences ont-

ils une action plus ou moins grande sur l'etendue de I'aire d'expansion?

Comme I'avait deja vu M. A. deCandolle, il reconnait que, pour les Com-
posees, les especes pourvues d'aigrettes ne l'emportent pas quanta la puis-

sance expansive sur celles qui en sont privees, I'aigrette se separant gene-

ralement de la graine a la maturite ; mais il ajoute qu'il en est autrement

pour les SaliXy Populus , Epilobium , sans toutefois que les especes

aigrettees de ces genres depassent beaucoup I'aire moyenne de la famille.

Quant au nombre et a la finesse des graines, il ne les considere pas comme

favorisantsensiblement l'etendue de I'aire d'expansion des especes.

Le neuvieme paragraphe est intitule : Des especes disjointes et des causes

geologiques relatives aux aires d'expansion et aux centres de creation. La

discussion a laquelle il se livre sur ce sujet interessant conduit M. Lecoq &

admettre des centres multiples de creation, surtout entre I'Europe et

l'Amerique. D'un autre c6te, il n'admet pas les creations simultanees; toutes

les plantes, dit-il, n'ont pas paru a la fois, et il pense, avec divers auteurs,

^e la ilore du raonde actuel a, du moins en partie, une origine tres an-
c*enne. « L'admirable tapis de verdure qui couvre aujourd'hui la terre,

11 est certainement pas une creation nouvelle. Ce sont les restes elegauts

u une vegetation plus ancienne dont les couches diverses du globe nous ont

conserve les preuves irrecusables. » Les causes geologiques d'expansion
ag»ssent encore. L'auteurne doute pas qu'il ne reste a I'etat vivant aujour-
d hui sur la terre des especes qui ont traverse une ou plusieurs periodes

geologiques, les unes en conservant tous leurs caracteres, les autres en les

Nodifiant plus ou moins.
&ou viennent les especes du plateau central? Telle est la question que
scute M. Lecoq dans son dixieme et dernier paragraphe. D'abord, dit-il,

il est a peu pres certain que la flore actuelle de celte contree est formee :

de quelques plantes speciales probablement creees sur les lieux mdines ;
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2° despeces anterieures a I'ordre de choses actuel; 3° d'especes colonisees

d'origines ties differentes. Dans cette derniere categoric les 1800 Phane-

rogames du plateau central comprennent 72 especes sur la colonisation

desquelles il y adesdoutes, 650 especes qui, selon toute apparence, vicn-

nent de la region mediterraneenne, 1078 dont I'aire d'expansion est plus

grande du c6te du p6le. Cette partie de la France n'est done pas un centre

de creation, mais comme le point de jonction des aires de plusieurs centres

qui ont plus ou moins empiete sur elle. Ses principales colonies viennent

du nord et surtout du nord-est; celles qui se classentau second rang par

ordre d'importance sont celles dont Torigine est dans la region mediterra-

neenne, qui viennent du sud et du sud-est; enfin, de l'ouest et du sud-

ouest est provenue line petite cohorte de plantes maritimes et occidentals,

dont les unes s'arretent sur ce point, dont les autres vont encore plus loin.

Les rapports de cette flare avec celle des grandes parties du monde sont

exprimes dans I'ordre d'affinite de la maniere suivante : r Europe, I'Asie,

PAmerique septentrionale , TAmerique meridionale, I'Afrique australe,

I'Afrique boreale, Java et POceanie. Pour achever d'£clairer le sujet traite

dans le dixieme paragraphe, M. Lecoq a place, a la fin du IXe volume de

son ouvrage, une carte sur laquelle des lignes en faisceaux plus ou moins

multiples montrent aux yeux Porigine presumee et Pimportance des colo-

nies vegetales qui ont peuple le plateau central de la France. A cette meme

carte est joint un trace graphiquequi representecomparativement Pimpor-

tance numerique des families qui composent la m6me flore. A ce 1XC vo-

lume est joint aussi un grand tableau grave, sur lequel des lignes les unes

pleines, les autres pointillees, montrent par leur longueur et les latitudes ou

elles commencent et finissent les aires d'expansion moyenne de ces memes

families. .

La deuxieme partie du grand chapitre final des etudes de M. Lecoq,

intitulee : Considerations generates sur la vegetation de VEurope, com-

prend en 53 pages un tableau rapide, famille par famille, de la flore de

cette partie du monde. Les details interessants qu'elle renferrae ne peuvent

etre resumes convenablement et doivent etre lus dans I'ouvrage lui-merue,

auquel des lors nous devrons foreement nous contenter de renvoyer. Nous

nous bornerons a dire que I'auteur se trouve conduit, par cet examen, a

dire que plus de la moitie des families qui forment I'ensemble de la flore de

1'Kurope n'appartienneut pas a cette partie du monde, simple presqu ile de

I'Asie, dit-il ailleurs; en outre que la plupart d'entre elles y sont repre-

sentees seulement par quelques formes, tandis que la masse des especes

vegete dans la zone torride, daus le nord ou dans le centre de I'Asie, dans

I'AmeriqueduNord, a la pointe australe del'Afrique et meme a la Nouvelle-

Hollande.
•

Les etudes sur la geographie botanique de I'Europe se terminent par une
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table generate et alphabetique des matieres, dans laquelle des caracteres

typographiques differents font distinguer au premier coup d'oeil les fa-

milies, les genres et les especes, les titres des chapitres et des paragraphes,

les sous-divisions de ces chapitres. L'ouvrage a ete imprime a Clermont-

Ferrand, et se recommande par une bonne execution typographique.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

Planter <l£critcs dau§ les publications prlnclpalement
on exelii^ivnuent liorticoles*

KM

Botanical Magazine.

Cahier de mars 1858.

Gesneria (§ Ncegelia) cinnabarina Hook., Bot Mag., tab. 5036. Ncegelia

cinnabarina Linden, Suppl. du Cat. des pi. exot. du Jard. de Brux. %
1856

(Gesneriacees).

G. tota molliter glanduloso-pubescens, caule erecto; fol. cordato-

rotundatis duplicato-crenatis purpureo-variegatis ;
panicula terminali

elongata multiflora; bracteis linearib. oblongisve integris lobatisve; pedi-

cellis elongatis; calycis parvi lobis lato-subulatis patentibus; corol. rubra

subtusalbo-fasciatausq. ad basin ventricosa, lirobi lobis brevib. rotundatis,

labio infer, patente; disco-annulari subintegro.

Belle plante ties voisine du Gesneria zebrina, dont elle pourrait etre

'egardee comme une varieteet dont elle tie differe guere que par ses fleurs.

e a ete decouverte par M. Ghiesbrecht dans les forets du Chiapas, l'uii

des Etats de la Confederation mexicaine.

Dendrobium pulchellum Roxb?— Bot. Mag., tab. 5037 (Orchidees).

La belle Orchidee indienne que M. Hooker figure sous ce nom est de-

s'gnee ainsi dans les jardins anglais ; mais ce savant botaniste dit n'&re pas

entierement certain que ce soit I'espece de Roxburgh et de M. Lindley.

U est convaincu, au contraire, de son identite avec le D. pulchellum decrit

e* figure par M. Henslow dans le Botanist de Maund, vol. I, t. 5, et par

Loddiges, dans son Botan. Cabin, t. 1935. Pour ce motif, nous reprodui-

sons la diagnose qu'il en donue.
D. caulib. teretib. striatis pendulis; fol. oblong.- lanceol. subplicatis;

pedunculis 1-fl. (racemis lateralib. strictis multifloris Roxb.) ; bract, brevib.

°vatis obtusis ; sepal, patentib. oblon. apiculatis; petal, patentib. sepalis

tr>plo majorib. ovalib. obtusis striatis; labello basi obtuso breviter calca-

rato "nguiculato cochlear iform i striato villoso pulcherrime fimbriato-ciiiato,

"ngue lobis 2-involutis.

Hydrangea cyanema Nutt., Msc. ex Hook., Bot. Mag., tab. 5038 (Saxi-

"agacees)

.
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. H. ramu lis eorymbosis petiolisq. pubescentib.; fol. late ovat. grosse

serrato-dentat. utrinq. pubescentib* margine ciliat, fl. imperfect, sepalis

3-5 albis cuneato-ovat. grosse sinualo-crenat.; sty I. 3-5 liberis brevib.

Belle espece tres probablement arborescente, decouverte dans le Bhotan

par M.. Booth, et introduite par lui dans l'etablissement de M. Nuttal. Kile

est intermediaire
,
par ses caracteres , aux H. robusta et stylosa de

MM. Hooker fils et Thomson; elle pourrait meme n'etre qu'une varietede

Tun ou I'autre.

.Cattleya Adandiw Lindl. — Bot. Mag., tab, 5039 (Orchidees).

Tres belle plante bien connue et dont il existe deja pi usieurs figures.

Eugenia Luma Berg. — Bot. Mag., tab. 50^0. (Myrtus Luma Molina.

Eugenia apiculata DC, Prodr.) (Myrtacees).

Charmaut arbuste, aussi beau, dit M. Hooker, que !e Myrte ordinaire,

qui se charge pendant I'ete de fleurs blanches, assez grandes, et qui, croissant

nature Ilenient dans les parties les plus froides du Chili, de la Conception

jusqu'aux iles de Chiloe et Valdivia, supportera presque certainement la

pleine terre dans fEurope moyenne. C'est YArroyan des Chiliens. C'est

W
mm

d'apres M. Hooker).

D. glaucescens; fol. longissimis e lata basi lineari-subulatis insigniter

glaucis apicib. integris (fasciculo fibrarum emarcidarum non terminatis)

planiusculisstriatismarginatis serrulatis spinosisq., spinis subulatis sursum

curvatis; spica longiss. composita, spiculis s. racemis cylindr. copiosis

dense compactis multiflor.; bract, e lata basi subulatis; flor. dense imbrie.

masculorum filamentis longe exsertis.

Cette espece, envoyee de Real del Monte au Jardin de Kew, il y a quel-

ques annees, y a fleuri en 1857, a cause de la chaleur inusitee de I'ete. Sa

tige florifere s'est clevee a 3 metres 1/2.
•

Cahier d'avril 1858.

Catanthe Dominii (bybrida) Lindl. — Bot. Mag., tab. 5042 (Or-

chidees).

Cette plante est un hybride entre les Calanthe Masuca Lindl. et furcata

Batem. obtenu artificiellement par M. Dominy, cbef des cultures chez

MM. Veitch. M. Lindley I'a signalee au commencement de cette aunee

dans le Gardeners' Chronicle (p. 4), en faisant remarquer toutce qu'il y a

d'interessant et de uouveau dans cette production d'un hybride entre deux

Orchidees eullivees. C'est pour achever de la faire counaitre que le Botanical

Magazine en a donne une bonne figure.
*

ueriacees).

Mag
'
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Cette variete est caracterisee par la presence a la face superieure de ses

feuilles, de lignes blanches qui suivent les nervures et leurs premieres

ramifications, de maniere a dessiner un reseau.

Camellia rosceflora Hook., Hot. Mag., tab. 50^4 (Ternstroemiacees).

C. rami's patentib. glab., fol. ovat. acuminatis argute serratis subcoriaceis

glabris; flor. axillarib. solitariis declinatis; pedunc. brevissimis bracteatis;

petal, obcord.-emarginatis; ovar. styloq. glaberrimis; stigmatib. elon-

gatis.

Arbrisseau d'environ 1 metre, d'un port l£che, a jolies fleurs roses,

larges d'environ U centim., qui etait cultive depuis longtemps a Kew sous

le nom errone de C. euryoides Lindl.

Pentstemon Jaffrayanus Hook., Bot. Mag., tab. 5045 (Scrofularinees).

P. perennis erectus glaber glaucus; fol. omnino integris, radicalib.

spathulat. in petiolum brevem attenuatis, intermed. oblon. ellipticis,

supremis sensim minorib. sessilib. bracteisq. cordato-ovatis; flor. pseudo-

verticillatim paniculat. majusculis; calycis lobis late ovat. acutis; corollse

pulcherrime caeruleae basi faueeq. rubra limbo bilabiato; filamento sterili

elongato imberbi.

Cette belle espece a ete decouverte en 1853 dans le nord de la Californie,

» par M. .laffray; malheureusement les graines que ce voyageur en avait

envoyees en Europe ne reussirent pas. Mais plus recemment M. W. Lobb
en ayant envoye a MM. Veiteh, ces habiles horticulteurs ont ete .plus

heureux, et les pieds qu'ils out obtenus ont fleuri au mois d'aout 1857.

Les fleurs de ce Pentstemon sont tres remarquables parce que leur corolle

reunit un beau bleu et un rouge-pourpre vif. [.a plante est rustique et

constituera une precieuse acquisition pour les plates-bandes de nos

parterres.
. .

Kefi Bot. Mag., tab. 5046 (Orcbidees).

Orchidee de Popayan, sur le versant occidental des Andes, ou elle a e'te

decouverte par M. Harweg; plus recemment elle a ete retrouvee a Caraccas

Par MM. Linden, Funck et Schh'mm. Elle est plus curieuse que belle.

Begonia Wageneriana Hook., Bot. Mag., tab. 5047 {Moschkowitzia

Wftgeneriana Klotzsch) (Begoniacees).

Cette espece a ete decouverte dans le Venezuela et introduite au Jardin

b<>tanique de Berlin par M. Wagener. M. Klotzsch l'a fait connaltre dans
8°n grand travail sur les Begoniacees, et il en a fait le type d'un des genres

Wll a crees en grand nombre dans cette famille. Ses fleurs sont petites,

mais tres nombreuses, blanches, et les organes reproducteurs leur for-

went un centre jaune. Ses tiges, petioles et pedoncules, sont colores en
beau rouge.

•

.
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Notice d«i vert de Chine et de la teinture ea vert chew.

les Cliinoi*. par M. Natalis Rondot, suivie d'une £W<? des proprietes

chimiques et tinctoriales du Lo-Kao, par M. .1. Persoz, et de Recherche*

sur la matiere colorante des Nerpruns indigenes, par M. A.-F. Michel;

1 vol. grand in-8 de 208 pages, avec 2 planches lithographiees et

2 pages d'echantillons teints, imprime par ordre de la Chambre decom-
1

merce de Lvon.

Les leeteurs de cette Revue bibliographique se rappellent sans doute

que nous avons dejk mis sous leurs yeux le resume dune lettre fort inte-

ressante ecrite par le P. Helot, missionnaire en Chine, au sujet de la prepa-

ration de la precieuse matiere tinctoriale verte designee daus le Celeste

Empire sous le nom de Lo-Kao. Cette lettre contenait tout ce qu'on savait

alors sur le Lo-Kao et sur la maniere dont on Tobtient ; mais, depuis l'epoque
*

a laquelle elle a ete publiee, la question importante de la teinture en vert a

fait de grands progres, grace surtout a I'activite avec laquelle la Chambre

de commerce de Lyon s'en est occupee. L'etat auquel elle est arrivee en ce

moment est parfaitement expose dans le volume dont on vieut de voir le

titre et dont nous essayerons de donner une idee en en faisant I'objet de cet

article.

Ce volume est divise en trois sections, comme I'indique son titre, que

nous avons reproduit en entier.

1" section. — Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les

Chinois, par M. Natalis Rondot (pp. 5-167).

Apres un court Avant-propos, I'auteur consacre la premiere partie de

son travail a Ihistoire du vert de Chine, la deuxieme partie a celle des

teintures vertes chinoises auties que le vert de Chine. II ajoute ensuite des

notes et u<> Appendice. Nous n'indiquerons cette deuxieme partie que par

sou titre. •

Le vert de Chine, vu pour la premiere fois en 1865 par les delegues

attaches a I'amhassade en Chine, a ete apporte en France en 1866; mais

il y est reste inconnu jusquen 1852, epoque a laquelle ses precieuses

proprietes ont ete decouvertes. Cette matiere, employee par les Chinois

pour la teinture et pour la peinture, a un prix eleve, meme sur le lieu &

production; on I'y vend Tlk fr. le kilogr. En 1852, M. Persoz reussit a

s'en procurer 1 gramme qui lui servit a faire les observations dont les

resultats furent communiques par lui a I'Academie des sciences de Pa|is

le 18 octobre 1852. Au mois d'octobre 1853, la Chambre de commerce de

Lyon recut une quantite considerable de Lo-Kao qui s'elevait a 5 kil,590,

etqui revenait a 386 fr. le kilogr.; enfin, depuis cette epoque, il est an»ve

a Lyon, a Paris, a Londres, des quantites assez grandes de cette matiere,

qui est devenue ainsi un objet de commerce, et dont le prix, toujours for
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eleve, se regie aujourd'hui selon les besoins du marche. A I'etranger, c'est

la HoNande qui a recu de Chine du Lo-Kao immediatement apres la France,

et des la fin de I'annee 1853. — Plusieurs autres matieres extraites de vege-

taux differents ont ete mentionnees par divers auteurs comme constituant des

matieres colorantes vertes. M. Rondot en examine dix-huit dans un chapitre

special dont la conclusion derniere est que toutes different beaucoup du

Lo-Kao.

Le troisieme chapitre du travail de M. Natalis Rondot a pour sujet les

noms Illinois du vert de Chine et des plantes dont on I'extrait. Nous ne

pouvons nous en oceuper ici.

Le quatrieme chapitre est relatifaux plantes qui fournissent le vert de

Chine. La decouverte des arbrisseaux qui donnent cette matiere est due a

M. de Montigny; elle remonte probablement a 1851. l/un d'eux, le

Rhamnm chlorophorus Dene., est represents par plusieurs echantillons dans

Pherbier de mademoiselle de Montigny, qui est conserve maintenant au

Museum d'histoire naturelle. C'est encore M. de Montigny qui a le premier

cultive les Rhamnm dont il sagit, dans le jardin du Consulate a Chang- Hai,

ou ils ont prospere. Plus recemment il a ete fait en France divers envois

de fruits de ces Rhamnm. M. Decaisne a nomme ces deux especes dans

une note deja publiee dans les Comptes rendus (seance du l
er juin 1857).

L'une, le hong-pi-lo-chou et aussi hom-bi-lo-za des Chinois, a re$u de

lui le nora de Rhamnm utilis; le volume dont nous nous occupons en

renferme une belle figure (pi. I) dessinee et lithographiee par M. Riocreux.

M. Seringe I'anommee Rhamnm sinensis, et il I'a decrite d'apres un dessin

ehinois. L'autre, le pe-pi-lo-chou, et aussi pa-bi-lo-za des Chinois, est

devenue le Rhamnm chlorophorus Dene.; on en trouve egalement ici une

bonne figure qui occupe la planche 11. Toutes les deux ont ete introduces

en Europe, la premiere par M. Natalis Rondot, la seconde par M. Fortune.

Dans les chapitres suivants, I'auteur examine successivement :
1°

localites otl croissent les Lo-Chou, c'est-A-dire les deux espfeces qui

viennent d'etre nommees. Le Rhamnm chlorophorus parait 6tre cultive du
25e

au 36* degr£ de latitude nord, et surtout du 30* au 81\ Le Rh. utilis

est indique au 39e degre de latitude nord et se rencontre jusqu'au 30\ II

parait plus robuste que le premier et il supporte des froids rigoureux.

2° Les di verses especes de Nerpruns qui ont ete signalees en Chine. 3* Les

organes du Lo-Chou, qui produisent le vert de Chine. II parait que c'est

•Wee des branches, et sans doute aussi celle des raciues. U° Le prix des

forces de Lo-Chou et du Lo-Kao. Nous voyons ici que le prix de vente

d « Lo-Kao rendu a Lyon s'est eleve jusqu'a 750 fr. le kil., et qu'il est

tombe a 250 fr. Le plus souvent il a ete paye de 400 a 500 fr. 5° De la

teinture des toiles de coton avec les ecorces, d'apres les renseignements

fournis par M. Arnaudtizon, le P. Helot et M. Sinclair. 6° De la preparation

du L°-Kao. On peut consulter a ce sujet le resume deja cite de la lettredu

Les
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P. Helot. 7° De la teinture des toiles de colon avec le Lo-Kao. 8° De la

teinture des soies et des tissus de soie. 9° Des proprietes du Lo-Kao. Les

plus remarquables sont la beaute et l'intensite extraordinaires de couleur

que les etoffes teintes avec le Lo-Kao acquierent a la lumiere artificielle.

Klles donnent a cette matiere la superiorite sur toutes les autres teiutures

vertes connues.

2 e section. — Etude des proprietes chimiques et tinctoriales da vert de

Chine, par M. Persoz (pp. 151-185).

Tout interessant qu'est ce travail, il est trop en dehors du cadre des ma-

tieres qu'il est permis de traiter dans ce Bulletin pour que nous puissions

faire autre chose qu'en reproduire le litre.

3 C section.— Recherches sur la matiere colorante des Nerpruns indi-

genes, par M. A.-F. Michel (pp. 186-196).

Les resu Itats de ces recherches sont resumes par l'auteur de la maniere

suivante : « Je crois pouvoir conclure de ces faits qu'il existe dans les bains

d'ecorce de Nerpruns, les elements, a I'etat invisible, dune matiere colo-

rante, qui ne se developpe, jusqu'a present, que par Taction de la lumiere.

II est a souhaiter maintenant qu'on puisse trouver un agent qui developpe

cette matiere colorante dans les bains d'ecorce, ce qui en reudrait I'emploi

plus facile et permet trait peut-etre de l'isoler des autres matieres qui la

salissent, et de I'appliquer a la teinture des soies. Ce serait bien alors le

Lo-Kao frangais. Les Rhamnus non epineux ne contiennent pas, du molns

en quantite appreciable, la matiere qui se colore en vert sous I'influence de

la lumiere, tandis qu'elle existe dans les Rhamnus epineux. »

Le volume publie par la Chambre de commerce de Lyon se termine par

une Note sur la teinture en jaune avec le Hoang-Tchi (fruit de quelques

Gardenia), par M. Persoz, et par la Table des matieres.

• !

NOUVELLES.

Necrologie. ** Nous annoncons un peu tard la perte immense que vient

de faire la botanique par le deces de Al. Robert Brown. Cet homme illustre,

que tous les botanistes de notre epoque proclamaient le maltre de la science,

est mort le 18 juin dernier, a I'fige de quatre-vingt-quatre ans et demt

Dans la derniere seance du mois dejuin, la Societe botanique de France,

dont il etait membre, a rendu a sa memoire, par l'organe de son presiden

du jour, M. J. Gay, un hommage public de regrets et d'admiration ;
W

paroles eloquentes qui out ete prononcees a cette occasion seront biento

sous les yeux des lecteursde ce Bulletin; nous devons done nous borner a

consigner ici la triste nouvelle avant que I'ordro de dateamene la publi-

cation du compte rendu des seances du mois de juin. Nous donnerons seu-

lemeut en peu de lignes quelques details biographiques qui acquierent un

intent particulier de c«tte circumstance, que la vie deM. Bobert Bro*» n a
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Iteguere plus connue jusqu'a ce jour que celle dun homme ordinaire, et

que lui-meme semblait se plaire a I'entourer d'on mystere impenetrable,

meme pour ses amis.

. M. Robert Brown etait ne a Montrose, le 21 decern bre 1773. II (it ses

etudes au college Marechal, a Aberdeen, et plus tard a l university d'Edim-

bourg, oil il eut pour maitre de botanique le professeur Rutherford. En

1795, il suiviten Irlande un regiment ecossais dans lequel il reunissait les

deux qualites denseigne et de chirurgien. Peu npr6s son retour a Ediro-

bourg, il publia son premier eerit botanique, relatif aux Asclepiadees,

dans le recueil des Memo ires de la Societe Werncrienne. Le 20 novembre

1798, il fut nomme associede la Societe Linneenne deLondres, c'est-a-dire

membre non payant, maisen m6me temps n'ayant pas droit de vote. En

1801, il partit en qualitede naturaliste, a bord de X Investigator, pour Tex-

pedition du eapitaine Flinders, qui se termina au mois de juin 1803, par

la demolition faite a Port-Jackson de ce navire, reconnu alors hors d'etat

de tenir la mer plus longtemps. Ce ne fut cependant qu'en 1805 que

M. R, Brown revint en Angleterre, rapportant de son exploration des

tares australes une collection de 6.000 especes de plantes et vine masse

considerable de notes et d'observations. Le principal resultat de ce voyage

I
fut la publication (1810) du Prodromus Florce Novas Hollandice. On sait

Ihistoirede cet ouvrage, vraiment fondamental pour la botanique mo-
derne, dans lequel le celebre auteur, non~seulement a presente on modele
de Flore, mais encore a aide de tout son genie au perfectionnement de la

methode naturelle. On se rappelle que, profondement blesse d'une critique

publice dans une Revue au sujet de quelques fautes de latinite, il renonca

a la publication du deuxieme volume , supprima la preface et retira m6me
des mains des libraires tous les exemplaires qui s'y trouvaient encore.

Apres son retour en Europe, M. R. Brown fut nomme bibiothecaire de
to Societe Linneenne. En 1810, apres la mort de Dryander, Banks lui confia
la direction de ses collections et de sa bibliotheque, et grdce a ses rapports

journaliers avec lui, il concut pour lui un tel attachement, qu'il lui tegua
Qne pension viagere, lui laissa la jouissance de sa maison et un droit de
Propriete sur ses collections. Plus tard, lorsque le British Museum acquit les

collections de Banks, ML R. Brown en devint naturellement conservateur,

*» departement qu'elles formerent dans ce grand etablissement. En 1828,
eminent botaniste fut nomme vice-president de la Societe Linneenne;
annee suivante

, il succeda a Pev&jue de Norwich en quality de president
e cette celebre compagnie , et cet honneur lui a ete continue jusqu'au

I

I

24 mai 1853. Deja oetogenaire a cette epoque, il ne conserva plus ces fonc-
,ons

, qui exigeaient une certaine activite; mais il devint et il est reste

l usqu a sa mort Tun des quatre vice-presidents de la Societe Linndenne.
ous raPpellerons que M. R. Brown etait Fun des huit associes etran-

gers de ''Academic des sciences de Paris. La plupart des Academies de
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I'Europe s'etaient fait un honneur d'inscrire son nom parmi ceux de leurs

membres, et cependant, chose etrange ! cet homme eminent, dont le genie

egalait la science et I'erudition, que M. de Humboldt avait proclame le pre-

mier botaniste de notreepoque, etait fort peu connu de ses eompatriotes,

et tellement oublie de son gouvernement, qu'il n'en a jamais reeu ni charges

ni honneurs; ce fut meme a la demande de M. de Humboldt que sir Robert

Peel lui accorda une pension de 200 livres sterling , dont la mediocrite de

sa fortune lui lit une ressource precieuse pour ses vieux jours.

Les ecrits botaniques de M. R. Brown ne sont pas tres nombreux, et la

plupart forment de simples memoires compris dans des ouvrages plus

etendus ou dans des collections de societes savantes. Mais tous se distin-

guent egalement par la profondeur des vues, par la nouveaute et I'exacti-

tude des observations, par la concision du langage, qui fait de leur auteur

comme le Tacite de la science. Nous rappellerons seulement le Prodromus

de la Flore de la Nouvelle-Hollande, le Memoire sur le Kingia, le beau

travail sur la fecondation des Orchidees et des Asclepiadees, la monogra-

phie des Proteacees de I'Australie avec son supplement, les Remarques

generates a la suite du voyage de Flinders, la Chloris melvilliana, les deux

Memoires sur le Rafflesia, etc. Tous ces travaux, fort rares dans le texte

original, ont ete reunis en cinq volumes et traduits de I'anglais en alle-

mand par Nees d'Esenbeck, qui les a ainsi presque popularises en Alle-

magne. Comme le disait avec raison le redacteur du Bonplandia, dans

Particle qu'il a publie le l
cr

juillet sur M. R. Brown, il serait vivement a

desirer que toutes les oeuvres de ce savant, dont le nom comptera toujours

parmi ceux des hommes qui ont illustre leur pays, fussent reunies aujoui

d'hui et publics dans leur texte original. Ce serait a la fois un juste bom-

mage a la memoire de M. R. Brown et un veritable service rendu a tous

les botanistes.
*

Dans sa seance du 18 mars 1858, la Societe de botanique et d'horti-

culture pour la Saxe, qui a pris la designation de Flora et dont le siege est

a Dresde, a fonde un prix auquel elle a donne la qualiiication de prix du roi

Frederic Auguste II, pour rappeler legouteelaire pour la science des plantes

qua toujours montre ce souverain et la protection qu'il u'a cesse d'accorder

aux botanistes. Cette fondation consiste en une somrae dont les interets.

auxquels pourront 6tre ajoutees des contributions volontaires, serviront a

donner, chaque annee, a I'epoque de I'Exposition florale faite au printed
par ia Societe Flora, un grand prix pour un travail execute dans le domaine

de la botanique scientiiique. Des cette annee le prix devait etre decerae,

s'il y avait lieu, a I'occasion de I'Exposition qui devait commencer le

1" avril dernier.

•

P«rU. - Imprimerie de L. Martirbt, rue Mignon, 2.
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SEANCE DU 14 MAI 1858.

PRESIDENCE DE M. LE COMTE JAUBERT.

M. de Schcenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
la seance du 23 avril, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame 1'admission de :

MM. Ozanon (Charles), place Louis XVI, Ik, a Lyon, presente par

MM. C. Billot et de Schcenefeld.

Moysant, docteur en medecine, a Neuvy-le-Roy (Indre-et-

Loire), presente par MM. Foville et Yiaud-Grandmarais.

Salze (Felix) neveu, rue du Jardin des Plantes, A2, a Mar-

seille, presente par MM. Derbes et Giraudy.

Dicoudray-Bourgault fils, a Nantes, presente par MM. Bois-

duval et de Schcenefeld.

M. le President annonce en outre deux nouvelles presentations.

. J. Gay, vice-president, s'exprime de la maniere suiyante :

Messieurs, I'Academie des sciences vient de recevoir au nombre de ses

toembres quelqu'uu qui nous touche de ties pres, quelqu'uu qui a manifesto
s°n zele pour noire Societeen vingt occasions, et qui depuis plusieurs raois

Preside uos seances avec ce tact et cette urbanite que peat seule donuer une
°ngue pratique des assemblies deliberates. Messieurs, je crois etre lorgane
de voustous en adressant a M. le comte Jaubert Its felicitations de notre

°ciete. L'homieur jusiement merite qui lui arrive est un houneur pour nous,

Puisqu'H s'adresse a notre president. Nous comptions deja dans notre sein

essix "ombres de la section de botanique de I'lnstitut, plus un membre
a sec, ion d'cconomie rurale, plus deux academiciens libres. L'lnstitut

d Parmi nous un autre academicien libre; temoignons au nouvel elu

T. V. 17
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combien nous sommes sensibles a I'honneur qui lui est fait et a celui qui en

resulte pour nous-mSmes.

L'assemblee confirme les paroles de M. Gay par des applaudisse-

inents unanimes.

Dons faits a la Societe:

1# Par M. Baillon :

Examen des genres qui composent Vordre des Antidesmees.

2° Par M. Duchartre :

Observations sur la transpiration des plantes pendant la nuit.

Recherches sur les rapports des plantes avec la rosee.

3° De la part de M. Lagreze-Fossat, de Moissac :

Note sur une tortue fossile.

lx° De la part de M. Doumet, de Cette :

Rapport fait au Corps legislatif pour ^acquisition de la collection de

M. A. d'Orbigny.

6° De la part de M. J.-B. Verlot, de Grenoble :

Note sur l Asphodelus ramosas.

6° De la part de M. Victor Bally :

Notice historique sur la vie et les travaux de Villar.

7° De la part de la Societe d'histoire naturelle de Giessen :

*

Cinquieme rapport de cette Societe.

8* En echange du Bulletin de la Societe :

.

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, tome qua-

trieme (1857).

L'lnstitut, avril et mai 1858, trois numeros.

A propos du don fait par M. Verlot de sa brochure sur YAsphodelus

ra?nosus, M. J. Gay presente les observations suivantes :

Dans une communication faite a notre Societe, pendant sa session extra-

ordinaire a Montpellier, le 12 juin 1857, j'ai pa'rle de trois especes d'As-
_ I 1 * t * •

phodeles, reunies en une meme section sous les noms Valbus, microcarpus

/< et

comme especes, j'ai expose arec detail |e r6le geographlque que chactwe

. (1) Voyez le Bulletin, t. IV, p. 607 et suiv.

\
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d'elles jouait sur le sol, eelaire que j'etais surce point par de nombreux

materially, sees ou vivants, recueillisde touted parts, de la France comme
de l'etranger.

Traitant en particulier deVAsphod. cerasiferns, j'ai ditqu'ilcroissaitaux

environs de Grenoble, et j'ai indique cette localite comme laseule du terri-

toire francais oil la plante eut ete observee en dehors de la region des Oli-

viers, mais la avec quelques legeres differences que favais soin de noter.

Dans la brochure qu'il nous ad resse, M. Verlot, jardinier en chef diree-

tenr du jardin botanique de Grenoble, contesle cette appreciation de la

plante grenobloise ; la plante, suivant lui, est speeiiiquement dislincte de

YAspkod. cerasiferus, et il la decrit sous le nouveau nom d'Asphod.

Vill

iNombreux sont les caracteres sur lesquels i\I. Verlot appuie cette maoiere

devoir. Mais je suis oblige de dire que la plupart sont tout a fait insigni-

iiants pour qui a pu, comme moi, juger les choses en grand, degage des

illusions que peuvent faire naitre deux seules touffes cultiveesl'une a cote

de lautre dans un seul jardin, circonstances restreintes dans lesquelles les

differences les mieux observees ne tiennent souvent qu'a Tindividu.

Deux des caracteres indiques par M. Verlot meritent pourtant d'etre

discutes.

Suivant M. Verlot, les feuilles seraient persistantes dans YAsphod.

cerasiferus du Midi, tandis que la plante de Grenoble perdrait ses feuilles

lous les ans, pour ne les renouveler qu'au printemps. Mais, d'abord, il

nest pas exact de dire que la plante du Midi eoi^erve ses feuilles toute

1 annee. La seule chose qui soit vraie, e'est qu'apres avoir perdu ses feuilles

apres fructification accomplie, elle rentre en vegetation des lautomne,
comme font beaucoup de plantes vivaces du bassin de la Mediterranee qui

noDt jamais a se precautionncr contre un hiver rigoureux. J'ai vti cela de
mes propres yeux, i'annee derniere, apres fructification, dans les garrigms
e Mireval pres Montpellier, et ce qui est vrai de la plante spontanee lest

Element de la plante cultivee, lorsqu'elle a ete recemment transportee

dans Qn climat plus froid. Mais il n'en est plus de meme de la plante
anciennement introduite dans un jardin du Nord. Celle-la s'est insensible-

ment modifiee suivant les exigences du climat, et, apres avoir graduellement
rec«le le moment de sa renaissance, elle a fini par ne plus entrer en vegeta-
10» qu'au printemps, comme font la plupart des especes du meme climat

0rt*al. C'est ce que montrent parfaitement, a Paris, les anciens pieds de
A*phod. cerasiferus cwltives tant a I'ecole du Jardin des plantes qu'au

Jardin de la Faeulte de medecine, compaies aux pieds d'ailleurs ties sem-
blabies, mais d'une introduction plus reecnte, quoit peut voir dans un des
Carr

f
s dt's plantes vivaces du meme Museum d'bistoire nalurelle.

L autre caractere dont je veux parler et que signrde M. Verlot, est tire
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de la couleurdesbractees, noiratre dans la plantc de Grenoble (comme elle

Test dans VAsphod. albus), p3le et fauve dans celle des bords de la Mediter-

ranee. Grace a M. Verlot, qui m'a liberalement fourni pendant deux annees

consecutives les materiaux vivants dont j'avais besoin pour cette parlie de

mes etudes, je connaissais parfaitement cette difference des deux plantes, et

j'ai eu grand soin de I'indiquer (Ann. sc. nat., Ue serie, torn. VII, p. 132.

Bullet. Soc.bot. deFr.,tom. IV, p. 611). Kile ifest point sans importance,

et e est a cause d'elle que, dans ma monographic encore ineditede TAspho-

dele et des genres voisins, je distingue depuis longtemps la plante de Gre-

noble comme var. (3 de VAsphod. cerosiferus. Mais je persiste a croire,

comme je I'ai dit expressement I'annee derniere ,
qu'on ne doit pas

attacher une valeur specifique a ce caractere, non plus qu'a celui des

fruits un peu moins gros qui, des cette epoque, avaient aussi fixe raon

attention.

Telle etant ma conviction, je ne saurais admettre comme une espece dis-

tincte VAsphod. Villarsiide M. Verlot, et je serai oblige de le rapporter

comme synonyme a mon Asphod. cerasiferus (3 intermedins, comme j
ai

deja rapporte a VAsphod. albus un autre congenere dauphinois, VAsphod.

subafpinus Gren., ce que j'ai fait apres etude consciencieuse des materiaux

que VI. Verlot Iui-meme avait bien voulu m'envoyer.

M. Gay donne ensuite des nouvelles du voyage de M. Cosson :

M. Cosson, poursuivant avec plusieurs compagnons de voyage sa cin-

quieme exploration botanique de I'Algerie, ctait parti de Biskra le 3 avril;

arrive a Tuggurt le 22 du meme mois, il s'y trouvait encore le 25. U
voyage avait ete jusque-la des plus heureux, fuvorise par le ciel, avec une

temperature d'au plus 35 degres, favorise au supreme degre par I'autorite

militaire francaise, favorise eucore par la securite complete des oasis

traversees et par lempiessement des chefs arabes a accueillir les savauts

etrangers par des fetes et des festins. A Tuggurt, M. Cosson se trouvait

bien pies du 33° de latitude, et ce n'etait point encore le terme de sa course

vers le Sud. II se rendait a Ouargla, au S.-S.-O. de Tuggurt, oil, par 32°

environ de latitude (a peu pres comme Mogador, Maroc et Alexandrie), se

trouveut la limite naturelle de I'Algerie et l'extremite sud de I'occupation

francaise, eonflnant au Grand-Desert. Apres avoir vibite cette froutiere,

M. Cosson devait se diriger au N.-N.-O. pour regagner leTell, en passant

par El Aghouat,lat. Zh\ oil il esperait pouvoir arriver le 15 mai. Tel etait

le plan de voyage, deja a moitie accompli, de M. Cosson et deses intrepides

compagnons de route. II s'agit ici de Pexploration botanique serieuse d'un

vaste triangle du Sahara algerien , reste jusqu'ici ii peu pres tolalement

incounu sous ce rapport. Dieu veuille que I'entreprise soit couronuee d'un
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plein succes! Dieu le veuille pour I'honneur de la botanique francaise et

pour la legitime gloire de notre excellent confrere!

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivantes,

adressees a la Socio te :

LETTRE DE M. PARIS

A M. le president de la Societe Botaniquc de France.

Monsieur le President.

Besangon, l
,r mai 1858.

Le Bulletin de la Societe Botanique de France (t. Ill, p. 736), en ren-

dant compte du re tour en Angleterre de M. Harvey, ajoute :

« Le savant algologue anglais a ainsi donne le premier exemple d'une

» exploration faite sur une portion considerable de la surface du globe,

» par un homme special, pour y rechercher des vegetaux d'unseul groupe

naturel. »

L'autenr de cette remarque a commis, bien involontairement sans doule,

une inexactitude qu'il me permettra de rectifier. Notre pays, Monsieur le

President, n'a rien a envier aux autres, quMI s'agissede savants distingues,

de naturalistes intrepidcs, ou de generaux illustres. II existe en France un
homme dont le merite n'est egale que par la bienveillance et la modeslie,

un homme que les geologues regardent comme un de leurs mattres, que le

I

pnnee de Canino considerait comme le premier des ornithologistes ; et lors-

Que j'aurai ajoute qu'il a au moins autant fait pour la bryologie que
M. Harvey pour I'etude des Algues, je ne doute point qu'une voix qui fait

autorite en pareille matiere, eelle du venerable doyen des cryptogamistes
e Paris, M. Montagne, ne s'eleve pour dire qu'a plusieurs reprises, le

conservateur du musee de Strasbourg, M. W.-P. Schimper, a parcouru

J

toutes les parlies les plus importantes de la Suisse, le Valais, le Jura, les

A'pes bernoises, les Grisons, la Valteline; qu'il a fait divers voyages en

lyrol, au pays de Salzbourg, en Carinthie, dans les Alpes de Baviere et

d»ns tout le reste de I'Allemagoe; qu'il a vu la Hollande, 1'Angleterre, la

Korvege et la Suede; que depuis Gefle (sur le golfe de Bothnie), il a fait

"ne P°inte de plus de 200 lieues en Laponie pour la seule recherche du
bpluchnum rubrum; qu'il a explore la Sierra Nevada, la Sierra Morena,
Une 8rande partiede I'Espagne, les Pyrenees, etc. — Je ne fixerai point le

n°mbre des especes nouvelles dont la science bryologique est redevable aux
°yages de M. Schimper

;
je dirai seulement que, dans les seules Alpes de

0ryege, il a decouvert 2ft Mousses inconnues jusque-la, dont un certain

ombre n'ont pu etre retrouvees par les explorateurs pourtant si conscien-
x Que la Suede envoie cbaque anneedans la Laponie.
0US ,es botanistes qui ont parcouru quelqu'une des grandes chaines de

N
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montagnes deTEurope comprendront facilement, d'apres cette simple enu-

meration, ce que I'intrepide explorateur a du subir de fatigues, de priva-

tions, de dangers; etlorsque j'nurai ajoute que sa modeste fortune a seule

subvenu aux frais de ces voyages; qu'il a toujours ere heureuxde donner et

n'a jamais tire parti de ses magnifiques recoltes
;
qu'au milieu de ce labeur

incessant enfln, il a encore trouve le temps de doter la science bryologique

de deux ouvrages fondamentaux (le Bryologia europcea, et la Monographie

des Sphagnum), ils apprecieront peut-etre encore mfeux ce qu'ils doivent

au naturalists illustre de reconnaissance et d'admiration.

A Dieu ne plaise, Monsieur le President, que Ton puisse me supposer un

instant l'idee de vouloir ainsi rabaisser le merite de M. Harvey. Personne

plus que moi ir admire son courage d'explorateur et son talent de natura-

liste. Les gloires franchises d'ailleurs, de quelque nature qu'elles soient,

n'ont nul besoin, pour se grandir, de saper eel les des autres nations. Mais

on comprendra, je I'espere, qu'en tracant ces quelques lignes, j'aie ob6i a

un double sentiment de patriotisme et d'affection respectueuse et devouee

pour le savant illustre dont je m'honore d'etre I'eleve et rami.

Daignez agreer, etc.

E.-G. Paris,

Gapitaine de chasseurs a pied.

SUR QUELQUES ANOMALIES PRESENTEES PAR DES CHAMPIGNONS, par H. IAMOTTE.

(Riora, 12 mai 1858.)

A I'occasion des faits signales a la Societe par nos savants confreres,

MM. Clos et Des Moulins (1), je dois dire que j'ai observe plusieurs fois des

monstruosites semblables a celles figurees dans Scbteffer, mais je croyais

que de semblables aberrations etaient communes et connues de tous les

mycologues. Les especes qui fournissent le plus d'anomalies sont celles

qui croissent en groupes ou dont les individus sont ordinairement tres rap-

proches, qui sont ties charoues et a developpement ties rapide. J'ai fait

dessiner un Agaricus annularius Bull, dont deux individus out les pedi-

cules intimement sondes dans toute la partie ioferieure; ils se separent

ensuite vers le collet et donnent naissance a deux chapeaux, dont I'ud est

normalement developpe, tandis que I'autre est reuni au cbapeau d'un troi-

sieme individu qui a le pedicule libre et parfaitemeut developpe.
De semblables monstruosites ont souvent lieu dans cette espece. Dans les

Bolets qui croissent rapidement, j'ai observe des anomalies d'un autre genre

et qui out ete considered par quelques botanistes comme etant de vrais

parasites. Kn voici un exemple.

J'ai trouve lautomne dernier un Boletus luridus Scb., de taille ordinaire,

(1) Voy. le Bulletin, t. IV, p. 7M, et t. V, p. 211-212.
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presentant un peu sur le c6te du chapeau un second individu de meme
espece, plus petit que son support, a pedicule court, a chapeau incomplete-

ment developpe et a tubes ties courts, en partie avortes, ayant assez de

ressemblance avec la figure IV de Scbfieffer, si ce n'est que le pedicule de

rindividu anormal etait plus court et moins epais a la base que dans la

figure de Schaeffer, et place un peu moins sur le bord du chapeau. Jecrus

d'abord que le plus petit de ces Unlets etait parasite sur I'autre ; mais, en

faisant une section longitudinale des deux individus, il t*tait facile de voir

le pedicule du petit se prolonger a travers la chair de son support et se

reunirau pedicule de celui-ci, avec lequel il n'en formait plus qu'un.

C'etait done simplement deux individus & pedicules intimement soudes,

dont le chapeau de Tun avait perfore celui de I'autre et etait venu se deve-

lopper au-dessus. Si le temps me le permettait, je pourrais citer beaucoup

d'autres exemples semblables et les decrire avec plus de soin que je ne le

fais ici ; les Boletus subtomentosus, B. luteus, le Polyporus squamosus,

les Agar icas mollis, A. radicosus, A. phonospermus, A. glandulosus, etc.,

m'ont souventoffert de semblables anomalies.

Mcs observations me conduisent a croire qu'il n'y a pas de veritable pa-

rasitisme entre un Champignon vivant et un autre individu de m£me espece,

roais seulement soudure, greffage ou adherence.

NOTE DE HI. le baron de JIlvLH <H i} SUR LES TURLEPAINS, TURLEPAS (1),

OFFERTS A UN GOUVERNEUR DE PROVINCE.

(Lille, mai 1858.)

Les vieilles archives des villes renferment souvent des renseignements

dun haut interet sur les plantes jadis recherchees paries horticulteurs

:

a,nsi
»
le document suivant, que nous empruntons aux memoriauxHe I'hotel

de ville de fiethune, nous appreud que les Tulipes, alors counues sous les

DOms de turlepains, turlepas, elaient, comme de nos jours, cultivees avec
un soin tout particular par les fleuristes des Pays-Bas (2).

\ °ici ce document

:

1629. A Pierre du Rietz, potier de terre, demourant au faulxbourg de

Gotterive de ceste ville, luy a este pave vingt quattre florins, pour avoir

m°ule deux douzaines de potz a fleurs, de diverses couleurs, envoiez a

^°nseigneur le comte de Saincte-Aldegonde, gouverneur general de ce pays

Q'Artois.

(*) AujounPhui, les Tulipes sont encore nominees turlepas par le people. II y

?
^ue|ques ann«es la Societe dujardin des Turlepas etait en haute reputation dans

,a wnne ville de Lille.

$) U riche collection de Tulipes de noire savant ami et confrere, M. Desma-
res

» Passe niaintenant pour la plus complete de nos conli t*es.
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A Hugues Hue, marchant, et nagaires eschevin de eeste ville, dix huict

florins, pour vente et livraison par luy faicte de plusieurs et diverses sortes

de plantes.

A Simon du Puich, aussy marchant, pour venle comme dessus de sam-

blables plantes, en voices audict seigneur comte, trente sept florins.

A Nicollas d'Assonval, presenteraent eschevin, vingt quattre florins,

pour vente de plusieurs sortes de turlepains.

A Jehan Le Mire, earlier (charron), pour avoir livre une mande dedens

laquelle ont este mis lesdicts turlepas^ xv s.

Une boitte pour mettre les plantes ci-dessus specifiees, xv pattars.

La depense, y compris le port, s'eleve & cxi escus.

Avant de terminer, je me permets d'emprunter au dictionnaire de Fure-

tiere (ed. de 1690) le passage suivant, relatif a la belle fleur dont je viens

de parler, parce qu'il prouve les progres immenses que notre immortel

Tournefort a fait faire a la belle science que nous aimons tant, par la pu-

blication de ses Elements de Botanique, dont la premiere edition ne parut

que quatre ans apres (1694).

« Tulippe, s. f. fleur printaniere qui croist en forme de petit calice f
et

» qui est agreable a cause de la diversite de ses couleurs. II y a eu en ce
• /

» siecle tine estrange manie des eurieux pour les tulippes ; ils ont estime

» leur beau carreau de tulippes des quinze ou vingt mille francs. Us leur

» ont donne plusieurs noms, selon leur caprice, tant en general qu'en par-

» ticulier. En general, les bolsuels, les veufves, \espaletos, les Suisses, etc.

» En particulier, YAmidor de la belle espece, YErimanthe, Vflercule, etc.

» Les tulippes de graine sont celles qu'on seme pour avoir de belles cou-

» leurs et fantasques ; d'autres, qui viennent d'un cajeu ou d'un morceau

» de I'ognon qui se separe, sont celles qui deviennent panachees. Us <*P~

» pellent les estamines de petites parties de la fleur qui sontposees de tra-

» vers sur la pointe des petits brins qui partent du fond de la tulippe. Ce

mot est venu de Turquie, aussi bien que la fleur, ou on I'appelle tuli-

» pant, a cause de la ressemblaoce qu'il a avec la figure du tulbent, que

» nous appelons icy turban. Menage. Thevenot dit que la tulippe est la

o fleur la plus commune des prez en Tartarie, oil on la nomme lale. » (#*'•»

t. Ill, au mot Tulippe.)

If. Baillon fait a la Societe la communication suivante :

RECHERCHES SUR LES OVULES DES EVONYMUS CULT1VES A PARIS

par M. H. B.tlLLOX.

Quat

jardins botaniques
: ce sont les E. europceus L., latifolius L., verrucosus

Jacq. et nanus Bieb. Uo certain nombre d'autres especes, egalemeat culti-
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vees a Paris, pourront bientot etre etudiees. L'examen des ovnires des

quatre especes ci-dessus enumerees montre des differences notables soit

dans la direction, soit dans le nombre de leurs ovules.

1. E. europceus L. — Les ovules de cette espece ont ete evidemment

plus etudies que ceux de toutes les autres. En les trouvant au nombre de

deux dans cbaque loge, coilateraux, inseres a la partie inferieurede Tangle

interne, ascendants, anatropes, avec le raphe tourne en dedans et le micro-

pyle en dehors et en has, on a etendu cette description, dans la plupart

des livres, au genre tout entier. Nous allons voir, dans plusieurs des es-

peces suivantes, non-seulement que la direction de ces ovules peut etre

differente, mais encore que leur nombre peut devenir plus considerable.

2. E. latifolius L. — Les ovules de cette espece sont connus comme
ctant suspendus, tandis que ceux de la precedente sont ascendants. Cepen-

dant un bon nombre d'ouvrages classiques continuent a donner comme ca-

ractere du genre Evonymus, et quelques-uns meme de I'ordre des Celas-

trinees, Texistence de deux ovules ascendants dans chaque loge. II faudra

done desormais noter que les deux directions opposees peuvent ainsi se ren-

contrer dans un meme genre. Mais ce n'est pas la le seul point qu'il con-

viendra de constater ; il faudra, en outre, determiner avec precision quelle

est, dans ces ovules ascendants, la situation du raphe et du micropyle.

M. Payer nous a dit, en effet, comment, dans un meme ordre naturel, la

direction de I'ovule par rappont aux parois de la loge n'etait pas en r^alite

le point capital, mais bien le changement de situation relative du raphe

accompagnant ('inversion de Taxe principal de Tovule; de sorte qu'on pour-

rait poser ceci comme axiome presque sans exception : a tout ovule ascen-

wot dont le raphe est interieur, correspondra un ovule descendant dont le

raphe sera exterieur et vice versa, si les plantes etudiees appartiennent

bien a un meme groupe naturel. — Le fait inverse est tout aussi vrai; on

ne pourra laisser ensemble deux genres qui auront Tun et I'autre les ovules

suspendus, si Pun d'eux a le raphe interieur, I'autre exterieur. C'est, entre

tant d'auties, une des raisons qui m'ont fait separer les Buis des Euphor-

Wacees. L'ovule est pendu dans un Euphorbia, comme dans un Buxus; mais

leBuis a le raphe exterieur des Houx, de VEvonymus latifolius, tandis que

''Euphorbe a le raphe interieur des Lins et des Surelles. — En meme
temps, i| y a une Euphorbiaceedontlagraine est ascendante; c'est \eSarco-

dtnium Hookeri Thw. Si Von accordait une grande valeur a la situation

de cette graine par rapport aux diverses regions de la paroi ovarienne, on
ne P° l"%

rait guere admettre la plante comme Euphorbiacee, mais on la re-

jetterait parmi les Malvoidees. Cependant les autres especes du genre Sarco-

cltmum ont les graines descendantes, elles sont, pour tous les hotanistes,

des Euphorbiacees et elles se rapprochent extremement, en effet, des veri-

fies Jatropha. II devient done important de specifier que, dans une es-
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pece de Sarcoclinium, Povule est ascendant et que son raphe est en

dehors, tandis que, dans les ant res, I'ovule est descendant, mais que le

raphe est en dedans.

La positiou de I'ovuleou de la graine, par rapport aux parois de la loge,

est en effet une consequence de linegal developpement des diverses por-

tions de celles-ci. Dans le Sarcoclinium dont il vient d'etre question, jene

sals pas si I'ovule est d'abord descendant, mais je sais que la graine danssa

jeunesseest a peu pres horizontals Cela tientau grand developpement que

prend alors la loge dans le sens de son rayon. Plus tard, ce n'est plus amsi

sur le c6te seulement, mais par sa partie superieure, que la parol loculaire

se developpe ; elle devient meme gibbeuse et saillante sur ce dernier point.

Alors Pextremite chalazique de la graine s'y porte et s'eleve par cette raison

;

la graine est devenue ascendante, mais son raphe qui etait en bas a pass£

au c6te exterieur.

Combien de Geraines a I'ovule descendant, dans le jeune £ge, ne nous

offrent-ils pas ainsi des graines parfaitement ascendantes vers Pepoque de

leur maturite ! Les Renoncules indigenes fournissent encore de meilleures

demonstrations, en ce sens que, sur un meme pied, dans une meme fleur,

les differents carpelles peu vent offrir toutes les directions possibles de

Povule ou de la graine. Le plus souvent il y a ascendance de Povule; le

placenta qui le supporte n'occupant que la base de Tangle interne et la paroi

ovarienne se gonttant beaucoup en haut et en dehors, la base de Povule se

porte de ce c6te. Mais qu'en meme temps Pinsertion placentaire s'eleve un

peu, Povule sera a peu pres ou tout a fait horizontal. Elevez le point d'in-

sertion, rendez la cavite ovarienne un peu gibbeuse par sa partie inferieure,

et vous aurez un ovule descendant. Decrirez-vous done les Renoncules

comme ayant des ovules ascendants, horizontauxou descendants? Pour rendre

toutes ces directions comparable*, il faudia necessairement preciser davan-

tage, de cette facon: ovules anatropes ascendants, & raphe interieur; ou

horizontaux, h raphe superieur; ou encore descendants, mais a raphe ex-

terieur.

verrucosus

europceus

II est absolument construit sur le meme plan

ascendants, inseres ii la base de Tangle interne ; leurs raphes touehent cet

angle interne ; les micropyles sont tournes en bas et en dehors.

k. E. nanus Bieberst.— Dans cette espece, ce n'est pas la direction d«

ovules qui varie, mais leur nombre. II y en a quatre dans chaque loge,

superposes par couples, a peu pres collateraux d'abord deux a deux, P"
IS

se deplacant et se delormant un peu I'un I'autre. Mais chacun deux pr»*

isolement sedirige comme ceux de V E. europceus. Le raphe est en dedans,

le mieropyle en dehors et en bas.

Nous voyons deja que, tel qu'il est constitue, le genre Evonymus com-
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(trend des especes a deux ovules ascendants, avee raphe interieur ; d'autres

a deux ovules descendants avec raphe exterieur, et d'autres enfln a quatre

ovules ascendants.

M. Duchartre demande a. M. Baillon s'il croitque la position d'un

ovule rigoureusement dresse soit aussi peu stable que celle d'un

ovule ascendant.

M. Baillon repond qu'il est difficile d'etablir la distinction entre

les ovules dresses et les ovules ascendants. (Test m6me un argument

invoque en faveur de la theorie carpellaire, que tel ovule, qui passe

pour 6tre nettement dresse, ne Test pas tout a fait et s'insere a

quelque distance du fond de la loge ovarienne.

M. Duchartre rappelle que Ton trouve tous les intermediaires entre

uneliberte et une soudure completes du raphe, m6me dans des ovaires

adultes.

M. J. Gay appuie cette remarque.

M. Guillard dit

:

Que les observations de M. Baillon, qui sont vraies, montrent d'une

maniere frappante pourquoi les ovules affectent des positions di verses dans

quelques especes d'Evonymus. Les auteurs s'&aient apercus de cette diver-

Mte sans s'en rend re compte; aussi en ont-ils parle avec peu deconformite

ct de precision (ovalis erectis raro pendulis R.Br., DC, Duby; erectis

Koch; ovules ascendants A. Rich., Cass, etGerm.). Les points de vueorgano-
p •

geniques
t si familiers a M, Baillon, lui donnent certainement un grand

Wantage sur les phytographes, sur ceux du moins qui se hornent a observer

les plantes et lews organes apres leur complet developpement. Mais ce

serait peut-etre abuser de cet avantage que de conclure ici du particulier

au general : le caractere tire de la position de I'ovule peut etre faible dans

un genre ou une famille sans perdre de sa solidite dans les autres. Les faits

interessants que ion vient d'entendre devront done porter les botanistes a

examiner avec un soin nouveau le caractere en question, mais non pas a le

Pegarder comme indifferent ou de peu d'importance. M. Guillard penseque

cesrecherches pourront Men conduire a modifier beaucoup, surtout a sim-

P'ifier les idees qui ont cours sur les evolutions que I'ovule accomplit pour

deveoir Graine, et peut-etre a mettre de c6te les ovules droits ou reflechis

« semi-reflechis, ainsi que les orthotropes, anatropes, campulitropes et

Wtres tropes malheureuxdont V imagination de MM. deMirbel etSchleiden

a tr°p poetiquement decore la theorie et herisse Petude de la fleur. Mais il

ne Croit pas pouvoir entrer incidemment dans cette epineuse discussion.
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M. Baillon repond qu'il convient de joindre partout l'observation

de la position du raphe a cellc de la direction de l'ovule. Ces deux

observations combiners donnent un caractere de famille tres impor-

tant. Loin d'dter aux descriptions quelque chose de leur precision,

ii faut, au contraire, specifier plus nettement qu'on ne le fait d'ordi-

naire la situation exacte du micropyle et du raphe. La seule connais-

sance de la direction de la graine est insuffisanle.

SEANCE DU 28 MAI 1858.

PRESIDENCE DE M. JACQUES GAY, VICE-PRESIDENT.

M. de Schcenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 14 mai, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame l'admission de :

MM. Gros (Leon), docteur en medecine, rue d'Hauteville, 17, a

Paris, presente par MM. Schseuffele et Eug. Fournier.

Vinchon (Alfred), interne en pharmacie, a l'hopital Saint-

Antoine, a Paris, presente par MM. Schaeuffele et Eug.

Fournier.

M. le President annonce en outre cinq nouvelles presentations.

Dons faits a la Societe

:

1° De la part de M. Contejean, de Montbeliard :

Enumeration des plantes vasculaires des environs de Montbeliard.

2° De la part de M. le docteur Brier, de Londres :

The invalid's pocket guide.

3° De la part de la Societe academique de Maine-et-Loire :

Memoires de la Societe, t. II

.

4° En echange du Bulletin de la Societe :

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, numei

d'avril 1858.

ko
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Bulletin de la Societe imperial* zoologique d'acclimatation, numero

d'avril 1858.

Pharmaceutical Journal and t?*ansactions, numero de mai 1858.

L'Institut, mai 1858, deux numeros.

M. de Schcenefeld, au nora de la Commission chargee d'organiser

le voyage a Strasbourg (1), fait connaitre a la Societe les reductions

de prix accordees pour ce voyage par les Compagnies de chemins de

fer, et donne lecture de la circulaire qui va 6tre adressee a ce sujel a

tous les membres de la Societe.

M. Eug. Fournier donne lecture de Textrait suivantd'une lettre

qui lui a ete adressee par M. Maurice Bonnet

:

Paris, 25 mai i858.

En retoumant le 21 mai a Villiers, je viens de trouver plusieurs

plantes interessantes a ajouter k la florule exotique de cette curieuse lo-

cality Ce sont les Spircea lieevesiana et chamcedryfolia, X Acer macrophyllum

qui est plante au bord de plusieurs allees, et quelques plantes indigenes,

rares ailleurs, qui se sont vulgarisees dans cet cudroit, telles que VAnchusa

sempervirens et le Geranium pyrenaicum.

M. Gris fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LA ROSE VERTE, par Hi. Arthur GRIS.

M. Brongoiart ayant eu la bonte de me remettre, il y a quelques jours,

one fleur de la variete monstrueuse du Rosa diversifolia, chez lequel M. Al-

phonse Lavallee a deja indique la transformation des organes en feuilles,

daus une interessante notice publiee par VHorticulteur francais en 1856;
jedemande a la Societe la permission de lui soumettre les premiers re-

sultats d'un examen peut-etre un peu rapide, mais sur lequel je me pro-

Pose de revenir bient6t d'une maniere plus complete.
Les idees justes que la science possede aujourd'hui sur la nature mor-

Phologique, sur la structure des etamines et des pistils, et que nous devons
a de longues et patienles recherches d'anatomie et d'organogenie, acquierent
Un deKr6 d'evidence pour ainsi dire palpable, lorsqu'on jette seulement un
C0"P dVil sur la curieuse organisation de la Rose verte.

L«s sepales de la fleur en question ont, a peu de chose pres, la forme et la

s ructure de ceux des autres Roses. Les internes lie presentent point dap-

(
!

) Ceite Commission, nomm<e par le Conseil dans sa seance du 9 avrii dernier,

^compose de MM. Chatin, Eug. Fournier, J. Gay, le comte Jaubert et de Schce-
"eield.
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pendices foliaces, lintermediaire porte un ou deux petits filets verts sur un

de ses cotes, les deux externes presentent un appendice foliace de chaque

c6te.

Les cinq petales sont parfaitement verts, dentes, finement cilies,obovales

et se terminent insensiblement en une sorte d'onglet

Arretons-nous un peu sur I'androcee, dont M. Bronguiart a deja constate

la structure curieuse, dans cette lecon de sou cours au Museum qu'il aeon-

sacree a retude des monstruosites vegetales. II est represents par un en-

semble de feuilles dont la forme etla structure excessivement variees nous

conduisent, par des passages presque insensibles, d'une etamine presque

parfaite a une feuille staminale verte. Nous allons deerire les faits en allant

de rexterieur a Tinterieur, de maniere a voir le passage de la feuille staminale

a Tetamine. L'onglet de ces feuilles staminales, d'abord assez large et assez

court et qui les fait ressembler aux petales verts dont je viens de parler,

s'allonge, se retrecit, p£lit peu a peu a mesure que le limbe se reduisantde

plus en plus se transforme en anthere. Comment se developpent les loges

de Tanthere? Ici, sur le limbe d'une feuille staminale et a sa partie moyenne,

on aper^oit un petit mamelon d'apparence glanduleuse; la, les bords du

limbe se sont assez profondement modifies : ils se sont epaissis et forment
*

commedeux bourrelets, tandis qu'a la partie moyenne du limbe s'etendent

deux autres renflements de longueur variable.

Les renflements dont je viens de parler, taut ceux des bords de la feuille

que ceux de sa partie moyenne, sont parfois si semblables et places avec

tant de symetrie que, partanta peu de distance du sommet plus ou moins

atrophie du limbe, ils forment deux lobes longitudinaux paralleles formes

chacun de deux loges et constituent ainsi une anthere a quatre loges. Si on

ouvre I'un de ces renflements avec la pointe d'une aiguille, on sassure aise-

ment qu'il renferme une fine poussiere jaunfitre. — Si on le soumet a

I'examen microscopique, on voit qu'une cavity creusee dans I'epaisseur du

tissu cellulaire de la feuille staminale renferme des grains de pollen libres,

plus ou moins ovoi'des, presentant ordinairement deux plis, finement gra-

nuleux et analogues aux grains de pollen contenus dans les antheres oor-

males des especes de Roses voisines. La paroi externe des renflements, ou

plut6tdes loges de I'anthere, est constituee par une couche de cellules epi-

dermiques, et la cavite plus ou moins considerable ou sont renfermes les

grains de pollen est limitee par une couche de cellules fibreuses dont les

fibres presentent une disposition spirale ties elegante. Je ne sais pas si ces

antheres s'ouvrent : d'ailleurs, leur structure m6me ne permettrait pas que

leur dehiscence se fit commc dans les conditions ordinaires, car leur struc-

ture anatomique n'est pas identiquement semblable a celle des antheres

norrnales.

Arrivons aux feuilles carpellaires. Tandis que, dans les Roses ordinaires,
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elles sont inserees sur le fond seulement du tube du calice, dans la Rose

verte, au contraire, elles n'occupent pas exclusivement cette meme
position, mais s'elevent & une assez grande hauteur sur les parois laterales

de la coupe receptaculaire, comme M. Brongniart Pa deja indique. Ce fait

conslitue un argument de plus en faveur de Popinion generalement admise

aujourd'hui, que ce pretend u tube du calice est bien une expansion de

I'axe.

Chaque carpelle se compose d'une feuille verte dont les bords sont plus

ou moins rapproches. lis ferment une ouverture beante dans la partie ova-

rienne de la feuille carpellaire et sont plus ou moins reunis dans la partie

stylaire en une sorte de tube. Enfin ils se deroulent complement au

sommet, en sorte que le stigmate est represents par une petite lame verte et

mince. Dans la partie ovarienne du carpelle, les deux bords, comme je Pai

deja dit
t ne sont pas soudes. L'un d'eux est presque libre, a peine replie en

dedans, et porte un ovule qui se developpe ainsi a Pair libre, comme Pa deja

fait remarquer M. Brongniart. L autre bord, enroule sur lui-meme et en

dedans, porte de meme un ovule insere a peu pies a la meme hauteur et

renferme dans la cavite ovarienne. II arrive quelquefois que ce deuxieme

ovule est arrete dans son developpement et se reduit a un petit mamelon
celluleux.

C'est ainsi que ce cas remarquable de monstruosite nous a conduit a con-

stater un fait que Porganogen ie seule avail pu decouvrir jusqu'ici dans les

Roses. M. Payer a raontre en effet qu'il existe, a une certaine periode du

developpement de la fleur, un moment oil Povaire renferme deux ovules

collateraux.

Remarquons en terminant que les deux ovules de Povaire de la Rose
verte sont pendus, anat ropes, le raphe etant en dedans, le micropyle en

haut et en dehors, et qu'ils sont analogues a Povule unique qu on observe

dans Povaire des Roses normales.

M. Emm. Le Maout fait a la Societe la communication suivante :

Je regrette de n'avoir pu, dans la derniere seance de la Societe, entendre
la communication de notre coufrere

t
M. Baillon, relative a la position

tant6t pendante et tant6t d lessee des ovules dans le genre Evonymus.
Jamais mentionne un fait semblable, observe par moi, en 1845, dans
{ E-europa>us et YE. latifolius, et indique dans noon Atlas de Botanigue, a

article d e la famille des Celastrinees. J'ai meme donne la preference, pour

sonographic, a la position pendante, ayant pense, i tort peut-etre, que
cetaitle cas le plus frequent.

Sl je prends la liberie de rappeler ici cette observation, ee n'est pas que
iC veuille reveudiquer une priorite sans importance, et uniquement rela-
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tive; car je n'ai jamais doute que le mGme fait n'ait ete observe longtemps

avant nous deux par beaucoup de botanistes. En effet, depuis la publica-

tion de mon Atlas, j'ai trouve la meme disparite de position rapportee dans

I'ouvrage de M. R. Brown, intitule : Remarques generates, geographiques et

systematiques sur la botanique des Terres australes, publie en 1814. Plus

tard, cette meme disparite a ete mentionnee par M. Planchon, dans son

beau memoire Sur le developpement des vrais et des faux arilles (1844).

Plus i'6cemment enfin, en 1849, M. Asa Gray, dans son Genera flora

America septentrionalis, cite YEvonymus obovatus, comme ayant des ovules

collateraux a raphe externe.

Cette resupination de I'ovule, primitivement dresse, qui rend le raphe

externe, s'observe, comme on le sait, dans plusieurs autres families, et no-

tammentdans les Adonis, les Thalictrum et autres genres de la tribu des

Anemonees, oil I'ovule est pendant, le raphe externe, et le micropyle in-

terne; tandis que; dans les Renonculacees a ovule dresse, le raphe est in-

terneet le micropyle externe [Atlas elementaire de Botanique, p. 1(b).

Si j'ai desire entretenir la Societe de ces apparentes anomalies, ce n'est

que pour en prendre occasion d'insister sur la regie generate qui etablitque

le raphe appartient au cdte de I'ovule voisin du placenta. Cette loi, plut6t

corroboree qu'infirmee par les faitsci-dessus mentionnes, se manifeste avec

plus d'evidence que partout ailleurs dans la famille des Rosacees. Ainsi les

genres Fragaria, Dryas, Pirus ont I'ovule dresse; dans les Amygdalees,

les Potentilla, les Rubus, les Rosa, les Poteriurn, les Agrimonia, I'ovule est

pendant; mais, qu'il soit pendant ou dresse, le raphe persiste dans sa posi-

tion introrse. Ces diversites, si remarquables surtout chez les Dryadees,

soot representees dans mon Atlas.

Quant aux exceptions qui tendent a nous mettre en garde contre Ptffl-

portance exageree qu'on pourrait accorder a la situation du raphe dans les

ovaires un peu avances en £ge, M. R. Brown en a signale chez les vraies

Caprifoliacees (Lonicera, Leycestria, Triosteum
,
Abelia) ou Ton voit

I'ovule, qui dans les cas normaux est pendant et a raphe interne, rester

pendant et montrer son raphe externe. J'ai observe et signale la meme

anomalie pour le genre Viburnum, oil le raphe est externe ou lateral, tandis

que dans les Sambucus, genre tres voisin, le raphe est interne et le micro-

pyle externe (Atlas de Botanique, p. 163). M. Ad. Brongniart a constate de

semblables anomalies dans les Ilicinees, dans quelques especes de Rhamnus

(Rh. Alaternus et catharticus), dans le Berchemia, etc., oil, I'ovule etant

dresse, le raphe est externe, tandis que, dans la plupart des Rhamnees, le raphe

est interne ou lateral. Mais, si Ton accepte I'opimon d'un grand uombre de

botanistes modernes, et notamment de M.J. Bennett, il est permis de

peuser que ces anomalies ne sont pas reelles, et qu'un examen attentif du

developpement des ovules viendra confirmer la loi qui etablit la position
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primUivement introrse clu raphe, position qui pent etre modifioe, soit par

la resupination des ovules, soit par des causes differentes, mais produisant

en definitive un resultat semblable.

W. Baillon rappelle qu'il ne s'est pas borne, dans sa communica-

tion du 14 mai, a l'etude des Evomjmus enropceus et latifolius.

II a d'ailleurs, depuis, examine YE. americanus, qui offie dans chaque

loge dix ovules horizontaux, a raphes coutigus par paires; YE. nanus en

offre quatre, et pourtant la Elore de MM. Le Maout et Decaisne indique

la presence de deux ovules ascendants danscha|ue loge, comme un earac-

tere, non-seulement du genre Evonymus, mais encore de I'ordre des

Celastrinees. Le nombre des ovules fut-il toujours limite a deux, ce qui

n'est pas exact d'apres ce qu'on vient de voir, il serait encore utile d'insister

sur les differences que preset) te leur direction, puisque ce caractere est

passe sous silence dans un grand nombre d'ouvrages estimes.

M. Decaisne fait remarquer que la position du raphe resulte de la

deviation que subitl'ovule pendant son developpement.

M. Payer dit qu'il n'entend pas bien la regie indiquee par M. Le

Maout, et en conteste la generalite.

M. Le Maout repond que c'est M. R. Brown qui a pose cette regie.

M. Payer dit

:

Que, quand les ovules sont sur deux series et horizontaux, les ovules

d'une serie sont dos a dos avec ceux de Paotre serie, c'est-a-dire que les

replisdes uns sont-contigus aux replis des autres ; c'est la une regie generate

£

mediocre interet, car, ainsi qu'il I'a deja dit a la Societe et ailleurs, ce

"'est pas cette position (qui ne depend que d'une inegalite de developpement
dfins I'axe placentaire), mais bien le sens dans lequel I'ovule devient ana-

trope, qui a de I'importance. Ainsi les Tamariscinees et les Batidees ont

leurs ovules dresses; mais, dans les premieres, le micropyle est situe du
cotedu placenta, tandis que dans les secondes, c'est le raphe qui est con-
u#> an placenta; bien que les ovules soient dresses dans les unes et les

nut, es, |e sens dans lequel ils deviennent anatropes est different. An con-
,ra,re

' dj,l >s les Renoneulacees, le sens dans lequel les ovules deviennent

"°P<s est le meme, bien que, dans les Renoncules, I'ovule soit dresse
aVec VaVh* interne, et que, dans les Clematites, I'ovule soit suspendu avec
raPhe externe.

eses 'echerches organogeniques, M. Payer conclut que, dans toutes les

anati

T. V. 18
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plantes d'une meme famille, quelle que soit la position de I'ovulesurle

placenta, lesens dans lequel il devietit anatrope est le meme. II ne connait

en effet qu'une seule exception a cede regie : elle se presente dans la fa-

mille des Rosacees, oil les Geum et les Dryas out 1'ovuledresse avec raphe

interieur, tandis que les Fragaria et les Potentillu ont I'ovule suspendu

avec raphe egatement interieur.

M. Eug. Fournier fait a la Societe la communication suivante :

SUR LES CARACTERES SPECIFIQUES DES DAUCVS, par M. Eugene FOURNIER.

Ayant eu a etudier recemment un grand nombre d'exemplaires de

Daucus (environ 150), recueillis en Corse, et que M. Moquin-Tandon,

aetuellement oceupe d'une Flore de cette ile, rn'avait charge de mettre en

ordre, j'ai reconnu, dans plusieurs des caracteres specifiques employes

pariout pour diviser le genre, quelqnes variations qui conduiront peut-fitre

a diminuer le nombre des espeees admises.

Les caracteres dont je parle sont ceux qu'on a tires des fruits, de I'invo-

lucre, de la dilatation du receptacle et de la grandeur de I'ombelle.

Les fruits ont ete etudies relativemeut a leur forme et a la disposition des

aiguillons dont ils sont armes.

Or la forme se modiiie un pen avec I'fige, car les fruits cueillis sur de

jeunes ombelles sont ordinairernent moins dilates en leur milieu que ceux

qui oppartiennent a des ombelles plus avancees ou plus centrales. Quanu

les fruits sont ties vieux, e'est-a-direquand ils ont subi line insolation pro-

lougee, cequ'indique la date de leur recolte, ils sont irregulierement bos-

seleset la forme en devient difficile a apprecier. La couleur des fruits, qu

heureusement n'a point ete mise au nombre des caracteres specifiques, est

encore plus variable. D'un vert jaun&tre dans leur extreme jeunesse, ils se

recouvrent vers leur maturite de bandelettes brunes, qui sont les canaux

resini feres des auteurs. Plus tard, a I'etat qu'on pourrait qualifier de de-

crepitude, les bandelettes ont complement disparu, et toute la surface est

d'un gris de fer, marquee d'un grand nombre de petits tubercules. C'est sur

des ecbantillons appai tenant sans aucun doute a la meme espece, et quel-

quefois sur le meme ecbantillon, que j'ai observe ces changements.

Les aiguillons sont, d'apres les auteurs, distinct* ou confluents a leur

base. II y a la deux etats ties differents, mais quelquefois difficiles a dis-

cerner par (observation. Les aiguillons, qui ne torment qu'une decoupure

de !a c6te secondaire, sont toujours reunis a leur base par cette cote, et

quelquefois meme un peu plus confluents d'un cote que de I'autre. Us va "

rient aussi selon I'fige du fruit. Leur teinte passe peu a peu du fauve att

blanc, et, sur dea fruits plus que murs, ils se couvrent de petits tubercules

i
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ou de petits poils. Quelquefois, dans des cas monstrueux, ils portent eux-

memesde petits aiguillons a leur base, ou bien ils se divisent vers ie milieu

de leur hauteur.

Les caracleres de I'involuere sont de tons les plus variables. La longueur

et la largeur de ses divisions, sa grandeur comparee a celle de I ombelle,

n'offrent pas une Constance suffisante pour etre mis au nombre des carac-

teres specifiques. II est quelquefois compose de vraies feuilles semblables

aux feuilles caulinaires, et reproduit toujours la forme des feuilles les plus

superieures, qui varie eile-meme dans certaines limites, selon la vigueur de

la plante qu'on examine. On petit etendre ces remarques a rinvolueelle, en

les restreignant un pen, ear il est ties constant sur certaines especes, no-

tamment sur Ie/). gummifer Lam. La dilatation du receptacle ombeilaire

depend (\u nombre des rayons qu'il porte, et on Ie devine d'avance, car il

doit leur oifrirune surface d' insertion suffisante. Aussi ces (ermes « recep-

tacle ombeilaire iiou dilate » peuvent-ils induireen erreur pour des exem-

plaires tres developpes.

finfin la grandeur et la force de I'ombelle varient sur la meme plante dans

des limites tres etendues.

.
II resulte de ce rapide examen que I'on peut avec avantage sup-

primer, dans la description specifiqqe des Daucus, plusieurs signes va-

riables, une description prolixe etaut toujours confuse. Ce nest pas qu'on

Uetrouve, dans la forme des feuilles iuferjeures et de leurs segments, dans

la direction des rayons de I'ombelle a sa maturite, dans Tepaississement ba-

silairedeses rayons et dans quelques autres caracteres encore, les elements

de bonnes distinctions specifiques. Ce que j'ai voulu montrer ici, e'est que
I etude du developpement permet d'eviter un des ecueils de la phyto-

graphie moderne, l

f

erection des varietes en especes, puisque cette etude

fait constater sur la meme plante, a des degres de developpement divers,

Iss modifications sur lesquelles on a fonde quelquefois autant de types dif-

ferents.

M. J. Gay dit que le Daucus aureus, originaire de I'Algerie, el

aujourd'hui naturalise aux environs de Marseille, presente dans ses

Iruits, d'apres M. Grenier (Morula massiliensis advena), des varia-

tions fort extraordinaire*.

M. Duchartre fait a la Sociele la communication suivante :

pRlNCIPALX RESULTATS DES OBSERVATIONS PHVSIOLOGIQUES ET ANATOMIQUES PAITES

SUP. LNE eOLOCASE DE LA CHINE, par M. I». »l< HARTltE.

USocieteso rappelle sans doute que, dans la seance du Ik decembre

*855, M. Kr. Delessert mil sous ses yeux des J.ul>ei£idesde Uois suites dif-
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fercntes qn'il venait de reeevoir de M. Sehwabe, son correspondant ft

Shangal(t). Les plus petits de ces tubercules parurent devoir appartenira

one Coloease, et, bien qu'ils eussent ete envoyes comme servant d'aliment

aox Chinois, on ne pensa pas qu'ils pussent acquerir jamais a ce titre one

bien grande importance dans nos pays. M. Fr. Delessert eut I'obligeance de

nVen donner deux dont le poids etait de 37 grammes pour Tun, de 17 gr
,60

pour I'autrc, et que jc resolus de cuitiver pour soumettre a des observations

suivies les plantes qui pourraient en provenir. En effet, vers la findu mois

de mai 1856, je les plantai dans la pleine terre d'un jardin, a Meudon,

devant un mur expose au midi, ou ils resterent jusqu'au commencement

(In mois de novembre suivant. La masse souterraine pen volumineuse qui

etait provenue de leur vegetation de I'annee fut arraehee a cette epoque et

je la conservai ensuite a sec pendant Tbiver. Kile se reduisit ainsi a un

poids inferieur pour toutes les deux au poids initial. La plus forte de ces

masses tubereuses fut plantee au moisde fevrier 1857 dans un pot large de

15 centimetres. Elle entra bientot en vegetation, et tenue tout pres des vi-

tres (Vune chambre exposee au midi, dans laquelle la temperature ne des-

cendit jamais au-dessous de + 12° C, elle developpa successivement plu-

sieurs feuilles, dont les plus grandes avaient 10-12 centim. de longueur.

Le 20 mai 1857, cette plante fut mise de nouveau en pleine terre, au meme

lien que I'annee precedents Cette fois, elle vegetaavec unevigueur peu com-

mune, mais sans fleurir, et elle produisit, dans I'espace de cinq mois, plu-

sieurs feuilles d'une rare beautequi atteignirent jusqu'a 0"\48 de longueur

sur Om,37 de largeur. A la fin du mois d'octobre 1857, la plante entiere fut

relevee de la pleine terre et plantee dans une petite caisse on elle est restee

pendant Timer dernier dans une chambre chauffee. Enfln, au commence-

ment du moisde mai 1858, elle a ete de nouveau remise en pleine terre,

apres avoir ete divisee en trois pieds qui, en ce moment, se trouvent en

pleine vegetation.

Ces pieds de Coloease que j'ai cultives en 1856 et 1857 out ete pour

moi, pendant tout le temps de leur vegetation, I'objet d'observations sui-

vies dont les resultats me semblent avoir quelque interet. Je ne considere

pas encore mon travail sur cette espece remarquable comme arrive a sa fin

et je me propose de le poursuivre cette annee en y donnant toute man

attention •, mais, tel qu'il est en ce moment, il m'a deja presente assez de

particularity interessantes ou nouvelles sous le rapport des phenomena

physiologiques dont cette plante est le siege comme sous celui de sa structure

anatomique, pour que je croie devoir en resumer ici les points les pl«s

saiHants.

Je ne pense pas devoir nommer definitivement ni decrire la Coloease qui

(1) Voy. le Bulletin, I. II, p. 741.
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va faire le sujet de cette note. Le genre Colocasia offre deja de hop grandes

difficultes pour que je m'expose a le charger encore a la legere d'une es-

pece que je ne pourrais caracteriser qu'impnrfaitcment, puisque je n'en ai

vu que les organes de vegetation. Je me contenterai done de dire qu'elle me
semble differer des vraies Coloeases decrites jusqu'a ee jour: 1° par ses

proportions moins fortes; 2° parses feuilles fortement peltees, ovales, fen-

dues a la base sculement jusqu'au tiers de la distance entre I' insertion du

petiole et la ligne qui joindrait lextremite des deux oreillettes ou lobes ba-

silaires, arrondies dans leur partie superieure que surmonle presque brus-

quement un epais et assez long acumen, faiblement ondulees a ondulations

etroites, sans bordure discolore, colorees en dessus en beau vert fonce a

reflets bleuatres, qui devieut un vert jaunatre quand la feuille vieillit,

presque blanches en dessous, entierement depourvues de poussiere fari-

neuse, portees sur un petiole deux fois au plus aussi long que le limbe qui

s'implantc a peu pies perpendiculairement sur son extremite (pendant le

jour), et colore en vert clair avec un peu de rouge sur sa moitie interne a

son extremite; 3° par ses courts stolons ou rameaux souterrains que je

nai pas vus se porter a plus de 10 cent, du pied-mere; 4° par sa patrie.

Piovisoirement et pour designer plus commodement cette plante, je la

nommerai ici Colocase de Chine, Colocasia sinensis Dtre.

I* Observations physiologiques.

Comme un certain nombre de plantes appartenant surtout a la famille

des A routes, mais a un plus haut degre qu'elles, les Coloeases pre&entent

un phenomene extremement remarquable qui a vivement frappe les phy-

siologistes. L'extremite de leurs feuilles emet des gouttes d'une eau parfai-

tement limpide et sans saveur, qui se succedent assez vite pour que la

quantite de liquide produite ainsi devienne assez notable au bout d'un

certain temps. Ce curieux phenomene a etc Pobjet d'observations atten-

tives pour ledocteur Schmidt, de Stettin, qui en a publie les resultats dans

le Linncea de Tannee 1831 (1). Ce savant a fait ses observations sur un pied

de Colocasia an tiquorum Schott [Arum Colocasia L.) cultive dans un pot

qu'il tint derriere les vitres d'une chambre a partir du mois de mars et

9«»
f

il maintint constamment pose sur une assiette pleine d'eau. A peine la

premiere feuille de cette plante fut-elle arrivee a son developpement com-

P le *, qu'il commenca de se produire a son extremite des gouttes d'eau qui

tombaient lorsqu'elles devenaient trop lourdes pour y i ester suspendues et

gillie autre venait remplacer aussit6t. Mais ces gouttes cesserent de
so, lir fort peu de temps apres qu'nne seconde feuille plus grande que la

(*) Beobaclitnngen neber die Ausscheidung von Fluessigkeit aus der Spitze der
B1*tter des^lrum Colocasia; Linnwa, VI, 1831, pp. 05-75.
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premiere se fut rtiontree, et ni celle-ci, ni celles qui se dcHelopperent apres

elle an nombre de 10-12 pendant Pete, ne presentment rien de semblable.

Ce fut settlement vers la fin de septembre, lorsque la plante n'eut plus

qu'une setile feuille entierement developpee, que le phenomenese produisit

de nouveau et que Sebmidt put le suivre dans tons ses details. II recueillit

I'eau prod elite par la feuille pendant plusieurs jours de suite et il en obtint

au maximum une draehme et 46 grains (6 1/2 gram.) de six heures et

demie du matin a sept heures du soir, exactement une draehme et demie

(6 grammes) de sept heures du soir a six heures et demie du lendemain

matin.

Ainsi la production d'eau par cette Coloease a eu lieu sans interruption

le jour et la nuit et elle en a donne au maximum 6,5 grammes pour une

feuille longue de 11 polices, large de 6 pouces et demi (0
n\30 ;

m
,34). En

outre, elle ne s'est montree que vers le commencement et la fin de la vege-

tation, lorsque la plante n'avait qu'une seule feuille developpee.

Mes observations, eontinuees pendant plusieurs moisde 1856et 1857, sur

la Coloease de Chine cultivee en pleine terre et a Pair libre, nrfont donne

des rcsultats entierement differents de ceux que je viens de rapporter. J'a-

jouterai que les circonstances du phenomene out ete absolument les memes

pour le Colocasia sinensis que pour le C. ant
i
quorum Schott et pour une

autre espece cultivee dans Paquarium du Jardin des plantes, qui me parait

dtre le C. Fontanesii Schott. Deux pieds de cbacune de ces deux dernieres

especes m'ayant ele donnes, j'ai pu les cultiver dans les memes conditions

que la premiere pendant Pete de 1857 et observer comparativement les

phenomenes entierement semblables dont leurs feuilles etaient le siege. II

est done bien entendu que ce que je vaisdire de la Coloease de Chine s'ap-

plique aux Colocasia antiquorum et Fontanesii Schott, et tres probable-

ment aussi a toutes les vrales Colocases.

1° Dans les conditions ou etait placee ma plante, conditions dans les-

quelles sa vegetation pouvait s'accomplir a peu pies nornialement, la sortie

de gouttes d'eau par un point voisin de Pextriemite des feuilles a eu lieu

pendant tout le temps que la plante a ete en pleine terre; je Pai constatee

tout aussi bien sur les premieres feuilles qui avaient seulement 5 ou 6 cen-

timetres de longueur que sur celles qui atteignaient jusqu'a 40 centimetres

et plus dans le meme sens. II est des lors presque inutile de dire que, des

que la plante a eu plusieurs feuilles developpees en meme temps, elle a

donnS de Peau par Pextremite de toutes a la fois, a Pexception seulement

de celles qui etaient deja entierement passees et a peu pres mortes.

2° Pa sortie du liquide ne s'est pas continuee pendant les vingt-qtiatrc

heures de chaque journee. Elle a commence le soir, a peu pres au coucher

du soleil, elle s'est continuee toute la nuit et elle n'a cesse le lendemain

matin qu'entre sept heures et sept heures et demie. Je ne dois pas n^glig«r
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1

de dire que c'etait aussi I'heure a laquelle le soleil donuait sur la plaute.

3° Une exception remarquable a cet accomplissement periodique et noc-

turne du phenomene s'est presentee les jours de brouillard intense, ou de

pluie non interrompue. Dans ces cas, sous I'influence de l'extreme humi-

dite de I'atmosphere, le phenomene s'est continue du matin jusqu'au soir.

Ces diverses circonstances me paraissent incliquer nettement des rap-

ports directs entre cette production de gouttes d'eau et la transpiration.

U° [/expulsion de lean commence aussitot que la feuille apparait. Lors-

que, encore entierement enroulee, elle montre sa pointe terminate au delk

de lagaine de la feuille precedente, elle emet deja par cette extremite des

gouttes de liquide, et elle ne cesse d'en donner que lorsque ('alteration de

sa couleur, souvent meme le dessechement de sa pointe indiquent sa

prochaine disorganisation.

5° [/eau est expulsee brusquement et comme par secousses dont cha-

cune chasse au dehors une ties petite gouttelette. Ces gouttelettes elemen-

taires glissent jusque vers le sommct de la feuille, a peu pres pendante

durant la nuit, et elles s'y reunissent en une goutte plus ou moins grosse

qui tornbe des que son poids triompbe de sa faible adherence a la surface

de la feuille.

6* Le nombre des gouttes ainsi produites en une minute varie selon la
* i

grandeur de la feuille et aussi selon diverses circonstances qu'il m'est im-

possible d'examiner dans ce court apercu. LI s'est eleve jusqu'a douze

gouttes ou meme on peu plus par minute, dans certaines circonstances.

Sur le plus vigouieux des deux pieds de Colocasia ant
i
quorum , le

nombre des gouttes expulsees par une feuille longue de 0°\46 a etc plus

fort encore. Le 29 aout 1857, a cinq heures du matin, j'en ai compte, en

rooyenne, 25 se detachant dans I'espace d'une minute, et comme ehacune

d'elles provenait de la reunion c\ek goutteleltes, aussi en moyenne, il en re-

suite que celles-ci avaient ete produites au nombre d environ une centaine

dans ee court espace de temps. Meme le 28 du meme mois, a cinq hemes

« demie du matin, cette feuille i/a pas donne moins de 120 gouttelettes

en une minute, c'est-a-dire 2 en une second*, et cechiffre, tout etonnant

V* il est, a certainement etedepasse plusieurs fois.

7° J'ai recueilli un grand nombre de fois I'eau degagee par une feuille

dans '^space d'une nuit. Lesquantites maxima, pour la Colocasede Chine,

°nt ete, le 25-26 aout 1857, de 12 grammes pour une feuille de 0-,ft3 sur
"°m

,31, de 13 grammes pour une autre qui avait ()
m ,455 sur 0"\32.

Le produit a ete beaucoup plus fort pour le Colocasia antiquorum. Des

feuilles longues de 45 ou Ui) centimetres out produit frequemment en une
n uit de la fln du nmis d'auiit 17, 18, 19 et 20 grammes. Jen ai meme re-

cueilli 2i«»,70 apres la nuit du 26-27 aoiir. Knlin le maximum s'est el-eve

a «8r
,60 dans la nuit du 25-26 aout.
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Je n'affirme pas que ces chiffres expriment le total de la production d'eau

qui a eu lieu en une nuit ; car, malgre toutes les precautions, les mouve-

ments que les feuilles executent naturellement ou ceux que le vent leur

impi'ime, font presque toujours tomber un peu de Iiquide en dehors des

vases destines a lerecueillir. Or il me semble tres difficile de les fixer inva-

riablement sans les endommager.

8° L'eau qui sort par I'extremite des feuilles de la Colocase de Chine est

parfaitement limpide et sans saveur. Un chimiste tres habile qui, a ma

priere, a bien voulu Texaminer, n'y a reconnu la presence d'aucune matiere

etrangere en proportion appreciable, sur quelques grammes de Iiquide.

II. Observations anatomiques.

Dans I'impossibilite de rendre aisement intelligibles au moyen de figures

les details de I'anatomie des Colocases, je me bornerai a resumer en peu de

ligues les plus saillantes de leurs particularity de structure qui se rappor-

tent a la production d'eau par leurs feuilles.

Schmidt a etudie avec attention la structure anatomique de la feuille du

Colucasia antiquorum et voici les principal! x resultats de ses observations.

Le bord, qu'une nervure suit a une faible distance, lui a presents interieu-

rement trois canaux paralleles, rattaches entre eux seulement par du tissu

cellulaire. Le plus interieur de ces canaux est, dit-il, le plus etroit et ne

peut donner entree meme a un cheveu ; le median est si large qu'on peut

aisement y introduire une soie de pore ; enfin le plus interne est interme-

diaire aux deux precedents pour la grandeur. Aucun de ces trois conduits

n est cloisonne. Apres avoir fait tout le tour de la feuille, tous les trois

viennent se terminer a sa pointe; celle-ci, a son tour f
presente en dessus

un petit enfoncement plan, dans lequel se trouvent deux ouvertures eircu-

laires, situees Tune devant Tautre et inegales entre elles : le canal externe

aboutit a la plus petite, le median s'ouvre par la plus grande. Quant au

canal le plus cloigne du bord, Schmidt ne lui a pas trouved'ouverture.

La presence sur une plante d'orifices nettement determines et destines a

laisser sortir regulierement de Teau a semble un fait tellement extraordi-

naire, que, ne pouvant le concevoir ni Texpliquer, on a mieux aime le revo-

quer en doute ou m6me le nier. Ainsi Meyen ne veut voir dans ces trous

reguliers, observes et decrits par Schmidt, que le resultat de simples dechi-

rures accidentelles de Tepiderme, qui ne se rattachent nullement a Tciat

normal dela plante (1). Je dois dire cependant que les assertions de ce der-

nier observateur sunt conformes a la realite des faits; on va voir meme que

(I) Das Vorkommen dieser Loecher gehcert allerdings nicht zum normalen

Zustande der Pllanze Meyen, Neues System der Pflanzen-Physiologie, Ut

p. 508.
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ces onvertures ont une nature beaucoup plus singuiifere encore qu'on n'au-

rait pu le supposer.
#

1° (/existence de cavites tubulaires suivant tout le contour de la feuille

des Colocases est un fait parfaitement exact; seulement je ne saurais y voir

des canaux aussi nettement definis que semble I'admettre Schmidt. Ce

sont simplement des lacunes tubuleuses dont chacune fait partie d'un fais-

ceau vasculaire et qui sont des lors entierement analogues a celle que pre-

sente chaque faisceau soit dans la feuille soit dans le petiole. En suivant le

developpement d'une feuille on voit tres bien chaque canal provenir de la

reunion de trois ou quatre petits tubes creuses au milieu du tissu cellulaire

allonge du faisceau ; ('obliteration graduelle de la membrane qui separeces

petits tubes Tun de I'autre donne naissance au canal.
*

2° Quant aux orifices par lesquels sort Peau, ils se trouvent a la facesu-

perieure de la pointe qui termine la feuille, dans la depression que limitent

sesdeux forts epaississements marginaux, confluents au sommet. Ce ne sont

pas le moins du monde des dechirures accidentelles de fepiderme, mais

bien des orifices a contour ties net. Kn examinant un peu legerement on

pent croire, avec Schmidt, Jqu'il en existe seulement deux situes Tun au

devant de I'autre et de grandeur inegale. Celui qui se trouve plus rap-

proche du sommet de la feuille est generalement plus petit et le plus sou-

vent arrondi; I'autre est beaucoup plus grand et je I'ai toujours vu ovale.

Par un examen plus attentif, et je dois dire que la preparation de 1'epi-

derme qu'il faut enlever pour y proceder presente quelque difficult^, on

reconnait d'abord que ces deux orifices ne sont pas les seuls qui existent

sur cette portion deprimee de la pointe de la feuille, ensuite que leur situa-

tion n'est pas aussi reguliere que Schmidt avait cru le voir. On observe,

eparses sur cette surface, un certain nombre de ces ouvertures dans lesquelles

on constate un d^eroissement graduel de grandeur dont le dernier terme est

le simple stomate. En outre, on reconnait que toutes, depuis la plusgrande

josqu'a ia plus petite, ont une organisation identique avee celle desstomates.

Chacune d'elles est, eneffet, bordee dedeux cellules endemi-lune, quicon-

tiennent des granules et qui se distinguent nettement des cellules epider-

m'ques environnantes, grace a I'absence complete de la forte papille carac-

teristiquedecellesci.

Tout extraordinaire qu'il puisse paraitre, ce fait me semble ne pas souf-

Wr le moindre doute; si je ne me fais illusion, il est mis en evidence par
la sfciie de dessins executes a la chambre claire, que j'ai Ihonneur de mettre

sous les yeux de la Societe, et qui ont tous ete fournis par une meme pointe

de feuille.

U me semble done incontestable, on premier lieu, que la sortie de
eau nu °out des feuilles des Colocases a lieu par des ouvertures bien nettes

et des,i »ees a cet effet ; en second lieu, que ces ouvertures ne sont pas
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autre chose que des stomates qui subissent un accroissement de plus en

plus considerable, tout en conservant leurs deux cellules arquees, avec

leurs granules interieurs, et dont 1'ostiole pent arriver ainsi a former un

orifice plusieurscentaines de fois plus grand qu'il n'etait dans son etat pri-

mitif.
*

Je passe sous silence, dans cette courte note, un assez grand nombre de

faits interessauts que j'ai constates dans le cours de mes observations et

dont j'espere consigner plus tard fexpose dans un travail raoins incomplet

que celui-ci.

M. Decaisne demande si M. Duchartre a etudie anatomiquement

I'exlremite des feuflles de certaines Graminees qui presenlent un

phenomene analogue aeelui qu'il vient de signaler sur les Colocasia.

M. Duchartre croit que les phenomenes offerts par quelques Gra-

minees et par les Colocasia ne sont analogues qu'au point de vue

physiologique; il est convaincu que tous ces faits, comme ceux du

m6me genre que Ton remarque sur les Fraisiers, les Ancolies, etc.,

proviennent d'une secretion de la plante sur laquelle on les observe.

M. Payer dit qu'on pourrait peut-6tre rattacher ces faits a 1 eva-

poration.

M. Duchartre repond que c'est precisement la Tidee qu'il a essaye

d'en donner.

M. Guillard demande si M. Duchartre a pris les precautions neces-

saires pour s'assurer que les goutteleltes observees sur les feuilles

n'etaient pas le produit de la rosee. .

M. Duchartre repond qu'il a generalenient suspendu au-dessus de

ses plan tes une grande vitre horizontal qui, se couvrant de buee des

que I'huinidite atmospherique se condensait, garantissait les feuilles

du rayonnement nocturne, et, par suite, de la rosee. II ajoute que,

d'ailleurs, comme on voit tres bien sorlir les gouttes d'eau, il est

impossible d'en attribuer la production a la rosee.

M. de Schcenefeld annoncea la Societe que M. Chatin adecouvert,

le 19 de ce mois, le Valerianella eriocarpa entre Auvers et I'He-

lam (Seine-et-Oise).

MM. Decaisne el J. Gay font observer que cette espece est cultivce

dans quelques jardins sous le nom de Mdche d'Halie.

M. Chatin dit que les echantillons qu'il a trouves croissaient au

sommetde coleaux sablonneux, sur lesquels il n'y a point de cultures

maraicheres.

Ad
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M. T. Puel (lit que M. Vigineix a recueilli, il y a quelques annees,

ie Valerianella eriocarpa, a Bagnolet pres Paris, dans des cultures,

M. de Schoenefeld presente a la Societe une toufTe tres vigoureuse

de Semperviviim flag elhforme Fischer,

M. de Schoenefeld fait remarquer les stolons tres longs (de plus de 2 de-

cimetres) et greles de cette espece, qui lui out fait donner Ie nom qu'elle

porte.

II appelle aussi Pattention de la Societe sur ce fait assez singulier, que

les rares rejets ou stolons qui se developpent sur une rosette florifere de

Joubarbe, bien au-dessous de ['inflorescence, sont eux-memes floriferes des

la premiere annee de leur existence, tandis que d'ordinairc les rosettes ne

fleurissent qu'apres avoir vegete pendant trois ou quatre ans. Cest un phe-

nomene analogue a celui que presentaient les jeunes rejetons floriferes

$Agave americana qui ont etc remarques I'annee derniere a Montpellier.

M. de Schoenefeld ajoute qu'il a observe ce fait cbez la plupart des nom-

breuses especes de Seynpervivum qu'il cultive, meme chez celles a rejets

filiformes et a propagules cad lies (propaginibus decidentibus) apparte-

nartt a la section' Jovisbarba de Koch, telles que les S.arenariwn, hirtum, etc.

Chez ces especes surtout, il lui semble impossible de considerer une rosette

laterale fl

com me un

orifere qui ne tient que par un fil a la base de la rosette-mere,

) rameau de rinfloreseence de celle-ci, dont elle est d'ailleurs se-— ,.— _ _ _ .„ __________ — _ _ _ ,

paree par toute la hauteur de la tige feuillee qui ne presente de fleurs qu'a

son extremite. C*est evidemment un individu distinct qui, subissant lin-

Huence de revolution florale de la rosette-mere, a eprouve une tendance a

leurir aussi, ou, si Ton veut, a metamorphoser prematurement ses feuilles

en verticilles floraux.

M. J. Gay annonce que, d'apres les dernieres nouvelles recjues,

M. Cosson etait, le 3 mai, a Ouargla, en parfaile sante, ainsi que tous

ses compagnons de voyage.

M. Gav fait ensuite a la Societe les communications suivantes :

SUH -E NARCISSUS PSEUD0NARC1SS0-P0ETICUS, HYBMDE DES IV. PSEIDONARCISSUS

ET POETICUS, par M. J. GAY.
*

M. Grenier a enresistre dans sa Flore de France un Nareis.se qui tient en

tmeme temps du Pseudonarcissus et du poeticus, dont il est certainemen

tyhride, et qu'il desire pour cette raison sous le nom de Pseudonarcisso-

l^eticus (Fl. de Fr., Ill, p. 256). Cette plante est assez commune dans

1»elques vaHees du Jura et des Pyrenees, ou elle a M d'abord observee

Par MM. Bernard et Boutigny, et ou son bybridite se trahit toujours, au-
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taot par le voisinage immediat des deux parents que par ses fleurs de forme

intermediaire, mais d'ailleurs variable, selon que la maternite vient de

l

f

une ou de l'autre espece. SI. Grenier a distingue trois de ces formes inter-

mediaires, et il Pa fait avec ies caracteres tires du perigone et de la cou-

ronne, sans tenir compte des etamines, comme aussi sans avoir prealable-

raent recherche ce que deviennent Ies generations successives de I'hybride,

en supposant qu'il soft fertile. De la deux lacunes dans Texposede M. Gre-

nier. J'ai appele son attention sur la derniere, que je n'etais pas en position

de remplir moi-meme, et j'espere bien qu'il trouvera le moyen de resoudre

quelque jour ce probleme. Mais pour cela il faut du temps. II en fallait

beaucoup moins pour combler le vide que laissaient Ies etamines dans la

description de Pautcur. Par ses soins toujours obligeants, plusieurs kilo-

grammes de bulbes vivants me sont arrives de Pontarlier, ces jours der-

niers. Le Na?ycissus poeticus y etait, et en pleine fleur, mais le Pseudonar-

cissus etait entierement defleuri, et quant a I'hybride il ne conservait plus

que deux fleurs qui fussent encore en etat d'etre ctudiSes convenablement.

Les deux fleurs ont neanmoins suffi pour reconnaltre ce qui suit : tube du

perigone grele et cyiindrique, comme dans le poeticus; limbe a segments

larges et d'un jaune p£le, comme dans le Pseudonarcissus; couronne d'un

jaune fonce, comme dans ce dernier, mais en cloche et de moitie plus

courte que le limbe, non trescourtepatelliforme et bordee d'orange comme

dans le Pseudonarcissus.

Par ces caracteres, I'hybride que j'avais sous les yeux etait ties voisin de

la forme que M. Grenier a distinguee sous le n° 2, mais il en differait par
9 -

son perigone a segments d'un jaune p£le, et non d'un blanc presque pur.

Quanta ses etamines, elles etaient inserees au milieu du tube de la co-

rolle, non & la base comme dans le Pseudonarcissus, ni au sommet du tube

comme dans le poeticus.

Or les auteurs anglais ont fait entrer I'insertion des etamines dans les

caracteres des six pretendus genres dans lesquels ils ont partage le gem*

Narcissus de l.inne. Etamines inserees a la base du tube : Corbularia (1) «*

Ajax. Etamines inserees vers le milieu du tube : Ganymedes et Queltic

Etamines inserees au sommet du tube : Narcissus et Uermione (voir

W. Herbert. Amnnill n ^O.^OQ u t k',,„ii, cM ..«> \7 « n(\r..n\R Knnlh

qui, ecrivant treize ans apres Herbert, a malheureusement suivi la meme

voie). L'bybridation du N. Pseudonarcissus, qui est un Ajax, par le N poe

Q

(1) De tous les genres crees aux depens du Narcissus, le Corbularia merite

seul, je crois, d'etre conserve", attendu qu'il diffcre de tous les autres par ses eta-

mines ascendanies. C'est le meme caraclerc qui a fait distinguer VAsphodeline de

VAsphodelus.
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non pas Ganymedes, a cause du port tout particulier qui distingue ee der-

nier groupe,

Ceei est d'autant plus remarquable que la plupart des vrais Qveltia sont

des plantes de jardin, ou echappees des jardins, n'ayant nulle part, a ma
connaissance, quoi qu'en disent les floristes, une base territoriale certaine.

Decenombre sont entre autres les Queltia incomparabilis et odora qui, quoi-

que ties distincts par leurs feuilles canaliculus, out avec VAjax Pseudonar-

cessus une nflinite evidente. Ces deux Queltia seraient-ils aussi des hybrides,

provenant du Pseudonarcissus feconde par un Narcisse autre que \epoeticus?

J'appelle sur ee point ('attention des personnes qui s'interessent aux ques-

tions d'hybridile, en avertissant que, pour ma part, jamais je n'ai pu

trouver ces especes en etat de fructification. W. Herbert et Kunth ignorent

aussi les graines de tous leurs Queltia (W. Herb.,/. c.
f p. 310; Kunth,

I- c, p. 721). Les Queltia se eomporteraient done, s'ils etaient hybrides,

comme des hybrides steriles, n'ayant d'autre moyen de reproduction que

leurs bourgeons radicaux ou caieux.

II en sera, sans doute, de meme de I'hybride qui a donne lieu a cette

note, mais il ne suffit pas de le presumer, il est bon que le fait soit de-

montre par I'experi mentation.

NOTE SUR LES CARACTERES DE LA VEGETATION DES FRAISIERS, par M. J. GAY.

La souche du Fraisier n'est poiut une rosette indeterminee comme elle

le parait an premier abord et comme plusiears anteurs I'ont cru, mais c' est

un sympode, e'est-a-dire un axe compose de plusieurs rameaux ajustes bout

a bout, avec tant de precision que les rameaux surajoutes semblent ne

former qu'un seul et meme axe. (Vest a cette forme vegetale que les Alle-

mands ont donne le nom de Scheinaxe, qui est synonyme du pseudo-

tkafle de M. Bravais.

M.Irmisch est le premier qui ait fait connaltre cette structure de la soucbe

du Fraisier (Bot. Zeit., VIII, 250,\ et la justesse de ses observations a de-

puistrouve sa confirmation par les travaux de MM. Wydler et Ch. Grenler

[flora, 1851, 364; Bullet. Soc. bot. de Fr., II, 349).

La souche du Fraisier etant un sympode, on pouvait s'attendre a ce que

Ses coulants, e'est-a-dire ses rameaux, fussent organises de la meme ma-
'"ere. C'est effectivement ce qu'on trouve dans la plupart des especes, ou
les coulants sont de vrais sympodes, composes de plusieurs articles ties

allonges, mais avec celte difference essentielle qu'ici chaque article du

coolant est termini, non par une inflorescence, mais par un bourgeon a

feuilles qui seul pourra indirectement fournir des inflorescences et des

coulants, comme la souche-mere. En examinant avec soin I'origine du se-

c°nd article du coulant, on voit, en effet, qu'il sort de l'aisselle de la
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feuille exterieure du bourgeon terminal, preuve evidente que ce second ar-

ticle est un rameau du premier. Le troisieme article est de meme un ra-

meau du second, et ainsi de tous ceux quipeuvent se succeder.

La premiere feuille du bourgeon terminal etant souvent rudimentaire ou

usee, il n'est pas toujours facile de constater directement I'oi'igine axillaire

des articles du sympode. Mais il est un moyen certain de suppleer a cette

imperfection du sujet et de reconnaitre le sympode la ou il pourrait etre

douteux. Un rudiment de feuille place sur chaque article, a pen pres a.egale

distance des deux extremites, nous fournira ce moyen. C'est le Vorblatt, ou

prefeuille, des Allemands, ce meme prefeuille qui a des formes si caiac-

teristiques dans les Monocotyledones et qui la signale invariablement le

rameau, souvent tres difficile a disiinguer de I'axe primaire. II est bien rare

de lui voir dans les Dicotyledones une forme aussi tranchee, mais ce cas se

presente quelquefois, et le coulant du Fraisier en offre precisement un

exemple, au moins dans la plupart de ses especes, oil il n'est point adosse a

I'axe com me dans la generality des Monocotyledones, mais place sur Iec6te

du rameau, alternant ainsi avec la feuille-mere. Ici, comme dans les Mono-

cotyledones, le prefeuille est generalement sterile, mais il peut, dans des

circonstonces favorables, produire un rameau axillaire tres allonge et lui-

meme subdivise, ce qui modifie et complique le caractere du sympode,

d'ailleurs plus souvept complique par d'autres rameaux secondaires, issus

d'une ou de plusieurs rosettes du coulant, car il est rare que le coulant soil

reduit a ses rameaux essentiels qui en feraient un sympode pareil a celui

de la souche.

Ce que je viens de dire du coulant du Fraisier est peut-etre plus explicite

que tout ce qui a ete ecrit jusqu'ici sur le meme sujet. La nature et la signi-

fication du prefeuille y sont surtout mieux indiquees. Mais je me bate de dire

que le lond n'en est pas neuf, puisque Auguste de Saiut-Hilaire avait, des

I'annee 18^0, caracterise le coulant du Fragaria vesca comme un axe doitf

chaque article est un rameau du precedent [Morphol. veget., 235), en quoi

il a ete suivi, en 1843, par Adr. de Jussieu (Cours elenu de Hot. 156). Notre

confrere, M. Grenier, n'a pas suivi cette tradition lorsqu'il a ecrit que les

coulants du Fragaria vesca constituent des axes secondaires qui ne different

en riendes precedents et dontpar consequent la signification morpholoyiqM

ne presente aucune obscurite {Bullet. Soc. Dot. de Fr., II, 349) Car les

axes secondaires precedents sont entre autres ceux des Potent ilia reptans

et Anserina, qui different du coulant des Fraisiers par leur vegetation de-

terminee, par Tabsence de prefeuilles
, par les feuilles parfaites, plus ou

moins nombreuses, dont ils se revetent avantde se terminer en fleur, etc.,

ce qui suffit pour monlrer que leur vegetation, cVailleurs variable et com-

pliquee, ne saurait etre comparee, ni de pres ni de loin, avec celle du

Fraisier.
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J'arrive maintenant au seul fait dc morphologie entierement nouveau

que m'ait revele I'ctude des Fraisiers.

J'ai dit que le coulant etait, dans la plupart de ces plantes, un axe com-

pose de rameaux ajustes bout a bout, autrement dit un sympode, Celaest

vrai de toutes les especes, moins une seule [Fr. collina), et si cette exception

merite peu d'attention au point de vue general puisque rien n'est plus varie

dans le regne vegetal que la nature des axes, elle a son importance, comme
caractere specifique, dans un genre tres naturel, ou les especes, quoique

peu nombreuses, sont souvent difficiles a distinguer, et oil ce caractere

separe nettement une espece de toutes les autres.

Le docteur F. Schultz aecrit dans sa Flora der Pfalz, publiee en 1846,

que le Fragaria Hagenbachiana ne differait du Fr. collina que par ses eta-

mines plus courtes que le capitule des ovaires (elles sont, suivant lui, deux

fois plus longuesque ce capitule dans le Fr. collina sterile) et parses feuilles

a folioles toutes petiolulees (/. c, 137). Kt, de son cote, notre honorable con-

frere, M. God ron, a dit et repete que la difference desdeux plantes se redui-

sait au caractere des folioles laterftles, sessiles dans le Fr. collina, toutes

petiolulees dans le Fr. Hagenbachiana, de sorte que ce dernier n'etait pour

lui qu'une mince variete du Fr. collina (Fl. de Fr., I, 1848, p. 506, et FL
de Lorraine, 2

e
edit., 1857, I, p. 227). C'etait trop peu dire et trop abaisser

le Fr. Hagenbachiana, car il differe du Fr. collina moins encore par ses

feuilles et ses etamiues que par la structure de ses coulants.

Si, en effet, on examine avec quelque attention les coulants du Fr. col-

hna (et pour cela il est bon de les observer dans I'arriere-saison, lors-

qu'ils ont pris tout leur developpement qui est quelquefois de plus dun
roetre), on distingue bien un prefeuille sur le premier entre-nceud (et cela

n a rien d'etonnant, puisque le coulant est un raroeau), mais c'est vainement

qu'on cherche le prefeuille sur les autres entre-noeuds, souvent nombreux,
car il y manque completement. L'attention eveillee sur cette absence du

prefeuille, on en reconnait bient6t la cause, et la cause c'est qu'ici cha-

que entre-noeud pris a part n'est point, comme dans les autres Fraisiers,

un rameau, c'est-a-dire un produit axillaire, du precedent, mais que tousse

continuent directement, comme feraient les merithalles d'une Potentille

-dessous de sa dichotomic Brei, le coulant du Fr. collina est uu axe

d'une seule piece, secondare jusqu'a sa derniere extremite, tandis que le

coulant du Fr. Hagenbachiana est un sympode tout pareil a ceux que j'ai

Merits plus haut.

Je dois ajouter que cette difference, quoique fondamentale, n'est pas tou-

t's aussi tranchee qu'i! serait a desirer pour la convenance de nos dis-

Unctions specifiques. Sur te! echantillon vigoureux du Fr. collina, on

pou,la trouver quelque entre-noeud passant isolement au sympode, comme
sur tel coulant du Fr. Hagenbachiana, on pourra renconti er deux articles

au
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se continuant directement Tun I'autre, ce dont j'ai reconnu des exemples,

soit en pleine forSt, soit dans les plantes cultivees trop a I'ombre. Ceci n'est

point sans instruction, puisqu'on y voit comment deux syslemes d'archi-

tecture ties differents peuvent se rapprocberet se meler ensemble. Mais ce

sont des cas exceptionnels, et, si je me le rappelle bien, jamais je n'ai vu

ce melange des deux formes dans les plantes venues en plein soleil, sur des

surfaces nues, planes ou inelinees, o\i elles pouvaient s etaler librement. La

difference des deux plantes ne tient d'ailleurs pas exclusivement aux cou-

lants, non plusqu'aux folioles diversement petiolulees, puisque, des I'annee

1786, si ce n'est anterieurement, Duchesne, qui ignorait absolument ces

deux caracteres, distiuguait specifiquement ses Breslinges, c'est-a-dire les

Hagenbachiana.

n

M. de Schoenefeld rappelle que c'est M. (lay qui a decouvert, en

1851, le Fragaria Hagenbachiana aux environs de Paris, dans la

for6t de Saint-Germain.

M. Gay ajoute qu'il a, depuis, retrouve la m6me esp^ce dans la

partie nord de la for6t de Fontainebleau.

M. Guillard presenle, au sujet de la communication de M. Gay, les

observations suivanles :

LeFraisier n'offre pas d'exception aux lois generates et speciales qui re-

gissent soit la fleuraison soit laperennite des plantes, mais il en fournit une

application particuliere assez remarquable. Toutes ses especes, hors une,

appartiennent a cette grande classe physiologique oil la succession florale,

purement regressive, echappe entierement a la progression. On se rend

compte de revolution quotannuelle du Fraisier, en suivant le developpe-

ment du bourgeon post- axil(aire qui a passe I'hiver. Des avant la saisou

froide, ce bourgeon porte au coeur la cyme terminate, deja bien ordonnee

et facilement observable, qui doit s'epanouir au printemps suivant. Elle est

entouree et couverte de Feuilles non evolvees, dont plusieurs ont deja leur

axillaire rudimentaire. Ces axillaires, a l'epoque de revolution, donneront,

en petit nombre, des pedoncules recurrents et des bourgeons; quelquefois

un pedoncule et uii bourgeon collateral sortiront de la meme aisselle :
la

coexistence, a I'aisselle, d'un pedoncule et d'un bourgeon est frequente dans

d'autres families (Cucurbitacees, Mahacees, Legumineuses, etc.). Ces uou-

veaux bourgeons sont ceux qui portent les stolons a leurs aisselles. l/»n-

semble des pedoncules fait une Tricyme feuillee, fasciculee sur souche,

chacun d'eux, vertical, nu ou presque nu, portant Dicyme altcrnee. U
Dicyme se rencontre aussi fasciculee, c'est-adire, que le pedicelle aine qu»

la commande, au lieu d'etre eleve comme a lordiuaire sur le pedoncule,
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reste independant sur la souche, ayant a ses c6tes Ics cymes axillaires re-

currentes : la figure est changee par defaut originel d'allongement, la loi

devolution reste la meme.

Si done les auteurs critiques parM. Gay ont failli a ('observation, ce

n'est pas quand ils ont cru voir an Fraisier des pedoncules axillaires,

ils en ont vu en effet, — c est quand ils ont omis de remarquer leur ordre

de succession, — de noter qu'il y a, pour chaque evolution post-axillaire,

un pedoncule terminal, originairement central, qui est Hiine, ct dont

'ainesse constitue la regression floraledu rameau sans longueur. La cause

de leur meprise aete peut-etre la grande ressemblance et I'etroit voisinage

du Fraisier avec les Potentilles, qui presque toutes n'otit que des pedoncules

axillaires se suceedant dans I'ordre progressif (indefini), et une rosace

centrale perenne. Sur 35 Potentilles decrites pour la France par MM. Gre-

nier et Godron, P. rupestris, recta et 3 ou lx autres sont les seules oil Ton

nait pas constate la progression sur souche.

D'autres auteurs, au contraire, semblent n'avoir pas remarque cette pro-

gression des pedoncules-tiges chez les Potentilles. Faut-il reprocber a

M. Lehmann de ne s'etre pas servi de ce caraetere pour les grandes coupes

du classement, dans sa derniere Revision de ce vaste genre? II est excu-

sable a cause des especes qu'il n'a pu voir vivantes, et dont les berbiers

noffrent que des echantillous partiels, ne laissant pas voir la position des

soidisant tiges sur la souche ni la loi de leur succession. II a fait pis que

domettre ce caraetere important : il s'en est servi d'une maniere obscure,

equivoque et propre a induire en erreur, en rassemblant sous le titre ter-

minate* 13 tribus qui, pour la plupart, participant a la progression inde-

tinie, tandis qu'il appelle axilliflares les especes rampantes, oil la Cyme,

pour revetir la forme du stolon, n'en a pas moins ses pedicelles successifs

Wen terminaux, comme I'organogeuie le mentie, et non pas axillaires,

comme le dit M. Lehmann. II est juste pourtant de remarquer qu'il ecrit
**

oppositifol e

•'erreur et la verite.

Quant a la souche du Fraisier, formee par !a partie persistante de chaque

Pousse annuelle, elle n'offre pas de caraetere particulier : e'est une tige

comme toute tige a inflorescence terminale; e'est un Esculus, un Acer, un

Cydonia, sauf la difference de grandeur. II n'y a done pas de raison sufli-

sante pour lui attribuer un iiom propre. Le sympode est encore un de ces

emprunts malheureux fails a une autre science en \ertu dune assimilation

'"exacle, contre laquelle rcclanent it I'etymologiedu mot et la nolion de

,,(;DJet. II faudraitexclure dc noire vocabulaire tous les lermesqui detour-

l!ent 'Esprit des generalisations mcthodiques en « faisant noire a des dif-

ferences imaginaires » (Diet. d'Orb.. art. Souche) cntre organes de meme
nature.

t. y. 19
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M. J. Gay presente des echantillons vivants et fructiferes de Stern-

bergia colchiciftora ,
qui lui sont arrives aujourd'hui meme de Bude

(Hongrie) par les soins de ML le docteur Kerner.

Je fais reroarquer, dit M. Gay, que les fruits de cette plante ont un mode

de dehiscence tout particulier, car ils ne s'ouvrent point en valves, leur

sommet reste parfaitement indivis, et c'est seulement par trow fentes longi-

tudinales repondant aux loges que les graines peuvent s'echapper.

II en est tout autrement de la plupart des plantes qui, depuis Gawler,

ont ete successivement rapportees au genre Sternbergia, particulierement

de celles qui portent aujourd'hui les noms de St. lutea, St. sicula et St. ma-

crantha. Le fruit de ces trois plantes etait reste inconnu jusqu'a ce jour;

mais d'heureuses circonstances m'ont permis recemment de combler cette

lacune, et je me suis assure qu'ici la dehiscence est non-seulement loculi-

cide, mais a trois valves, comme dans les Narcissees et la plupart des

vraies Amaryllidees a fruit sec.

Je me reserve d'exposer ailleurs plusieurs autres differences non moins
•

fl

il vient d'etre question et qui en font un genre parfaitement distinct.

Ce genre avait deja ete indique par W. Herbert sous le nom d'Oporan-

thus, mais de la maniere la plus confuse, puisque e'etait dans Fignorance

absolue de tous ses caracteres reellement generiques, sans exception, et

meme en y faisant entree des elements tout a fait etrangers, dont Tun ap-

partient comme synonyme au Sternbergia colchiciflora et dont 1'autre

coustitue un troisieme genre particulier.

II parait neanmoins certain que W. Herbert considerait le Sternbergia

lutea comme le type de son genre Oporanthus, et c'est ce qui me determine

a conserver ce nom pour le genre dont il s'agit ici. I.es trois especes que j'ai

nominees plus bant devront done s'appeler Oporanthus luteus, Op. siculus

et Op. macranthus. Je ne connais que ces trois especes $ Oporanthus, mais

il est tres probable que le Sternbergia Schuberti de Scbenk cache une qua-

trieme espece du m6me genre, qui devra s'appeler Oporanthus Schuberti.
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IJeber die Gcfaessbuudcl-Vertlieiluiig im Staimiic mid
Stipes der Fame /
dans la tige et le petiole des Fougeres) ;

par M. H.-W. Reichardt.

{Silzungsberichte d. k. Akad. d. Wissensch., cab. de juillet 1857, publie

le 30 Qovembre 1857, pp. 513-515.)

Le travail de \[. Reichardt sera publie dans la grande collection des

Memoires de VAcademic des sciences de Vienne; mais en attendant, Tauten

r

en a donne un resume, malheureusement tres succinct, dans les Comptes

rendus raensuels de cette Academic Voici les principals des donnees que

nous y trouvons consignees.

Gaudichaud avait fait remarquer que les faisceaux Vasculaires affectertt,

dans le petiole des Fougeres, diverses dispositions qui peuvent aider puis-

samment a reconnaitre les especes. Plus tard Presl a publie Stir ce sujet un

Memoire qui est reste incomplete Depuis cette epoque II h'a gtiere paru a

cet-€gard que quelques notes eparscs dahs des jotirnaux. Dans tous ces

travaux, II n'est pas question cle I'ahangettierit (les faisceaux dans la tige.

M. Reichardt s'est oeciipe de ces deux sujets a la fois, et il a eherche a

donuer, pour chaque espece, ('indication de la marehe que suivent les

faisceaux dans son interieur. Autant qu'il In pu, il a eherche atussl a carac-

teriser anatomiquement les grandes divisions de la famille des Fougeres.

^scaracteres anatomiques out utie importance evidetite pour la paleou-

tologie.

Ce qui a donne lieu au travail de M. Reichardt, c'est uue collection de

fougeres du Venezuela, formee par M. Ch. Moritt dans la province de

Caracas, pies de Tovar, dont a peu pres toutes les especes sunt inconnues

^ant a leur systeme de faisceaux.

•hauteur fait observer que les Fougeres offrent des difficulty de plu-

s,euis S0|,tes sous le rapport de la distribution de leurs faisceaux, et que
a Prineipale se montre quand on veut en determiner la marche longitu-

u,le
- Kn effet, comme ces faisceaux ue marehent pas paral (element les uns

auxautres, maisqu'ilss'anastomosent plusieurs ibis entre eux, on en trouve
sur chaque section transversale un ou plusieurs qui proviennentde la reunion
de deux adjacents. Ces faisceaux, ainsi formes chacun par Tunica de deux,
Nil

roontrent a diverses places et en iiombre variable sur les coupes
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transversales faites a differentes hauteurs de la tige. Par des recherches

attentives, Tauteur a reconnu que ces faisceaux doubles peuvent fitre

distingu6s des simples. La distinction en devient surtout facile dans les

Fougeres arborescentes, oil les faisceaux simples sont conformes en demi-

lune; car la les doubles forment une double demi-Iune et ils out deux fois

plus de largeur. Cette distinction devient un peu plus difficile dans les

Fougeres herbacees, dont les faisceaux ont un contour arrondi ou ellip-

tique. Kile est cependant encore possible, parce que les faisceaux doubles

sont deux fois plus larges que les autres et presentent un leger etranglement

dans leur milieu. Pour determiner le nombre primitif des faisceaux

vasculaires qui existent dans la tige d'une Fougere, on prend le nombre

des faisceaux simples, celui des faisceaux doubles qu'on multiplie par deux,

et Ton ajoute ces deux nombres. La sorame donne le resultat desire.

§ar des eristaux organises et vivanfs; par M. Trecul

{Institute n° du 11 aout 1858, pp. 263-264).

La note que le journal V Institut publie a ce sujet est le resume d'une

communication faite par M. Trecul a la Societe philomathique le 7 aout 1858.

Nous condenserons ici ce resume autant que cela nous sera possible.

Les corps singuliers etudies par M. Trecul se trouvent dans I'albumen

du Sparganium ramosum. Cet albumen presente deux sortes de grains.

Les uns n'ont que 0,0075 de millim. environ ; ils sont globuleux ou ovoides,

souvent attenues par un bout; leur grosseur est assez uniforme; I'iode les

bleuissant les fait reconnaitre pour des grains d'amidon. Les autres sont

beaucoup plus gros, plus varies de forme et de dimensions. Ils sont tantdt

simples, tantot composes. Simples, ils ont assez souvent un contour hexa-

cdrique, mais avec les aretes et les angles obtus; ils ont frequemment une

cavite centrale assez grande qui rappelle celle d'une cellule a parois tres

epaisses. Ceux qui sont composes sont tres ineguliers et paraissent formes

duu agregat de petites cellules dont les cotes libres sailiants donnent a la

masse un aspect mamelonne. A la premiere vue ils donnent I'idee de grains

beaucoup plus volumineux que les autres. Mais lorsqu'on les examine avec

soin, on vc-it qu'ils sont revetus par des grains de fecule tellement presses

a leur surface qu'ils sont devenus polyedriques. Ces grains de fecule pa-

raisseut etre nes la, comme semble le prouver le retrecisscment de leur

extremite, par laquelle ils semblent attaches au corps central.

En remontant a I'origine de ces corps, on les trouve remplaees par de

magnifiques cristaux, par des rbomboedres dont les angles sont aigus et

les aretes tranchantes, ou par de belles plaques bexaedriques de la plus

grande regularite, quelquefois un peu allougees, mais conservaut toujours

le parallelisme de leurs c6tes deux a deux. Les rhomboedres et les lames
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hexaedriques out parfois au centre une petite cavite de forme variable, et

les uns et les autres se groupent suivant les lois de la cristallographie. Ces

cristanx si reguliers perdent quelquefois en partie, par la vegetation, leurs

formes geometriques. Ainsi les lames hexaedriques deviennent assez sou-

vent mamelonnees sur leurs deux faces, ou meme sur deux ou trois de leurs

cotes, les autres cdtes restant geometriques. L'auteur a vu de ces mamelons

qui etaient ties volumineux el qui offraient une grande cavite ititerieure.

Dans les fruits jeunes, M. Trecul a vu les cristaux d'abord grossierement

dessines, limites par une membrane qui formait, pour les rhomboedres,

une cellule elliptique, pour les lames hexaedriques, une cellule circulaire.

Dans des fruits plus jeunes il n'a plus trouve que des vesicules globuleuses

ou elliptiques, qui avaient des parois assez epaisses et une cavite relative-

ment grande. Les vesicules moins avancees avaient leur cavite reduite a un

point noir central
;
plus jeunes encore elles n*avaient pas de cavite et elles

consistaient en un petit globule blanc et brillant, corame une sorte de

nucleus extremement exigu.

« En resume, dit M. Trecul, les cellules de I'albumen du Sparganium

ramosum offrent l'exemple de cristaux qui commencent par etre chacun

une vesicule nucleaire; et ces cristaux vegetent a la maniere des cellules

ordinaires, presentant parfois des eminences cellulaires qui deviennent des

cristaux semblables a eux; enfin ils perdent en vieillissant leurs formes

geometriques pour reprendre Taspect de cellules isolces ou groupees. »

r
####!#

cellulaire des Closteries); par M. Arthur Henfrey. [The Annals and

Magazine of natural history, cah. de juin 1858, pp. 419-623.)

La diversity des explications qui ont ete proposees pour rend re compte
des mouvements remarquables qu'on observe dans I'interieur de la cellule

d°nt est forme chaque individu de Closterium, a determine M. Henfrey
a porter specialement son attention sur ce sujet pendant le mois de mai de

eette annee. L'esptee qti'il a observee est le C. Lunula, et voici ce qu'elle

,ui a montre

:

La matiere verte contenue dans cette cellule, ou rendochrome, est une
gelee assez ferme, un peu elastique (protoplasma colore par de la chloro-

Phylle diffuse?); les lignes longttudinales sont les regions oil la gelee est

P'us dense et de couleur plus foncee. Les gros globules distribues dans
1 endochrome sont des corpuscules de chlorophylle formes d'une gelee verte,

P'us dense, circonscrite par un contour defini, mais sans membrane ni

Pellicule enveloppante. M. Henfrey a vu, dans chaque grain de chloro

Phy'le, de 12 a 20 granules anguleux de fecule, groupes mais non abso-

Ument en contact La matiere verte, divisee en deux portions qui ap-

PWiennent chacune a une moitie de la cellule allongtte, laisse un espace
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submarginal sans couleur, dans lequel on observe la circulation. Cet

espace situe antra la matiere verte et la paroi de la cellule, est remplt

d'un liquide incolore, dans lequel nagent d'innombrables granules fort

petits, ainsi qu'un nombre variable, mais pas ties grand, d'autres gra-

nules un peu plus volumineux (peut-6tre de fecule). Ces espaces clairs

SQitf des vacuoles qui n'offrent ni contraction, ni expansion rhythmiques,

mais quinnodifient leur forme er se meuvent meme dans r espace limite

qu'elles occupent, en obeissant a I'impulsion des courants de la circu-

lation. Normalement oil lorsque la circulation est en equilibre, ces vacuoles

sont arrondies et situees dans le milieu de l'espace a trois angles emousses,

qui se trouve aux deux bouts de la cellule. Quand les courants sont de force

inegale des deux c6tes, la vacuole est souvent reportee lateralement; Tauteur

Ta vue meme parfois se porter piesque tout a fait de c6te, vers la partie la

plus epaisse de la cellule; mais toujours elle retourne promptement a sa

place normale. Par la compression on fait disparaitre la vacuole. La

presence dans ces vacuoles de granules presentant un mouvement de

fourmillement est accidentelle. Ces granules n'y existent pas toujours, et

ce ne sont d'ailleurs que les plus gros de ceux qui llottent irregulierement

dans le protoplasma en circulation. Lorsqu'ils sont transports a une extre-

mity ils passent bientot dans la vacuole, et celle-ci etant agitee sous I'in-

fluence des courants environnants, ils sont eux-memes ballottes comme

dans una boite. Dans la region claire submarginale, ces memes granules se

meuvent irregulierement, souvent comme en tremblotant, sous Taction des
*

courants opposes qui les prennent et les laissent tour a tour.

Quant k ces courants eux-m£.mes, ils vont en diverses directions et ne

constituent pas une veritable rotation. On en voit deux allant et revenant

Tun a cotede I'autre, de chaque cdte. M. Henfrey a vu un courant, vers

1'extremite de la cellule, marchant contra la face interne de la paroi cellu-

laire des deux e6tes, et un eontre-courant descendant en contact avec la

surface de la gelee endochromique verte. De la, aux deux bouts de la

cellule, un double Hot qui maintient les vacuoles en mouvement. Les deux

courants allant ensemble aux extremites se retournent ensemble et des-

cended le long des vacuoles pour se porter vers le centre de la cellule,

en contact avec Tendochrome vert. Ce double courant qui a lieu de chaque

c6te explique Tirregularite du mouvement des gros granules.

Si Ton brise la cellule en la comprimant, le protoplasma incolore q« l

circulait absorbe I'eau ties promptement, et, s'etalant, entralne la matiere

verte; si for iflee est petit, les corpuscular de chlorophylle et les autre*

parties les plus solides dans la gelee verte, eprouvant une resistance aux

bords de cette ouverture, sont projetes avec beaucoup de force, L'autein'

pense que ce fait explique I'axpulsion des zoospores des cellules des Con-

ferves en ganaral.
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Au total, les points elablis par M. Henfrey sont : 1° ^'existence de

chlorophylle diffuse ou amorphe, constituant la masse du conteuu cellu-

laire |et contenant en meme temps des corpuscules de chlorophylle plus

dense; 2° la nature de la circulation des Closteries, qui consiste en un

COu rant marchant dans un sens le long de la parol cellulaire, et dans le sens

oppose le long de I'endochrome; 3° la preuve que les taches claircs situees

aux deux bouts sont des vacuoles.

Pflanzeiiphysiologisclic IIiitei'siichuiigen von Carl iNaegeh

und Carl Cramer [Recherches de physiologie veyetale, par MM. Charles

Naegeli et Ch. Cramer); U e eahier, par M. Ch. Cramer. Broch. \\\-U de

iv et UO pages, avec 13 plane, litrographiees par I'auteur (xxxrx a j,i);

Zurich, 1857.

Ce eahier est consacre a I'etude de la structure anatomique, du develop-

pement et des organes reproducteurs des Ceramiees. Dans une courte

preface, M. Cramer nous apprend quand et dans quelles conditions son

travail a ete fait. Des 1853, ce botaniste avait suivi le developpement du

Centroceras Ieptacanthum etdu Ceramiwn ordinatum. Kn 1856, il a recom-

mence ses recherches en les etendant aux Ceramiwn spinifei^um et rubrum,

le tout sur des echantillons conserves dans I'alcool. Deja son memoire eta it

pret a etre livre a Timpression, et les sept premieres plnnches qui Taccom-

pagnent etaient lithographiees, lorsqu'il pensa devoir aller en Italic etendre

ses observations par l'examen de plantes fraiches, et recueillir en outre des

Echantillons pour les conserver avec soin et en faire Tobjet de nouvelles

etudes apres son retour.

Nous regrettons vivement que le genre de redaction adoptee par

MM. Naegeli et Cramer dans la serie de Memoires qu'ils publient, sous le

litre general de Recherches dephysiologic vegetale (Pflanzenphysiologische

Untersuchungen)
, nous mette dans I'impossibilite d'en donner une idee

tant soit peu precise aux lecteurs de cette Revue. Kn effet, ces divers

travaux comprennent uniquement ['enumeration successive et extr^mement

detaillee d'un nombre considerable de fails accompagnes presque toujours

de longs tableaux de chitTres, sans que les auleurs aient le soin ni d'en

presenter jamais un resume, ni meme, a fort peu deceptions pres, d'en

deduire rien de general. On concoit que des ecrits ainsi rediges pen-

v'ent &re traduits, mais non analyses. Nous devrons done, fort a regret,

»ous borner a indiquer a peu pies uniquement la division du Memoire dont

11 s'agit iei.
-

L'auteur s'occupe, dans son premier chapitre (p. 1), des Ceramiees en

general, e'est-a dire de leur constitution par des filaments celluleux

articules, qui se ramiiient par fausse dichotomic et dans un seul plan, au
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moins a I'origiiie. II signale leor ecorce, qui lant6t forme un revetement

complet, tantot ne couvre que des anneaux distincts. II indique aussi lew

reproduction sexuelle par sporanges tetrasporiques, antheridies et concep-

tacies. Le deuxieme chapitre (pp. 2-5) est relatif a I'organogenie de ces

Algues. L'anteur y examine en trots paragraphes diffcrents :
1° L'elon-

gatioti, qui est toujours due a une cellule terminale qu'une cloison hori-

zontale divise en deux superposees, la superieure ainsi produite se par-

tageant de meme a son tour, et ainsi de suite; 2° la ramification par

fausse dichotomic, qui s'opere encore dans la cellule terminale, et pour

laquelle eelle-ci, apres avoir forme successivement plusieurs cellules en

file simple, comme il vient d'etre dit, se divise en trois cellules par la

formation de deux cloisons obliques, savoir une cellule inferieure cylin-

driqueet retrecie en coin dans le haut, etdeux superieures posees oblique-

ment sur la premiere , dont Tune continuera Paxe principal et I' autre

donnera le rameau; 3° la formation de Pecorce, due a ce que les cellules

en file unique qui constituaient d'abord tout Paxe se divisent chacuneen un

cercle de cellules periphcriques ou corticales et une cellule centrale. Le

troisieme chapitre (pp. 5-17) est enlierement consacrea Petude approfondie

de la formation dePecorce; il comprend uniquement Pexpose circonstancie

des observations que M. Cramer a faites sur les 10 especes suivantes,

dont chacune fournit la matiere d'un paragraphe particulier : Ceramium

rubrum Ag., C. spiniferum Kg., C. ordinatum Kg.; Gongroceras Dale-

champii Kg.; Centroceras leptacanthum Kg.; Echinoceras armatum Kg.,

E. Hystrix Kg.; Acanthoceras echionotum Kg., Spec; Hormoceras pyg-

mceum Kg. et H. diaphanum Kg. Le quatrieme chapitre (pp. 17-19) a

rapport aux organes reproducteurs etudies succinctement en trois parn-

graphes relatifs a chacune de leurs trois sortes. Le cinquieme chapitre

(pp. 19-20) a pour sujet les rameaux adventifs. Le sixieme chapitre

(p. 20) contient dix lignes sur les filaments radiculaires. Le septieme

chapitre (pp. 20-21) expose quelques formations anormales observees par

Pauteur sur le Gongroceras Dalechampii et le Ceramium spiniferum. Le

huitieme chapitre (pp. 22-23) est un tableau synoptique des principaux

faits exposes dans les chapitres precedents. Chacune des dix especes

etudies par Pauteur y occupe une colonnespeciale. Le neuvieme et dernier

chapitre (pp. 24-28) a pour objet I'accroissement cellulaire qui s'opere dans

les Ceramiees. Les resultats des recherches de Pauteur y sont presentes

en colonnes, surtout par chiffres et sous forme de tableaux.

L'explication detaillee des figures forme la dixieme division ou chapitre

(pp. 29-39). Ces figures sont au nombre de Mix. Enfin le memoire se

visions.

thodiq
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smc
[Comptes rendu* de VAcad, des sc.

y
seance du 26 juillet 1858).

'

^observation importante, faite en 1847, par M. Mitten, relativement

flux sucoirs et an parasitisme des Thesium, qui est devenue le point de

depart des recherches interessantes de M. Decaisne sur plusieurs Rhinan-

thncees dont on ignorait le parasitisme, se trouve elendue aujourd'hui a une

autre Santalacee, VOsyris alba L.
y
par une decouverte recente de M. Plan-

chon. D'apres ce botanisle, les racines de cette plante s'attachent au moyen
de sucoirs aux racines d'un grand nombre de Dicotyledons differents, tant

herbnces que ligneux, mais tous vivaces. De la il presume que la plupart

des Santalacees, sinon toutes, sont egalement parasites sur des racines, et

Panalogie que les vegetaux de cette famille ont avec les vraies Olacinees, le

porte a eroire quecelles-ci doivent presenter la meme particularity. Un fait

flssez curieux, c'est que les sucoirs de VOsyris peuvent s'attacber a VOsyris

lui-meme. Parmi les autres especes aux depens desquelles il vit ainsi, se

trouvent VAilantus, le Rhus coriaria, POrme, le Jasminum fruticans, le Pin

d'Alep, le Rosa canina, le Silene italica. Les sucoirs de ce parasite sont des

sortes de ventouses hemispheriques ou coniques, et dont la grosseur varie

depuis celle d'une tete d'epingle jusqu'a celle d'une cupule de gland, lis em-

brassent etroitement par leur pourtour la racine nourriciere et s'y implan-

tent au moyen d'un processus qui penetre dans cette racine, tantot s'arrfi-

tant dans Pepaisseur du parenchyme cortical, tantot s'insinuant entre le

boiset Pecorce, tantdt, mais plus rarement, penetrant tneme jusqu'au bois.

Ce processus ou mamelon de succion est toujours forme d'un tissu cellu-

re qu'un etui de vaisseaux moniliformes ponctues divise en deux zones

concentriques, Pinterne medullaire, Pexterne corticale. Le contact du ma-

melon avec le tissu de la racine nourriciere s'etablit par le moyen d'une

simple couche de cellules qui forment la surface inferieure du mamelon.
f-es racines de VOsyris alba naissent eparses sur de longs rhizomes qui

rampent a une faible profondeur; elles sont peu ramifiees et greles; leur

diametre ne depasse pas 2 millimetres. A Tetat adulte, ces rhizomes pre-

sentent, comme les tiges aeriennes, une moelle, des rayons medullaires et

des faisceaux de fibres du liber qui manquent dans les racines. M. Planchon

n'y a pas trouve de vraies trachees : il a constate que toutes les cellules
II

"gneuses et celles de la moelle s'y montrent criblees de ponctuations. II

fait observer qu'il n'a pu y constater les differences signaleespar M. Chatin

e»tre les rhizomes et les tiges aeriennes, et il presume que cela tient a ce

que ce dernier botaniste n'a probablement etudie que des rhizomes de

''annee, au debut de leur evolution.

lai



290 SOCIETE BOTAN1QUE DE FRANCE.

Beolmchtiingcii iiber die llildung; der SfBewn%aeaia

Utavw* [Scenic eowtttft*m
]

[Observations sur la formation du

Spermoedia Clavus ou Seigle ergote); par M. Bonorden. (Botanische

Zeitung du 9 avril 1858, n° 15, pp. 97-99, plane, iv B.)

Le Seigle ergote etait, dit M, Bonorden, une production ties enigmatique,

et la difliculte qu'on eprouve pour determiner sa nature botanique est

devenue plus grande encore depuis I'observation interessante de M. Tu-

lasne, qui I'a vu donner naissance au Kentrosporium purpureum (1),

observation que lui-meme a repetee deux fois avec succes. Le savant alle-

rnand ne croit pas cependant devoir admettre avec M. Tulasne que le

Seigle ergote soit une sorte de proembryon du Kentrosporium qu'on en

voit provenir; en effet, on voit toujours le Kentrosporium capitatum

(Sphceria capitata Fr.) naitre de VElaphomyces, qui est certainement assez

eleve en organisation pour qu'on ne puisse le considerer comme un proem-

bryon de Kentrosporium. II faud rait done regarder le Seigle ergote et les

Sclerotes en general comme favorisant beaucoup le developpement du

Kentrosporium. On voit, au reste, provenir de Sclerotium des Champignons

tres divers, comme plusieurs Typhula, YAyaricustuberosus, etc.

M. Bonorden a reconnu que les epis de Seigle attaques par le parasite

exsudent toujours des gouttelettes d'un liquide visqueux, brunatre, trans-

parent; de la un moyen sur pour trouver le Seigle ergote dans sa premiere

jeunesse. L'ovaire est ordinairement change par le Champignon, de bas en

haut, en une p&te glutineuse; d'ou il n'est pas rare de trouver des echantil-

lons, solides et d'un noir bleu&tre dans leur moitie inferieure, formes dans

la superieure de cette matiere p£teuse. Tant que l'ergot est enferme dans la

balle, il est revetu d'une couche mince dune substance blanc-grisatre,
*

granuleuse sous la loupe, qui, etant enlevee, laisse a decouvert le grain noir

bleu. En etudiant attentivement des coupes longitudinales ou transversals,

on reconnait que le revetement blanchatre est forme de touffes de ties

petites basides en massue, qui naissent a angle droit sur des hypha

rameux et cloisonnes, etales sur la surface du grain. Chaque baside porte a

son sommet une petite spore ovale. La surface de l'ergot est couverte de

ces spores, qui le rendent pruineux. L'eeorce noir-bleu&tre du grain est

composee de cellules colorees, presque cylindriques, cloisonnees, qui se

contiuuent en dehors avec les hypha de la couche blanche externe, et qui

penetrant en dedans, par des series de cellules plus courtes, dans la sub-

stance blanche du grain, Quand l'ergot fait saillie hors de I'epi, les hypha

et les basides meurent, mais on peut toujours en retrouver des traces sur

(1) M. Bonorden dit en note que le nom ggnlrique de Kentrosporium, etabli par

Wallroth en 1849, a I'ant&rioritf sur celui de Cordyceps Fries, que M. Tulasne a

modify en Claviceps.
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lui, lorsqu'il est entierement developpe. M. Tuiasne regarde ces spores

comme les spermaties du futur Kentrosporium. M. Bonorden affirme que

ces memes spores produisent I'ergot, au point qu'en les repandant sur un

epi en fleur, on pent changer en ergots a peu pies tous les ovaires, ainsi

qu'il I'a fait sur dix epis avec un plein succes. Cependant il ne peut

emettre encore aueune opinion precise touchant la vraie nature de I'ergot.

La note de M. Bonorden se termine par l'explication des 5 figures qui

raccompagnent.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Pourret ct son histoirc des Cistes; par M. I). Clos [Mem. de

I'Acad, imperiale des sciences de Toulouse, pour 1858?. Tirage a part

en brochure in—8 de 22 pages , sans date ni designation suffisante

d'origine (1)).

Dans ce memoire, M. Clos s'est propose de rendre a Pourret la justice

qui lui est due relativement a Tun des travaux dont il parait s'etre occupe

avec le plus de soin et de suite, et dont cependant les botanlstes de nos

jours ont le moins tenu compte. Frappe de Toubli non merite dans lequel

est reste jusqu'a ce jour le nom de eel habile et laborieux explorateur de

notre midi et de I'Espagne, il commence par donner sur lui quelques

details biographiques dont, a notre tour, nous presenterons ici un resume

succinct.

Pierre-Andre Pourret naquit a Narbonne en 17r>^. Seduit par la riche

vegetation de cette partie meridionale de la France, il s'occupa de botanique

des sa plus tendre enfance; de tres bonne heure il entra en relation avec

plusieurs savants celebres, et, encourage par leurs conseils, il forma le

projet de publier une flore complete de sa province. Apres avoir parcouru

(1) Comme tous les extraits du recueil ties Mlmoires de l'Academie des sciences

de Toulouse, ce tirage h part du memoire de M. Clos ne porte absolumeni aueune

indication de volume, d'annle ni de pages. Qu'il nous soit permis, ice propos,

Engager tous les auteurs de travaux inserts dans un recueil quelconque a joindre

au tirage a part de leurs ecrits les indications bibliographiques sans lesquelles une

citation est toujours assez incomplete pour devenir presque inutile. En eflet, quelle

utilii^ scientifique y a-t-il a citer un tirage a part qui ne. se trouve que dans un

Petit nombre de mains? Le mieux serait, dans tous les cas, de conserver aux tirages

J Part la pagination original? qui dispenserait de recourir a la collection elle-

m*me, spuvent assez rare pour ne pouvoir fitre consultee que par peu de personnes

;

majs si, pour im motif quelconque, on est amend a faire une brochure avec une

Pagination sp4ciale, au moins devrait-on indiquer le volume dans lequel le travail

a «M publie, Pannee de la publication, enlin les numdros que portent la premifere

cl la dernitre pages.
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tons les environs de Narbonne, les Corbieres, one partie des Pyrenees,

les monragnes du diocese de Saint-Pons, il aila etudier la medecine et la

botanique a Montpellier. II voyagea dans les Cevennes avec Sauvages;

il travailla a Nimes aupres de Seguier, qui le mit en relation avec Linne.

Mais hieutdt, oblige de rentrer dans sa famille, il dut abandonner la

botanique pendant trois ans pour s'occuper de travaux d'un ordre entiere-

ment different. A vingt-neuf ans il vint a Paris, oil il devint secretaire

du cardinal de Brienne et directeur du magnifique cabinet d'histoire natu-

relle quepossedaient ce prelat etle lieutenant-general de Brienne.

A I'epoque de Immigration, il se rendit en Espagne, ou il fut nomrae

directeur dujardin botanique de Barcelone et professeur d'histoire naturelle

a I

9

University de cette ville. II fut ensuite appele a Madrid poury remplir

les fonctions de sous-directeur du Jardin botanique de cette capitale. II

devint ensuite successivement chanoine a Teglise cathedrale d'Orense, et,

vers 1816, chanoine-tresorier en l'eglise metropolitaine de Santiago de

Galice. II raourut en 1818, a I'&ge de soixante-quatre ans. Pendant son

long sejour en Espagne, il ne cessa d'etudier la flore de cette peninsule,

dans le but de completer les ouvrages de Quer et de Palau. Son herbier

d'Espagnc fut legue par lui a I'Ecole de pharmacie de Santiago, d'oii il a

passe a TEcole de pharmacie de Madrid. Quant a son herbier general, il

avaitetedabord depose dans le cabinet de MM. de Brienne. II devint ensuite

la propriete du docteur Barbier, pharmacien des armees imperiales, qui le

legua, a sa mort, au Museum d'histoire naturelle de Paris, oil il se trouve

depuis quelques annees.

Comme ouvrages imprimes de Pourret, M. Clos cite : 1° Un niemoire

sur deux nouveaux genres de Liliacees (Hist, et Mem. de VAcod. roy. des

sciences de Toulouse, III, 1786, pp. 73-82); 2° un extrait de la Chloris

narbonensis (meme recueil, III, 1786, pp. 297-33i); 3° un memoire

servant de suite a un autre intitule : Description de deux nouveaux genres

de la famille des Liliacees, designes sous les noms de Lomenia et Lapei-

rousia (Observations sur la physique, par Rozier, XXXV, 1789, pp. 425-

432). II cite comme travaux manuscrits laisses par ce botaniste : 1° Flore

narbonnaise-, 2° Voyage botanique au Monserrat; 3° Itineraire pour her-

boriser dans les Pyrenees; U° Catalogue des plantes usuelles des environs

de Narbonne, ou Hortus narbonensis (1791), conserve a la bibliothequc

de Narbonne; 5° Chloris narbonensis, lu les 27 mai, 23 juin, l
cr

, 8 et

12 juillet 178ft, a TAcademie des sciences de Toulouse; 6° Chloris hispa-

nica (qui parait exister a Madrid); 7° Projet d'une histoire generale de la

famille des Cistes, presente en 1783 a TAcademie des sciences de Toulouse

et conserve dans les Archives de ce corps savant; 8° Travail monographique
sur le geure Statice.

M. Clos passe ensuite a I'examen detaille de Thistoire des Cistes de
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Pourret. 22 especes y sont mentionnees sous les noms suivants : 1. Cistus

albidus L.; 2. C. incanus L.; 3. C. villosus L.; U. C. creticus L.; 5. C.

crispus L.; 6. C. populifolius L. ; 7. C\ corbariensis Pourr. ; 8. C. salvifolius

L.; 9. C. Pechii Pourr.; 10. C\ laurifoliusL.; 11. C cyprius Pourr.; 12.

C. longifolius Pourr.; 13. C. grandiflorus Pourr.; llx. C. ladaniferus L.

15. C. nigricans Pourr.; 16. C. monspeliensis L.; 17. C varius Pourr.

18. C. Libanotis L.; 19. C rosmarinifolius Pourr.; 20. C umbellatush.

21. C. hispidus Pourr.; 22. C. ericccfolius Pourr. M. Clos examine succes-

sivement I'hisloire et la synonymie de ces di verses especes; pour plusieurs

de cedes que le botaniste narbonnais etablissait comme nouvelles, il repro-

duit la diagnose et la description qui se trouvent dans le manuscrit original

;

enflo il tire de cette discussion les consequences suivantes, que nous repro-

duisons en entier.

II resulte, dit-il, des observations qui precedent :

1° Que le Cistus longifolius Lamk. devrait porter a Pavenir le nom de

C. nigricans Pourr., espece dans laquelle doit rentier, a titre de variete ou

d'hy bride, le C. dubius Pourr.

2° Que le C. Ledon Lamk. devrait etre appele C. glaucus Pourr.

3° Que le C. cyprius devrait etre attribue a Pourret et non a Lamarck,

car les descriptions de ces trois especes, dans le manuscrit de Pourret (de

1783), sont anterieures de trois ans aux descriptions des memes especes

donnees par Lamarck dans VEncyclopedic (de 1786).

kQ Que si Ton reconnaissait la validite du C. longifolius Pourr. comme
i

espece, cette denomination devrait prevaloir, par droit d'anteriorite, sur

celle de C. longifolius Lamk. II y aurait la une raison de plus pour rem-

placer cette derniere par celle de C. nigricans Pourr.

5° Que le nom de C. varius Pourr. devrait etre substitue a celui de C.

Pouzolzii Del.

6° Que le C. Bouryceanus Coss. devrait £tre appe!6 C. rosmarinifolius

Pourr.

Q rapporte a tort, en synonyme, par

Helianthemum
DC, ear c'est un veritable Ciste. II appartieut peut-etre, comme le C. incanus

du m»nuscrit, au C. albido-crispus Del.

8° Que les iloristes irancais qui ont era decrire le 6
T

. incanus L. out eu

tl'es probablement en vue le C. albido-crispus Del, car la premiere de ces

deux especes parait etre etrangere a la France.

Que si le C. ladaniferus L. 3 maculatus Dun.
d'espece, ceile-c idifl
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cones Florae germanlcre et Iielvetieie simul terrarunt
*

atljaceiitium ergo media* Europe auctoribus I.. Beichen-

bach et H.-G. Reichenbach fil. Tom. XVIII, decad. 9-15, in-4. Leipzig.
#

Nous continuous a donner le releve des planches publiees dans ce grand

et important ouvrage.

Decades 9-10.

Plane. 1282. Mentha rotundifolia L. 1283. M. sylvestris L., nemorosa,

undulata, emarginata; M. nepetoides Lej. 128ft. M. sylv. glabra Koch,

crispata Koch, piperita, pip. hrevipetiolata. 1285. M. sylv. parvifolia;

M. aquatica L. crispa. 1286. M. aquatica L.; M. sylvestri-aquatica Doell;

M. sativa I,, gentilis; M. arvensis L. diffusa, acuta. 1287. M. sativa L.,

gentilis aeutifolia, gent, crispa. 1288. M. sat. L.; M. sat., var. gentilis,

gracilis. 1289. M. arvensis L. , vulgaris, parietarisefolia, lanceolata. 1290.

Preslia cervina Freseu. Mentha Pulegium L. 1291. Lycopus europaeus L.;

L. exaltatus L. 1292. Verbena supina L.; V. officinalis L. 1293. Vitex

Aguus-castus L. 1294. fieliotropium supinum L.j H. europteum L. 1295.

Cerinthe minor L.; C. cleiostoma Boiss. Spruner; C. maculata Bieb.; C.

glabra Mill. 1296. C. retorta Sibth.; C. aspera Roth. 1297. C. strigosa

Rchbc.; C. gymnandra Gasp. 1298. Echium ftalicum L; E. vulgare L.;

E. v. Wierzbickii. 1299. E. pustulatum Sibth.; E. maritimum Willd.; E.

rubrum Jacq. 1300. E. plantagineum L.j E. p. violaCeum ; E. calycinum

Viv. 1301. Nonnea ventricosa Gris. ; N. alba DC.
Decades 11-12-13.

Plane. 1302. Nonnea pulla DC; N. lutea Rchbc. Borrago officinalis L.

1303. Symphytum officinale L.; S. cordatum W. 130ft. S. tuberosum L.

1305. S. ottornannum Friw.; S. bulbosum C. F. Schimper. 1306. Chryo-

lopha sempervirens Fisch. et Trautv. 1307. Buglossum BarrelteH All.

Anchusa italica Retz; A. undulata L.; A. hybrida Ten. 1308. A. micro-

calyx de Vis.; A. procera Bess.; A. ochroleuca M. B. 1309. A. officinalis

L., vulgaris, arvalis, leptophylla. 1310. A. arvensis M. B.; A. oi'ientalis

Rchbc. f.; A. variegata Lehm. 1311. Onosma eehioides Gaud.; O. arenarium

\V. K., O. a. Visiauii. 1312. O. stellulatum W. K., ai ^
latifolium. 1313. Lithospermum officinale L.; L. purpureocoeruleum I*

Rhytispermum apulum Rchbc. f. 131ft. R. minimum Rchbc. f.; B-

incrassatum Rchbc. f.; R. tenuiflorum Rchbc. f.; R. arvense Lk. et var.

coeruleum. 1315. Lithodora fruticosa Gris.; L. graminifolia Gris. Moltkia

petiaja DC. 1316. Alkanna tinctoria Tausch. Zwackhia aurea Setidt. 1317.

Mertensia maritima G. Don. Pulmonarla officinalis L. 1318. P. mo|lis

Wolff; P. saccharata Mill. 1319. P. azurea Bess.; P. angustifolia L>

1320. Myosotis palustris With., genuina, Behsteineri, strigulosa, laxiflora.

1321. M. liugulata Lehm.; M. sicula Guss.; M. pusilla Lois. 1322. M.
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sylvatica Hoffm. , alpestris; M. variabilis Angel. 1323. M. intermedia

Lk.; M. hispida Schlecht. 1324. M. pyrenaica Poorr.; M. stricta Lk.; M.

sparsiflora Mik. 1325. M. versicolor Rchbc, var. luten, var. Balbisii.

Eritricbium nanum Schrad., var. leiosperraa Koch. 1326. Omphalodes

linifolia Moench; O. verna Moench; 0. scorpioides Schrank. 1327. Aspe-

rugo procumbens L. 1328. Mattia umbellata Schult. 1329. Eehinospermum

deflexum Lehm. ; E. Lappuia Lehm. 1330. Cynoglossum officinale L. 1331.

C. picturn L. ; C. Columns Ten.

Decades 14-15.

Plan. 1332. Gynoglossum nebrodense Guss.; C. Dioscoridis VilL: C.

cheirifolium L. 1333. C. montanum Lamk. Rochelia stellulata Rchbc.

1334. Polemonium coeruleum L. 1335. Cressa cretica L. Convolvulus

Gneorum L, var. latifolia; C. lineatus L. 1336. C. cantabrica L; C.

lanuginosus Desv. 1337. C. sabatius Viv.; C. arvensis L. 1338. C. tricolor

L., p meonanthus Choisy; C. siculus L. 1339. C. althaeoides L.; C. te-

nuissimus Sihth. Sm. 1340. Calystegia sepium R. Br. 1341. C. sepium R.

Br. 5 C. sylvatica Gris.; C. soldanella R. Br. 1342. C. undulatus Cav.; C.

pentapetaloides L. Cuscuta densiflora Soy. Will.; C. major DC. 1343. C.

lupuliformis Krock. ; C. monogyna Vahl; C. Epitbymum Sm., b. Trifolii

Choisy, c. rubrlcaulis Bagel m., d. obtusiflora Engelm.; C. planiflora

Koch, b. Tend®; C. alba Presl. 1344. C. urceolata Kz.; C. obtusiflora Hb.

Kth.; C. racemosa Mart. 1345. Polygala monspeliaca L.; P. exilis DC.

1346. P. vulgaris L., b. oxyptera Rchbc, c. parviflora Coss. Germ.; P.

ramosa Schkuhr; P. ciliata Lebel. 1347. P. depressa Wender.; P. Mori-

siana Rchbc. f.; P. alpestris Rchbc. 1348. P. austriaca Crantz, b, uligi-

nosaGren. Godr.; P. amara Jacq., b
y

alpina. 1349. P. calcarea F. W.
Schultz; P. nicaeensis Risso. 1350. P. rosea Desf.; P. major Jacq.; P. ila-

vescensDC. 1351. P. rupestris; P. Charmebuxus L.

Le texte compris dans les trois livraisons dont nous venous de relever

les planches eomprend de In page 41 a la page 103. II termine la famille

des Labiees, renferme eel les des Verbenacees, des Heliotropees Fres., des

Bonaginees, des Polemoniacees, des Convolvulacees et des Polygalees. II

finit ,e dix-huitieme volume de I'ouvrage, qui eomprend les Labiees entieres

avecles families dont on vieut de voir les noms; aussi se termine-t-il par

la table alphabetique de ce volume.

***a«uoseii licucr, ocler verweeliselter Mlaiizen-Arten
aus dem Bana te (Diagnoses de plantes nouvclles on titigieuses du
oonat); par M. Job. Heuffel. (Oesterreichische botanische Zeitsckrift,

cahier de Janvier 1858, n° 1, pp. 25-29.)

Cette note renferme les diagnoses de 15 especes, dont voici les noras :
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Draba Dorneri Heuff. Thlaspi dacicum Id. Dianthus sabuletorunvld. As-

tragalus dacicus Id. Vicia hungarica Id. Peueedanum Rochelianum Id.

Ceutaurea triniaefolia Id. Hieracium transylvanicum Id. Campanula cras-

sipes Id. Verbascum leiocaulon Id. Orobanche epithymoides Id. Quercus

pallida Id. Iris Reichenbachii Id. Hierochloa orientalis Fries et Heuff.

Festuca rupicoia Heuff.

Die Hydrilleen (Anacharideen End I.) (Les Hydrillees [Anacharidees

End).]); par M. Rob. Caspary (Jahrbucher fur ivissenschafliche Botanik,

. ou Annates de botanique scientifique, publiees par M. N. Pringsheim;

. l
er

vol., 3e cah., 1858, pp. 377-513, plan, xxv-xxix).

Le travail important que M. Caspary vient de publier sur les Hydrillees,

cest-a-dire sur la portion des Hydrocharidees dont Endlicher fait sa tribu

des Anacharidees, etait deja, comme il nous I'apprend dans une note

(p. 379), redige en majeure partie, sous sa forme actuelle, au printemps

de I'annee 1853. A differentes reprises il en a publie des fragments,

par exemple dans le Botanische Zeitung de 1853 et 1854, ainsi que dans

les Memoires de la Societe d'horticulture de Berlin, pour 1854, etc. II a

ete conduit a faire ses recherches approfondies sur ces plantes par rinterct

qu'eveilla en lui YUdora occidentalis Koch, espece fort curieuse par sa

distribution geographique, puisque, croissant spontanement dans le lac de

Damm, pres de Stettin, sans y fleurir jamais a la verite, elle ne se retrouve

plus que dans I'Amerique du Word, oil elle constitue le Serpicula occiden-

talis Pursh. Cette plante a ete le point de depart et la base de toutes ses

recherches, car ayant pu en etudier a fond I'anatomie et la morphologic sur

le vivant (de meme que pour une autre espece), condition qu'it declare

indispensable pour tout travail anatomique, il a pu rattacher ensuite aux

resultats de ces observations ceux que lui a donnes I'etude des echantillons

dherbier pour le reste du group*. Yoici quelle est la division de son me

moire : II presente d'abord I'histoire detaillee de YUdora occidentalis Koch,

etudiee par lui sur des echantillons frais; il examine successivement et

en autant de paragraphs distincls : 1° Son habitat dans le lac de Damni,

large elargissement de I'Oder, au-dessous et a un demi-milie de Stettin ;
2° la

tige, consideree aux divers points de vue qui peuvent en completer laeou-

naissance; 3° la feuille ; U° les stipules; 5° laraciue; 6° les bourgeons hiber-

nants qui constituent des corps oblongs, presque cylindriques, ou un peu

en massue, gorges de fecule, substance qu'ou ne retrouve dans aucun autre

organe; ces bourgeons, ineonnus jusqu'a ce jour, servenl de moyen depw
pagation comme dans quelques autres especes aquatiques. M. Caspary s oc-*

cupe ensuite de YHydora lithuanica Andrz., et de la discussion detaillee a

laquelle il se Jivre, il conclut que I'line des deux formes de cette plante

;»—
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constitue au plus une variete de YUdora occidental is Koch, et que la

seconde, venue piobablement a une plus grande profondeur sous Peau, ne

peut pas meme etre dislingu£e de celle-ci comme variete. Apres avoir re-

cherche avec grand soin, dans un paragraphe particular, les plantes qui se

rapprochent le plus des deux dont il vient d'etre question, et qui rentrent

avec elles comme varietes dans YHydrilla verticillata Gasp., il presente

avec les memes details Phistoire du genre Elodea Rich., particuli&rement

de son espece qui croit en Angleterre, VElodea canadensis Rich, et Mich.

[Anacharis Alsinastrum Babingt.), qu'il a pu etudier a Petal frais, qu'il

examine avec la plus grande attention et a laquelle il ne consacre pas

raoins de 29 pages de son Memoire. II s'occupe ensuite plus brievement

du genre Lagarosiphon Harvey et de ses deux especes, les L. muscoides

Barv. et cordofanus Gasp. Dans Petude anatomique approfondie qu'il fait

de la plupart des Hydrillees, M. Gaspary compare toujours les resultats de

ses observations avec ceux que M. Chatin a publics, et dans plusieurs circon-

stances il signale des differences marquantes ou meme des contradictions

entre les uns et les autres.

Dans un paragraphe peu etendu, le savant allemand revient sur les rap-

ports de la plante du lac de Damm avec les autres Hydrillees. Le paragraphe

suivant porte pour titre : Peut-on determiner les especes d' Hydrillees

d'apres le nombre et Tarrangement des lacunes dans la tige et d'apres la

forme des grains de fecule? On sait que 1'afflrmative a ete avancee par

M. Chatin. M. Caspary expose les fails qui lui semblent autoriser la

negative. Un paragraphe est ensuite consacre a Pexamen de la question

suivante, qui en forme le titre : La familledes Otteliacees (Chatin) a-t-ellc

ete separee avec raison de celle des Hydrocharidees? Des faits qu'il expose,

lauleur conclut que « la division des Hydrocharidees Rich, en Otteliacees

et Hydrocharidees Ghat, est inadmissible. » Le paragraphe suivant a trait

a la subdivision des Hydrocharidees. L'auteur conserve la division

d Kndlicher en trois tribus; seulement, pour la premiere, il remplace le

nom d'Anacharidees par celui d'Hydrillees. Apres cela il recherche la

Place de la famille des Hydrocharidees, et il admet ('opinion de M. Grise-

.
qui la place dans sa classe des Helobiw, apres les Alismacees et

Joncaginees, et avant les Naiadees. Dans le paragraphe suivant sont resumes
es r&ultats des recherches exposees dans le Memoire entier aux trois

Points de vue de Panatomie, de la morphologie et de la physiologic Nous
ep°yons ne pouvoir nous dispenser de traduire ce resume.

bach,

Tiige.

*• La distinction entre ecorce et moelle ne se remarque pas dans la tige

es Hydrillees, la moelle n'y existant pas. Au centre de la tige jeune,
encore peu formee, se trouve un vaisseau isole (Elodea canadensis en

T. V. 20
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Angleterre) duquel il en part uo autre, £ chaque noeud, qui se dirige vers

chaque feuille sans toutefois sortir de la tige. Ces vaisseaux sont entoures

de cellules conductrices (Leitzellen; M. Caspary nomme ainsi les vasa

propria de M. H. v. Mohl, qui lui semblent destines a servir de conduit

a la seveelaboree; voy. son Mem., pp. 382 et 383) environnees de paren-

chyme,

2. Le vaisseau de la tige et de la feuille est resorbe de tres bonne heurc

(a deux lignes au-dessous du sommet du bourgeon terminal); le vaisseau

central caulinaire se transforme en un canal, et la tige adulte renferme ud

faisceau central de cellules conductrices, entoure de parenchyme qui,

d'apres sa situation, correspond a Tecorce.

3. Les lignes epaissies des vaisseaux ne constituent pas des spirales bien

nettes; fort rareir.ent elles sont annulaires; le plus souvent elles decrivent

une moitie ou un quart de circonference a bouts pointus.

U. Les cellules conductrices ont des parois fort minces, non ligniflees;

elles sont ties longues, contiennent des matieres proteiques et leurs parois

transversales sont fort peu obliques.

5. Le faisceau de cellules conductrices est environue d'une gaine protec-

trice (Schutzscheide, vagina tutelaris; \oy. p. kki et suiv. du Memoire)

composee tantdt d'une assise de cellules qui, sur la coupe transversale,

presentent entre deux un point obscur, simple profil d'un vide ponctiforme

situe entre les parois des deux cellules adjacentes (Elodea canadensis en

Angleterre), tantdt d'une ou deux couches de cellules plus fortement

epaissies [Lagarosiphon muscoides, cordofanus).

6. La tige ne grossit pas; elle manque eompletement de couche de

cambium. La gaine protectrice appartient a Tecorce et n'est pas une couche

de cambium non developpee (Verdickungsrohr Schacht).

7. Le parenchyme de la tige est perce de 1 a k cercles de lacunes a air;

1-3 dans YH/jdrilla verticillata
9 U dans le Lagarosiphon cordofanus. L'au-

teur n'a pas vu de diaphragmes a ces lacunes.

8. Dans les nceuds, les cellules du parenchyme cortical, ainsi que celles

du faisceau de cellules conductrices, se raccourcissent au point de devenir

presque giobuleuses.

9. Sur sa section transversale, la tige montre dans le parenchyme de

l^corce desraies paralleles produites par les ondulations des parois cellu-

laires et non par leur epaississement.

Feuille.

10. La feuille est formee (dans I' Hydrilla verticillata var. gracilis et

dans rElodea canadensis d'Angleterre) de deux assises de cellules avcc

une c6te mediane composee de cellules conductrices; a cot£ de celle^ci se

trouveut trois couches de cellules. Le faisceau de cellules conductrices de
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la feuille non encore developpee, renferme a I'interieur de la tige tin seul

vaisseau qui est resorbe de tres bonne heure et dont les lignes d'epaississe-

ment decrivent en general, comme pour celui de la tige, des demi-

anneaux a bouts pointus.

11. La feuille s'accrolt d'abord dans toutesses parties, meme au sommet;

plus tard c'est a son sommet que cesse d'abord la production de cellulM et

ensuite I'accroissement se fait par la base. La preuve en est fournie : en pre-

mier lieu par le developpement des dents qui se formeut du haut vers le bas;

en deuxieme lieu, par la grandeur des cellules qui atteignent lour develop-

pement compiet, d'abord au sommet, plus tarda la base; eh troisieme

lieu, par la chloropbylle qui se produit d'abord au sommet de la feuille.

finalement a sa base.

12. Le sommet de la feuille constitue un poiixt vegetatif jusqu'a ce que

la production de cellules cesse de s'y faire.

13. La chloropbylle passe graduellement de I'etat de granules extreme-

raent petils, dont les dimensions ne peuvent guere etre mesurees, a celui

de grains plats, arrondis, qui mesurent l/357 e a 1/263' de ligne, et dans

Icsquels on distingue: A, le revetement gelatineux; B, le grain vert, qui,

sous un eclairage convenable, laisse a son tour distinguer : a, une couche

externe, claire et non granules; 6, un milieu plus trouble, granule. Entre

ces deux dernieres portions on aper$oit souvent une ligne d'interference.

Tige et feuille.

14. L'epiderme manque, car meme la coucbe celiulaire la plus externe

fcontiefit de la chloropbylle et ne d iffere pas des autres pour la structure.

II n'existe pas de stomates.

15. II y a une cuticule et pas de substance inteicellulaire appreciable

16. On observe la rotation dans les cellules de la tige et (\es feuilles.

17. Les rameaux axillaires out a feur base on bieh une feuille embras-
sante, ouverte en avant (fJydrilla) ou bien deux feuilles laterales, lan-

ceolees, n<;n embrnssanfes [Elodea], on bien encore une gaine membra-
neuse, formee de deux ou trois feuilles soudees entre elles [Lagarosiphon

muscoides).

Stipules.

18. Entre la tige et la feuille se trouvent deux stipules intrafoliacees, tres

petites, ovales, ou lanceolees ou oblongues, formees seulement de deux

couches de cellules sans faisceau de cellules cowluetriceS; elles sont

frangees dans YHydrilla, entieres ou presque entieres dans les autres Hy-
drillees.

19. Les stipules se doveloppent plus tard que les feuilles.
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Racine.

20. Les racines adventives (dans YHydrilla verticillata var. gracilis et

YElodea canadensis) se torment aux nceuds, du parenchyme des cellules

conductrices qui se montrent ici ties courtes et presque globuleuses; elles

percent I'ecorce et sortent entre la tige et la feuille, au-dessus de celle-ci.

21. Elles sont filiformes et simples; elles n'ont pas plus de moelle que la

tige et ne sont formees que d'un faisceau central de cellules conductrices

sans galne tutelaire et de parenchyme sans canaux, mais avec des espaces

intercellulaires longitudinaux.

22. Au-dessus de la pileorhize se trouvent des poils radicaurfl

*

Bourgeons hibernants.

23. VHydrilla verticillata persiste pendant I'hiver & l'etat de bourgeons

cylindriques-claviformes (bourgeons hibernants) qui se torment de I'extre-

mite des branches par la reduction des leuilles a Tetat d'ecailles et parce

que toutes les cellules, m6me les plus exterieures de la tige et des feuilles,

se gorgent de fecule. La fecule manque uniquement dans le faisceau de

cellules conductrices et dans le bourgeon terminal.

24. Les grains de fecule de ces bourgeons sont composes, comme tous

les grains de fecule, de : 1° un contour exterieur clair ; 2° one a trois et

jusqu'a cinq lignes paralleles au bord, qui ne correspondent pas a des

couches et qui sontde nature purement optique, etant produites par inter-

ference.

Le dernier chapitre de I'important memoire de M. Caspary est intitule :

Resultats systematiques. C'est la partie monographique de I'histoire des

Hydrillees; elle a ete deja publiee dans les Comples rendus de VAcademic

des sciences de Berlin, cahier de Janvier 1857. Le resume que nous en

avonsdeja donne {Bull, de la Soc. bot de Fr., IV, pp. 237-238) nous dis-

pense de nous en occuper de nouveau. Un appendice de cinq pages renferme

trois notes dont la principale est consacree a la discussion entre M. Caspary

et M. Chatin, qui a eu lieu devant la Societe botanique, et dont, par con-

sequent, les lecterns du Bulletin ont eu deja sous les yeux les priucipaux

elements.

Lc memoire se termine par l'explication des 81 figures que renferment

les 5 planches.

Kssal suv la matiere organisee des sources sulfureuse*
des Pyrenees; par M. Leon Sou beiran (in-S de 76 pag. et 2 plane

Paris, 1858; chez Victor Masson).

Ce memoire a ete eerit comme these pour le doctorat es sciences

naturelles.
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L'auteur fait d'abord le releve historique des travaux qui out ete publics

relativement a la matiere glairineuse des sources sulfureuses, depuis

Bordeu, qui, en 1746, porta le premier son attention sur ce point, jus-

qu'aux travaux remarquables de Longchamps, qui, en 1823, designa cette

matiere sous le nom de Baregine et en fit I'objet d'une etude approfondie,

et a ceux encore plus importants de M. Fontan, qui, en 1838 et en 1853,

a distingue, dans le depot de ces eaux, la Baregine proprement dite

[Glairine d'Anglada), substance organique azotee, amorphe et gelatini

forme, et la sulfuraire, vegetal confervo'ide, voisin des Anabaina. 11 expose

ensuite (pp. 13-26) I'etat actuel de nos connaissances sur cette matiere

organique des eaux sulfureuses telle qu'elle se presente, soit a I'etat

amorphe, soit a I'etat organise. Apres cet expose il presente (pp. 27-55)

les resultats de ses propres observations relativement au depot des eaux de

la plupart des etablissements thermaux des Pyrenees. II s'occupe ainsi

successivement des sources thermales suivantes : Amelie-les-Bains, la

Preste, Moligt, le Vernet, Olette, Ax, Moerens, Bagneres-de-Luchon,

Bareges, Saint-Sauveur et Cauterets. Un chapitre est ensuite consacre a

''indication des caracteres des 6tres, animaux et vegetaux, trouves par

l'auteur dans les eaux sulfureuses des Pyrenees. Nous donnerons le releve

des vegetaux characterises dans cette enumeration.

1. ALGUES DIATOMEES. Desmidiees. Closterium Baculum Breb.;

'*. Lunula Nitzseh. 2 Desmidium rapportes avec doute a ce genre.

Cymbellees. Surirella Pueli, nov. sp.; S\ gibba Ehreub. — Frustuliees.

Frustulia subulata Kutz.; Fr. major Id.; Fr. viridis Id.; Fr. viridula

W. Navicula Arcus Ehrenb.; N. vichyensis Haime et Petit; N. Filholi,

n<>v. sp. Eunotia Diadema? Ehrenb.; E. longicornis Ehrenb.; E. Zebra

Ehrenb.

2. ALGUES GLOIOCLADEES. Nostocinees. Protococcus pluvialis Kutz.
yar. hermesinus. Anabaina smaragdina, nov. sp.

3. ALGUES ARTIGULEES. Byssoidees. Hygrococis nivea Kutz. — Os-

cillatobiees. Oscillatoria elegans Ag.— Confervees. Fischeria thermalis

Sehwabe, var. Ulothrix vichyensis Haime et Petit. — Conjuguees. Mon-
golia olettensis

Des considerations generates forment le dernier chapitre de ce travail

(Pp. 68-7Zi) • nous en resumerons les points les plus importants.

Les eaux minerales sulfureuses des Pyrenees apportent en dissolution

a matiere organique. Celle-ci se depose et passe des lors successivement
par les etats de glairine et de sulfuraire. Tant que la temperature de ta

source est tres elevee (au-dessus de 70 degres), la glairine reste en disso-

u,°n; elle se separe a mesure que I'eau descend au-dessous de cette
emperature et elle se montre avec ses caracteres physiques, fort variables
en rais°n des circonstances dans lesquelles elle s'est formee, et des corps

, nov. sp.
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etrapgers qui out pu s'y meler; ainsi elle est muqueuse, iiiandreuse, mem-
' braneuse, compacte, stalactiforme. Ces diverses manieres d'etre tiennent

a Vital lisse ou rqgueux des parois de Ja source, a la prpfondeiir de I'eau,

au contact de fair, a la temperature de la source, etc.; toutes ne sont que

des modifications dans le mode daizglomeration, et elles constituent de

simples varietes d'une substance au fond tqujours identique, « et c'est en

effet, dit Tauteyr, la seide conclusion qu'il fut possible de tirer, si Yo\)

ne se trouvait pas en presence des observations qui nous montrent la

glairine se mpgifipnt peu a peq dans sa structure, et, apres avoir ete

simple agregat chaotique, suivant I'expression de Tqrpin, se remplir

d'abord (Je granules et s'organiser bientot apres en filaments reticules et
*

anastomoses. II serait bieq difficile de determiner precisement le moment

oil la matiere devient Glairine, etcelui oil elle va devenir Sqlfuraire. Toutiff- * 77
ce qu'ou sait des circoiistaqpes de ce passage, c'est que la presence de I'eau

y est necessaire et que la temperature doit avoir baisse au-dessous de

4- 50°. Alors Poi
\

blement, puis plus tard on verra apparaitre d'autres Algues inferieures

caracterisees par leur couleur verte; ce spra \\\\ premier monde, un monde

vegetal, upe foret aquatique qui se peuplera bientot d'une myriade d'etres

plus avances en organisation, et qui forment le passage entre les plantes et

lesanimaux. A mesure que I'air a pu exercer son influence, a mesure que

le principe sulfur? se detruit, les Algues preunent naissance. On voit ces
#

vegetaux se former dans toutes les eaux qui out ie contact de lair et qui

P
r

chercher qne origine differente aux Algues qui prennent naissance dans
*

les eaux sulfureuses. » Pai mi ces Algues, les unes sont (les especes vigou-

reuses, qu'on trouve aussi ailleurs (tels sont notamment les Closterium

Lunula et Baculum), les autres ne peuvent exister que dans les conditions

que le

Um
M.L esoudre

deux questions
f

- *

males, qui out ete signalees dans les eaux sulfureuses, sont- elles des especes

Q out-ils
*~ *—I ft « 9

ete apportes dans les bassins des sources sulfureuses? Ont-ils ete puises
ft

dans les entrailles de la terre, qu bien une evolution spontanee peut-elie

prendre naissance dans le depdt de |a glairine?

Us 2 planches gravees renferment 29 figures dont les sujets sont
euumeres

a la fin du memoire.
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BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

Geographische Verlireittiiig* tier Gattung VyvemH L.

(Distribution geographique du genre Cyperus L.); par i\f. F. von

Thiimen-Grafendorf. (Flora du 7 nout 1858, n° 29, pp. 457-662.)

Les especes de Cyperus sont nombreuses, surtout entre les tropiques,

dans 1'uu et I'autre continent; leur nombre diminue ties rapidement en

dehors de la zone intertropical?, et elles ne s'olevent pas au deia de 60°

dans rhemisphere boreal, de U0° dans I'hemisphere austral. D'apres le

Synopsis de Steudel, en 1856, on en avait decrit 675 especes, dont 8

etaient imparfaitement connues. Sur ces 675 especes, 372 sont propres a

Themisphere oriental, 277 a Hemisphere occidental, et 18 settlement sont

communes aux deux hemispheres. Ces vegetaux, etant amphibies,se trouvent

principalement dans les endroits humides ou exposes aux inondations,

comme dans les vallees de I'lndus et du Gange, du Nil, du Niger, du

Mississipi, du Maragnon, etc. On en rencontre extremement pen dans les

contrees montagneuses. I /hemisphere boreal en a 397 especes, Themisphere

austral 288, et 31 se trouvent des deux cotes de i'equateur. 9 especes

sont propres a TEurope; en outre, 2 se trouvent en Europe et en Asie,

1 en Europe et en Afrique, 6 en Europe, en Asie et en Afrique, 1 en

Europe, en commun avec I'Asie, l

v

Afrique et I'Amerique, eufin 1 est

commune a I'Europe, a I'Asie, a I'Afrique et a la JNouvelle-Hollande.

Ainsi, au total, 20 Cyperus se trouvent en Europe. L'Asie en a 175 especes,

dont 160 lui sont propres, et 32 se retrouvent dans (Vautres parties du
*

monde. L'Afrique en presente 186,panni lesquelles 150 lui appartiennent

eu propre; sur ce nombre on n'en eompte pas mains de 29 en Ahyssinie

et de 46 dans le sud de I'Airique. I/Amerique possede 271 Cyperus,

parmi lesquels 255 ne se rencontrent pas aillcurs, Parmi eeux-ci, 119

croissent dans I'Amerique meridionale, 48 dans I'Amerique septentrionale,

41 dans I'Amerique centrale, etc. Eniin on en eompte, en Australie,

60 especes, sur lesquelles Zi9 sont propres a ces contrees et 11 se trouvent

encore ailleurs. On ignore la patrie de 12 especes de ce genre.— Les points

les Plus septentrionaux auxquels parviennent des Cyperus sont: pour

'Europe, Stockholm et Saiut-Petersbourg, par 60° de latitude Word; pour

['Asie, la Daourie et le lac Baikal, par 57°, et lile japonaise Saehalin, par

5(

J°;
pour I'Amerique, la Virginie et la Nouvelle-Anghterre, par a4°.

D'uu autre cote, les points les plus meridionaux oil Ton trouvc des especes

de ce genre sont : Le cap de Uonnc-Ksperance, la Nouvelle-Zelandejusqu'au

quarante-sixieme degre de latitude austral?, I'lle de Chiloe, par 42° de

lat'tude Sud.— De toutes les especes du genre, 94 se trouvent dans des iles

e*clusivement
, 23 sont communes a des iles et a des continents. U partie
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du monde qui possede en propre le plus de Cyperns est I'Amerique, qui en

a 255; puis viennent I'Afrique, qui en compte 150, I'Asie, oil Ton en

trouve liO, I'Australie, qui en a 49, et enfin I'Europe, qui en revendique

settlement 9. Les pays ou ces plantes sont les plus nombreuses se rangent

clans I'ordre suivant: Les Indes Orientales en out 71, le cap de Bonne-

Esperance 50, le Bresil kk, la Nouvelle-Hollande Zi2, le Mexique 35,

TAbyssinie 29, les Etats-Unis d'Amerique 23, le Chili 16, Madagascar 13,

Lucon 11, la Guinee 11, Surinam 10, le Texas 9, la Guyane 8, Tile

Bourbon 6, Naples 6, l'lle-de-France 5.

Die urweltliclien Tlialloplij ten tics Kreide^ebirge* von
Aachen unci Maestrlclit (Les Thallophytes fossiles de la for-

motion cretacee d'Aix-la-Chapelle et de Maestricht)
;
par MM. Constantin

d'Ettingshausen et Matthias Hubert Debey. (Sitzungsberichte der h.

Akad. d. Wissensch.; cah. de juillet 1857, publie le 30 novenobre 1857,

pp. 507-512.)

Le memoire de MM. d'Ettingshausen et Debey doit etre imprime plus

tard en entier dans la grande collection des Memoires de VAcademie de

Vienne; provisoirement les deux auteurs en ont donne tin extrait dans les

Comples rendusde ce corps savant. C'est cet extrait que n«ms resumerons

a notre tour.

On sait depuis longtemps que les assises moyennes et superieures de la

lormation cretacee, dans les environs d'Aix-la-Chapelle, renferment des

plantes fossiles; mais jusqu'a ce jour personne n'avait fait de ces restes

veg^taux une etude approfondie. La premiere mention qui en ait ete faite

est celle qu'on trouve dans les Julias et montium subterranea de Francois

Beuth; mais il n'est question, dans cet ouvrage, que de bois fossiles assez

com minis qui s'y trouvent reunis sous les qualifications alors usitees de

Lithoxyla et Carpolithi. Pres d'un demi-siecle plus tard parut I'ouvrage

de Schlotheim, dans lequel il est question de piusieurs bois fossiles d'Aix-

la-Chapelle, et, ce qui a plus d'importance, de divers fruits fossiles de la

meme provenance, sous les noms de Carpolithes hemlocinus, C. hispidus,

C. pruniformis, C. abietinus, C. avellanceformis et C. juglandiformts,

qui appartiennent pour la plupart aux Coniferes. Vingt ans plus tard, en

1841, parut le memoire de M. Goeppert, intitule: Fossile Pflanzenreste

des Eisensandes von Aachen {Vegetaux fossiles du sable ferrugineta

d'Aix-la-Chapelle). Ce travail a eu pour objet les fossiles conserves au

Musee de Bonn et quelques bois fossiles de la collection Schlotheim, a

Berlin. Mais c'est a M. Debey qu'on doit les recherches les plus suivies sur

la flore cretacee d'Aix-la-Chapelle. Depuis nombre d'annees il en recueille

les fossiles avec le plus graud soin, et ceux qu'il possede lui ont foorni
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deja le sujet de quatre memoires qui n'etaient cependant que les pr.limi-

naires d'un travail complet, pour lequel il s'est associe M. d'Ettingshausen.

Sa collection, la plus riche qui existe, provient de vingt-einq localites des

environs d'Aix-la-Chapelle.

Dans leur memoire actuel, MM. Debey et d'EUingshausen ne s'occupent

que des Thallophytes de la flore cretacee d\Aix-la-Chapelle. Voici les

principaux resultats qu'ils y signalent.

Les recherches qui ont et6 faites jusqu'a ce jour sur les plantes fossiles

ontappris ce fait remarquable que,malgre la predominance des raers dans

le raonde ancien, les Algues sont beaucoup moins nombreuses dans les

couches du globe qu'on n'aurait ete porte a le croire, et qu'elles ne sont

assez multiplies que dans les terrains jurassique et cretace. En outre,

beaucoup de fossiles, qu'on a deerits comme des Algues, ont ete reconnus

plus recemment comme n'en etant pas; ainsi les genres Confervites, Cau-

lerpites, Chondrites, Cylindrites, Keckia, Enccelites, Munsteria, etc.,

renferment en partie des formes dont la nature vegetale n'est pas tres

certaine, et en partie des plantes fossiles qui, quoique decrites comme des

Algues, sont certainement placees plus haut dans la serie vegetale. Ainsi

beaucoup de Caiderpites sont des Goniferes. Peut-etre la rarete des Algues

dans les couches terrestres tient-elle a la facilite avec laquelle elles se

detruisent. La plupart de celles qui s'y trouvent sontpetites, tres delicates,

ce qui semble montrer que les formes tres developpees et m_me de pro-

portions colossales de I'epoque actuelle n'avaient pas de representants

dans le monde ancien. Le travail de MM. Debey et d'Ettingshausen n'est

pas fait pour modifier en rien ce resultat general deja obtenu.

M. Unger, dans son fossil i^ ^ __ _ — _.. __ __. __ _________ _____ _ ^

•« nombre des Algues du terrain cretace, dont la flore entiere a fourni

132 especes; le rapport etait done de 31,8 pour 100. Mais dans un ouvrage

posterieur, il a reduit ce rapport a 25,h pour 100. Les recherches de
MM. Debey et d'Ettingshausen sur la flore cretacee d'Aix-la-Chapelle,
flore qui renferme une grande quantite de formes vegetales tout a fait

Particulieres, et qui, a elle seule, est peut-.tre plus riche en especes que
routes les flores cretacees connues prises ensemble, ces recherches abaissent
,a proportion des Algues a 9 pour 100, relativement a la flore cretacee

tout entiere, et a 6,3 pour 100, pour la flore d'Aix-la-Chapelle et Maes-
trjcht seule.

Pour les Lichens, on n'a trouve, a Aix-Ia-Chapelle, qu'une espece
ossi, e, un Opegrapha, et e'est le seul Lichen que Ton connaisse dans la

craie.

Pour les Champignons, depuis que M. Goeppert a decouvert VExstipu-
jww Neesii sur la feuille de YHymenophyllites Zobelii, dans la formation
°uill_re, on n'a pas lieu d'etre surpris en en rencontrant dans des for-
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mations plus recentes. Le lias a fourni 5 especes de Xylomelites, et au

moins kO especes appartenant a divers genres ont ete observees dans

differentes assises de la formation tertiaire. Ce sont, pour la plupart, des

Champignons epiphylles. Les deux auteurs onl observe U especes de cette

classe dans la craie d'Aix-la-Chapelle : une est voisine des sEcidium, la

seconde se rapproehe du genre Himantia; Tune et I'autre se sont montrees

sur des empreintesde feuiiles d'une Proteacee, le Dryophyllum ; la troisieme,

semblable a up Sphceria, s'est presentee sur les restes de feuiiles d'un

Monocotyledon; enfin la derniere, voisine des Hysterium, se trouvait sur

une feuille de Dicotyledon fossile.

MM. Debey et d'Ettingshausen se proposent d'etendre leurs etudes a la

flore cretacee entiere d'Aix-la-Chapelle, qui leur parait 'd'autant plus

digne d'etre etudiee qu'elle est encore fort imparfaitement connue, et qui,

dans son ensemble, leur a deja donne les resultats generaux suivants :

1° On y a trouve de nouvelles formes vegeiales extremement remar-

quables, qui constituent, peut-on dire, les anneaux manquants jusqu'a ce

jour dans le systeme.

2° La flore cretacee peut etre comparee plus exactement ayec la flore

actuelje, parce que plusieurs genres et families de notre epoque peuvent

etre suivis jusque dans la craie.

3° La periode cretacee, qui avait ete regardee jusqu'& ce jour comme des

plus pauvres en plantes, ne le cede reellemeqt, sous ce rapport, qu'aux

periodes houillere, eocene et miocene.

U° La flore cretacee se rattache plus intimement a celle de la periode

eocene qui la suit, puisque une categolie de vegetaux pujourd'hui vivants,

qui s'etait montree predominate dans cette derniere periode, savoir celle

des plantes de la Nouvelle-Hollande, se retrouve aussi dans la flore cretacee,
*

grace a la decouverte de plusieurs formes austral iennes earacteristiques

dans les couches de craie d'Aix-la-Chapelle.

MELANGES.

Theodori Caruelii Illustratlo in hortum siccum Andrem
i it salpinj. Gr. in-18 de xu et 128 pages. Florence, 1858.

Dans la preface de son ouvrage, M. Camel fait I'histoire de I'herbierde

Cesalpin, conserve a Florence. Ce celebre botaniste italien avait forme

deux herbiers, I'un pour Cosme I", grand-due de Toscane, I'autre pour

1

P

P

Pi
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oil Mieheli le decouvrit et en fit I'objet de ses etudes. Apres y avoir inserit

les noms de Tournefort, il se proposait de publier les resultats de I'ctqde

attentive qu'il en avait faite; malheureusement il n'a pas mis ce projet a

execution, on ne sait pour quel motif. Apres la mort de Mieheli, cette

precieuse collection fut etudiee par son eleve Jean Targioni, qui y ajouta

des notes, probablement en 1737 ou 1738. Elle fut ensuite oubliee de nou-

veau jusqu'en 1818. A cette epoque, Octavien Targioni, tils du precedent,

la retrouva chez les heritiers des Pandulphes, et pen de temps apres le

grand-due en fit ('acquisition et la fit deposer dans la bibliotheque palatine.

Cette meme anqee, Broccbi en parla dans le dixiemc volume de la liiblio-

theca italica (p. 203), et I'annee suivante, Bertoloni en fit I'objet d'un travail

special qu'il publia sous le titre de Memoria sopra I'erbario e una lettera

del Cesalpino. En 1845, I'berbier de Cesalpin fut transports de la biblio-

theque palatine dans le Musee d'histoire naturelle de Florence, a la

demande de M. Parlatore, qui, a son tour, se proposait d'en publier uue

Illustration, projet que d'autres travau* l'ont erapeche de mettre a exe-

cution.

ty. Caruel fait observer que I'berbier de Cesalpin est un des plus anciens

qui existent, puisqu'il remonte a I'annee 1663. Le plus ancien que Ton

connaissp est celui de Greault, chirurgien de Lyon, qui a ete forme en

1558, et qui, des collections des Jussieu, a passe danscellesdu Museum
de Paris. Au second rang d'antiquite se classe celui de Rauwplf, conserve

Leyde, qui renferme les plantes reeoltees par ce voyageur de 1573 a

1575. Celui d'Aldrovande, qui se trouve a Bologne, ne peut etre rapporte

& une date bien precise, mais il remonte a peu pres surement. a la meme
epoque que celui de Cesalpin, son condisciple. L'herbier de Bauhin, conserve

a ^le, est certainement un peu posterieur et a du etre forme de 1576
a 1623.

En 1844, lorsque l'herbier de Cesalpin fut place dans le Musee d'histoire

oafiirellede Florence, il formait un volume relie en parcbemin. Plusieurs

aes echantillons qui le composaient ayant ete plus ou moms attaques par
'es 'nsectes, M. Parlatore le fit passer au sublime corrosif; il intereala

ensuite une page de papier entre les feuiiles anciennes, et il en lit ainsi

trois flumes, sans rien changer a I'ordre qui avait ete adopte par son

Ce'eb:e auteur. Aujourd'llui , dit M .Caruel, les plantes de ;cette precieuse
On 1 1 •

«>"ectioQ se trouvent encore en etat tel qu'clles peuvent presque toujours

re determinees avec certitude. Les plus petites sunt entieres, a 1'exceptiou

es parties souterraines; les echantillons des graudes comprennent leur

P°rtion
superieu,re, en ileurs ou avec le fruit, souvent aussi avec une feuille

Bftrieure ou radicale. Quelques ecbautillons en petit nombre, particulie-
rement ceux des arbres, sont sans ileurs ni fruits. Les plantes ont ete
recoltees dans les diverses parties de la Toscane et quelques-unes dans des
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jardins. L*herbier est forme de 266 pages in-folio, et il renferme 767

plantes. Les echantillons sont colles, soit isolement, soit plusieurs en-

semble, selon leurs dimensions. A cote de chacun, U exceptes, se trouve

ecrit son nom grec, latin et italien, de la main de Cesalpin. La suite des

plantes est indiquee par un ehiffre ecrit d'une autre main et posterieur;

mais I'ordre ainsi etabli n'est pas tonjours irreprochable. En tetedel'her-

bier on lit une lettre ecrite en italien par Cesalpin a I'eveque Torna-

buoni. A la suite se trouvent une table des noms grees et une des noms

latins et italiens. Dans son ouvrage, M. Camel a reproduit fidelement ces

deux tables et la lettre, monument precieux pour la science, sur lequel

nous devons maintenant attirer un instant ('attention des lecteurs de ce
*

Bulletin.

Cesalpin fait d'abord ressortir Timportance des classifications en raison

du nombre immense des plantes qui existent. II rappelle les essais de Theo-

pbraste et de Dioscoride. II releve cette circonstance regrettable que les

simplicistes ont joint bien rarement a I'etude des plantes celle de la philo-

sophic, tandis que, parmi les philosophes, il n'en est guere qui etudient

les plantes. Pour lui, son intention n'est que de classer les especes, pour

cette premiere fois, en gros, afin de faciliter a son protecteur les moyens

de trouver dans I'herbier les plantes qui le composent. « II faut remarquer

dit-il, que ce n'est pas d'apres la ressemblance des feuilles, ni des fleurs,

ni des graines, ni des racines, ni d'autres parties semblables, que les plantes

doivent Stre rangees dans un meme groupe; que ce n'est pas nonplus

parce qu'elles different entre elles sous ces rapports qu'elles sontde genres

differents C'est que la perfection des plantes, d'ou depend )'&re de

chacune et d'ou procedent les diverses generations, bien qu'elle ne soit pas

sans elles, n'est pourtant pas en elles, mais dans cette sorte d'^me qu'on

nomme vegetative, qui n'a pas d'autre r6le que de donner la vie et de con-

server les especes. » Cesalpin finit en indiquant succinctement en quoi

consiste l'nrrangement provisoire et en gros, selon son expression, qu'il a

suivi dans son herhier.

Dans sa revision de I'herbier de Cesalpin, M. Camel a suivi I'ordre qui

etait indique par les pages et les numeros. Une premiere serie de numeros

indique les pages de I'herbier; une autre serie, qui s'etend de 1 a 768,

designe la suite des echantillons. Pour chaque plante, il reproduit les noms

grec, latin et italien, qu'avait inscrits Cesalpin; il donne au-dessous la

citation de louvrage du celehre botaniste, De plantis, ou Ton en trouve

soit certainement, soit probablement la description. Enfin il indique l'etat

de I'echantillon et il ajoute le nom botanique moderue de I'cspece. Le volume

se termine par la table alphabetique des noms modernes des especes qu'

. composent ce precieux herbier.
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Notice historiquc sur la vie et les travau\ da doeteur
Villar: par M. Victor Bally. (Broch. in-8 de 56 p. Grenoble, 1858.)

Cette notice a ete lue au Congres scientifique, dans sa session tenue a

Grenoble; elle a ete imprimee parmi les actes de ce Congres et tiree ensuite

a part avec un appendice de h pages dans lesquelles Tauteur a donne

divers passages qui avaient ete supprimes par la Commission ebargee de

dinger I'impression des travaux du Congres. Nous en extrairons quelques
*

details biographiques sur le floriste du Dauphine.

Et d'abord nous ferons observer, apres M. IJally, que c'est uniquement

parune erreur typographique commise par l'imprimeur de YHistoire des

plantes du Dauphine, que le nom de Villar a recu un s final, que tous

lesauteurs out reproduit depuis cette epoque. Ce botaniste lui-meme a eu

le soin, dans des notes manuscrites, de retablir la veritable orthographe

deson nom. II resulte de la que le genre qui lui est dedie devrait etre nomme
Villaria et non Villarsia.

Villar (Dominique) naquit au Villar, hameau du Noyer, entre Saint-

Bounet et Lesdiguieres (Hautes-Alpes), le \k novembre 17^5. Son pere,

secretaire-greffier de la commune, n'avait qu'une fortune tres mediocre.

L amour des plantes se developpa chez Tenfant de ties bonne heure et

uuisit meme aux commencements de son education. Encore fort jeune, il

aPprit a connaitre empiriquement les plantes des montagnes qui entouraient

sou village natal; mais des I'cige de onze ans, line autre passion vint se

joindre a la premiere, et la geometrie ainsi que la trigonometric, dont il

eut occasion d'apprecier I'immense utilite, exciterent en lui un enthou-

siasme qui, comme il le dit lui-meme, tenait du delire, touchait a la folic

eu s'en fallut alors qu'il ne s'adonnat a I'etude exclusive des mathema-
uques. A quatorze ans il perdit son pere, et sa mere I 'envoya chez un

Procureur, a Gap, dans I'espoir de lui donner un etat. Mais la le hasard
ui fit tomber entre les mains le Miroir de la sante et de la beaute, par

"Uiou-Dolois, edite par Meyssonnier, qui yavait joint 300 figures de plantes

''fees de Matthide, et, des ce moment, ce livre devint son vacte-mecum

.

u bout de peu de temps, la procedure lui inspira un tel degout que sa

mere lui fit quitter I'etude du procureur de Gap pour le placer chez un
cure ou, pendant dix-huit mois, il apprend un peu de latin et de grec.

Ia's, informee qu'au milieu de ses etudes il etnit toujours domine par
sa Passion pour les plantes et pour I'arpentage, sa mere essaya, sans
SU(-ces, de donner un autre cours a ses idees, et, dans ce but, elle le

mar,a des I'age de seize ans et demi. Neaumoins le besoin des excursions
e,ait P°»f lui tellement imperieux que, pour le satisfaire, il fit a dix-neuf
aDS une sorte dissociation avec deux libraires colporteurs, avec lesquels,

Pedant six mois, il parcourut le Lyonuais, la Bresse, la Bourgogne et la
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Champagne. En 1766, il fit connaissance avec l'abbe Chaix, cure deBaux,

avec qui il herborisa desormais et dont les conseils lui furent tres utiles.

Jusqu'a I'flge de vingt-cinq ans il explora, en compagnie de ce modesteet

savant ecclesiastique, le Gapencais, I'Embrunais, leBrianconnaisetdiverses

autrcs parties des Alpes. LMntimite des deux botanistes ddra jusqu'a la

mort de Chaix, eh 1798, c'est-a-dire pendant trente-deux ans.

Devenu majeur, et par consequent libre a vingt-cinq ans, il partitpour

Grenoble dans Tintention d'y sojourner six mois pour y apprendre un peu

de cbirurgie. La il eut le bonheur d'etre connu de I'lntcndantdela province

du Dauphine, Pajot de Marcheval, homme aussi eclaire que bienveillant,

qui, des cet instant, devint son protecteur et qui commenca par lui

accorder une pension de 500 livres, grace a laquelle il put rester pendant

trois ans attache a I'h6pital de Grenoble. Plus tard cet administrateur

distingue ayant cree un jardin-ecole a Grenoble, en donna la direction a

Viilar, qui etait alors 3ge de trente-trois ans. La meme annee, le botaniste

dauphinois fut recu docteur en medecine, a Valence- Enfln fort peu de

temps apres, M. de Marcheval fonda un« Ecole de medecine dans l'hdpital

confle aux Peres de lacharite de Grenoble, et il designa Viilar comme pro-

fesseur de bolanique et de matiere medicate dans cet etablissement.

Ce fut en 1779 que ce botaniste fit paraitre le prospectus de VHistoire
|

des plantes du Dauphine, dont les trois volumes furent publies successi-

vement en 1786, 1787 et 1788. Dans cet ouvrage, qui a fait sa reputation,

il adopta le systeme liuneen, en le modifiant profondement et le reduisanta

43 classes.

En 1805, Viilar fut appele a la Faculte de medecine de Strasbourg, a In

chaire de hotanique, qu'il occupa pendant neuf ans. Vers 1812 il vint a

Paris, oil il mourut d'une hemorrhagic cerebrate, le 20 juin 1814, a ''^c

de soixante-huit ans.

La liste des ecrits de Viilar, donnee par M. Bally a la suite de sa Notice,

en comprend f>8, dont U settlement sont testes inedits, et dont un cinquieme

environ sont relatifs a la botanique pure ou appliquee. Nous citerons

parmi ceux-ci, outre son Histoire des plantes du Dauphine, le Catalogue

methodique des plantes du jardin de t'Ecole de Strasbourg (1807), 'eS

Observations sur les Cryptogames (1781), enfln un travail intitule Listed

observations sur les arbres de la province du Dauphine (1787). Les autre*

Merits out pour objet lagriculture, la geometrie, la medecine, etc.

NOUVELLES.

Necrologie. — Notre celebre botaniste voyageur, Aime Bonpland, I a""

et le compagnon de M. de Humboldt dans ses voyages, est mort le 1*
wal

dernier, a San Francisco de Borja, a Page de quatre-vingt-quat re anS
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revolus. II <*tait ne a la Rochelle, le 22 aout 1773. Depuis 1816, il s'etait

fixe en Amerique, Stir les terres de la Confederation argentine, et bien que,

dans ses lettres a ses amis de France, il exprimdt souvent le d&lr et m£me
Tintention de retourner dans sa patrie et d'y apporter toutes ses collections,

il ne parait pas qu'il ait jamais songe serieusement a mettre ee projet a exe-

cution. II est a craindre maintenant que ces collections ne soient definiti-

vement perdues pour la France.

Les journaux allemands annoncent que le docteur Ernest-Henri-

Frederic Meyer est mort le 7 aout dernier, a Koenigsberg, oil il etait pro-

fesseur de botanique et directeur du Jardin des plantes.

L'Academie Leopoldino-Caroline des Curieux de la nature a procede,

il y a peu de temps, a Telection d'un nouveau president, en remplacemeut

de M. j\ees d'Esenbeck, decode le 16 mars dernier. Les statuts de cette

compagnie savante prescrivent un inter valle de deux mois entre la mort

d*un president et 1'election de son suceesseur. Ce delai expire, M. Kieser,

qui etait depuis 18Zi8 directeur des Ephemerides, a envoye un bulletin de
vote aux 16 autres membres de l'Academie, qualities d'adjoints. Le de-

pouillemeut du scrutiny faitnpres Tarrivee des 16 bulletins, a clonne 13 voix

AM, Kieser, 2 a M. Goeppert, 1 a M. de Martins, 1 a M. Alex. Braun.

M. Kieser a done ete proclame president de l'Academie des Curieux de la

nature. Ce savant botaniste est 3ge aujourd'hui de soixante-dix-neuf ans.

Comme il habite Iena, cette ville va devenir maintenant le siege de l'Aca-

demie, car il est bon de savoir qu'elle a toujours pour siege le lieu qu'ha-

*>ite son president. A ce propos, il n'est pas sans interet de connaitre ses

Peregrinations successives pendant les 206 anuees qui sesont ^coulees depuis

sa fondation.

L'Academie des curieux de la nature a ete fondee en 1652, a Schwein-
fupt, par Lorenz Bausch, avec le concours de Fubr, Metzger et Wohlfart.

Depuis cette epoque elle a eu succesivement onze presidents et elle a change
dix fois de siege. Sous la presidents de Fuhr, elle resta a Schweinfurt, oil

el|e avait ete fondee, jusqu'a Tannee 1686. Avec Volkammer, elle se

traDsporta a Ntirnberg, et y demeura jusqiTen 1693; sous Schroeck, elle

I
Pa^sa a Augsburg et s'y tint jusqu en 1730; elle alia a Altovf, sous Jean-
acob Baier, et y demeura jusqu'en 1737; la presidence de Bichner la

jWduisit a Erfurt jusqu'en 17W, et de la a Halle, jusqu'eu 1769; avec
erd>nand-Jaeob Baier, elle retourna a Niirnberg ety resta jusqu'en 1771;

apres
^u°i elle se transporta a Ansbach, oil elle demeura jusqu'en 1788;

eilG&, sous les oresidents tattii*. Schreher. v. Wendt et JNees d'Esenbeck.
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elle s'est tenue a Erlangen jusqu'en 1819; apres quoi ce dernier president

l'a conduite d'abord a Bonn jusqu'en 1831, et enfin a Breslau, oil elle est

demeuree jusqu'a la mort de ce celebre botaniste.

Le trente*quatrieme congres des naturalistes et medecins allemands

aura lieu a Karlsruhe du 16 au 22 septembre courant, conformement a la

resolution qui avait ete prise a la fin de la trente-troisieme session, tenue

Tan dernier a Bonn, comme on se le rappelle. Les commissaires charges

d'organiser cette importante reunion seientifique sont MM. W. Eisenlohr

et Robert Volz. L'invitation qu'ils out adressee aux savants de tous les

pays les previent qu'ils auront droit a une reduction de moitie dans le

prix des places sur les chemins de fer jusqu'a Bale et Paris.

\x professeur C. Heller a ete appele d'Olmiitz a Vienne pour occuper,

dans cette capitale, une chaire a TAcademie Theresienne.

Le docteur Vohl a decouvert dans les cosses du Haricot ordinaire,

avant leur maturite, une nouvelle sortede sufcre qui ressemble a la man-

nite, mais qui est cependant bien distincte de celle-ci. Ce sucre n'estpas

fermentescible et il produit une action purgative.

M. P. de Tchihatehef execute en ce moment son huitieme voyage

dans l'Asie Mineuie. Voici le plan qu'il avait trace cette fois pour son

exploration : II devait parti r de Samsoun et remonter le Lycus (Germeili

Tschai), ct se diriger vers Schabtchanc Karabinar, d*ou il devait se rend re
#

a Essinga, sur I'Kuphrate, pour descendre ensuite le longde ce fleuve. A

son retour a Samsoun, il doit passer par Ssivas et Tobalt. II se propose

ensuite d
f

explorer la cote jusqu'a Scutari. Les parties de I'Armenie et du

Kurdistan que I'intrepide et savant voyageur doit ainsi parcourir, sont

au nombre des plus sauvnges et des moins connues de l'Asie Mineure.

L'Academie de Munich a recu deroierement des collections importantes

de plantes recueillies par le docteur Jean Roth pendant le voyage qu'i'

a commence il y a deux ans. A la fin de 1856, ce voyageur partit <le

Jerulasem pour aller explorer les bords de la raer Morte et se diriger de la

jusqu'aux c6tes de la mer Rouge, a travels I'Arabie. L'ete de 1857 a ete passe

par tui dans la Phenicie, apres quoi, a I'automne, il est alle a lextrefflite

meridionale de la mer Morte. Au printemps de I'aunee courante, il est

retourne a Jerusalem, d'ou il est alle bientot a Suez pour y commencer une

exploration de la rive orientale de la mer Rouge.

Paris. — Imprimerie de L. Martinet, rue Mignou, 2.



SOCIETE BOTANIQUE
DE FRANCE.

SEANCE DU \\ JUIN 1858.

PRESIDENCE DE M. LE GOMTE JAUBERT.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 28 mai, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame Padmission de :

MM. Jaccoud (Sigismond), interne des hopitaux, rue de Pon-

Ihieu, 3, a Paris, presente par MM. Marjolin et Chatin.

Crochard (Ildefonse), pharmacien, rue Saint-Victor, 18, a

Paris, presente par MM. Boisduval et Chatin.

Passama (Joseph), de Perpignan, etudiant en medecine, rue

des Beaux-Arts, h bis, a Paris, presente par MM. Leon

Soubeiran et Ferrer.

Fritsch-Lang (Eugene), de Belfort, pharmacien aide-major,

au Val-de-Grace, a Paris, presente par MM. Stocker et

Scbreuffele.

Burnat (Emile), maison Dollfus-Mieg, a Dornach pres Mul-

house (Haut-Rhin), presente par MM. Delbos et de Schoe-

nefeld.

"• ^e President annonce en outre trois nouvelles presentations.

• Eugene Fournier, membre de la Societe, est proclame membre
a v»e, sur la declaration faite par M. le Tresorier, qu'il a rempli la

condition a laquelle l'arl. 14 des Statuts soumet 1'obtention de ce
tit re.

lecture est donnee de leltres de AIM. Ozanon et Ducoudray-

ourgault fils, qui remercient la Societe de les avoir admis au nombre
de ses membres.

T. V. 21
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Dons faits a la Societe :

1° De la part de M. Ph. Parlatore, de Florence :

Elogio del professore Targioni-Tozzetti.

Due nuovi genere di piante monocotiledoni

.

2° archivo rural, jornal de agricultural Lisbonne, mai 1858.

3° Journal des veterinaires du midi> mai 1858.

4° En echange du Bulletin de la Societe :

Pharmaceutical Journal and transactions, numero de juin 1858.

AttidelV I. R. Istituto Veneto, Janvier 1858.

UInstitute juin 1858, deux numchos.

*
f

M. Baillon fait a la Societe la communication suivante :

RECHERCHES SUR LES OVULES DES EVONYMUS CULTIVES A PARIS, par M. H. BAILLON.

(Suite.)

Dans une premiere communication (1), j'ai eu occasion d'examiner trois

modes de disposition speciale des ovules dans les Evonymus, avec des diffe-

rences relatives a leur direction et a leur nombre. J'ai depuis eteudu cet

examen a celles des especes qu'on cultive dans nos jardins et qui n'etaient

pas preeedemment en fleur. II me reste sept de ces dernieres a passer en

revue.

5. E. lucidus Don. — II y a dans chaque loge deux ovules collateraux,

inseres tout a fait en haut de Tangle interne. Us sont done descendants, leur

raphe est tournl en dehors, leur micropyle en haut et en dedans.

6. E. atropurpureus Jacq. — II y a egalement deux ovules collateraux

dans chaque loge ; ils sont ascendants, avec le raphe interieur, le micropyle

dirige en has et en dehors. Us sont done en tout semblables a ceuxdes

E. europwus et verrucosus.

7. E. echinatusWeAL — Deux ovules collateraux, descendants, coropn-

mes Tun contre I'autre, a micropyle superieur et interieur, absolument

commedans YE. lucidus Don.> espece tres voisine sous tous les rapport

et comme dans YE. latifolius L.

8. E. fimbriates Wall. — Cette espece, cultivee a l'Orangerie du Mu-

seum, est tres interessante, sous ce rapport qu'elle sert de passage entre

les especes a ovules descendants et celles a ovules ascendants. D'abord, il e>

a remarquer que les deux ovules de^chaque loge ne sont pas longtemps co
-

(1) Voy. plus haut, p. 26G.
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lateraux. Leurs points d'insertion se deplacent de bonne heure, de facon que

1'un d'eux s'eleve, tandis que Tautres'abaisse. Par la, ils deviennent tout

a fait superposes dans VAge adulte. Leur grand diametre est dirige a peu

pres liorizontalement ; ils sont transversaux. Le micropyle est alors contra

Tangle interne de la loge, le raphe est en haut et coiffe l'ovule, commc un

cimier etroit, dans toute I'etendue de son bord superieur. On observe sou-

vent que les deux exlremites libres des ovules se rapprochent un peu Tune

de I'autre; le superieur est alors legerement descendant, I'inferieur un peu

ascendant.

9. E. nitidus Benth. — Ses lo^es ovariennes sont absolumentconstruites

sur le meme plan que celles de VE. nanus Bieberst.— II y a, dans chacune

d'elles, quatre ovules, superposes par paires dans le principe, maissecom-

primant un peu entre eux quand ils s'accroissenten sedeplacant legerement.

Souveut alors, chacun d'eux occupe un dessommets d'uu losange. Considere

isolement, chacun est ascendant, h raphe interieur, a micropyle tourne en

dehors et en has.

10. E. angustifolius Pursh. — De Candolle avait bien indique, dans le

Prodromus, que les loges ovariennes des Evonymus pouvaient etre quadri-

ovulees. Peut-6tre faisait-il allusion a VE. nanus. Mais on ne croyait pas

et Ton ne croit guere de nos jours, si je m'en rapporte aux ouvrages classi-

ques les plus repandus, que les ovules puissent etre plus nombreux. C'est ce

qui arrive cependant. Dans ce dernier cas, ils se disposent sur deux series

verticaleS paralleled, et alors ils se rangent a la loi la plus frequente qui

regisse cette disposition. Horizontaux, sauf ceux qui sont tout a fait en

hautou en bas de la serie et qui peuvent affecter quelque obliquite, leurs

r^phes se trouvent places cote a c6te sur la ligne mediane de la loge.

L A
. angustifolius pent presenter ainsiun nornbre egal d'ovulesdans chaque

serie, savoir : trois de chaque c6te, en tout six, ou quatre de chaque c6te*

Mais les deux series sont parfois inegalesj ainsi Ton trouve 2 d'un cote,

3
> ^ ou 5 de r autre, ou 3 d'une part, et de l'autre, U-5. Done, il y a dans

celte €sPece de 6 a 10 ovules dans chaque loge.

**• E. americanus L. — Celui-ci est construit sur le m£me plan que le

Precedent Les ovules sont situes sur deux series vertical a peu pres ho-
,lzoutaux, souvent legerement ascendants; leurs raphes sont aussi cote a

j;

le
; parfois, quand le nornbre des ovules est impair, il y en a un tout a

811 situ(i sur la ligne mediane, repondant a l'intervalle des deux series.

3

es Uor&bres que j'obtiens pour celles-ci sont les suivants : 2 et 3,2 et Zi,

et
^> U et 5 ; de sorte qu'il y a de 5 a 9 ovules dans chaque loge ; une

8eule fois yen ai trouve 10.
e cesfaits etdeceux que j'ai euThonneur d'exposer prteedemment de-

ant,a s<>ciete, il resulte que le genre Evonymus, tel que nous le preset/

l«s especes cultivees chez nous, peut etre subdivise en cinq groupes
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d'inegale valeur, quelle que soit d'ailleurs ceile qu'on voudra donner a

cbacun d'eux, crime maniere ahsolue.

A. Deux ovules collateraux, franchement ascendants; raphe interieur:

E. europceus L. f E. verrucosus Jaeq., E. atropurpureus Jacq.

B. Deux ovules collateraux franchement descendants; raphe exterieur

:

E. latifolius L., E. lucidus Don., E. cchinatus Wall.

C. Deux ovules superposes, horizontaux ou a peu pres ; raphe superieur,

fimbi

Q
interieur : E. nanus Bieb., E. nitidus Death.

B. Ovules disposes sur deux series paralleles, horizontaux ; raphes tour-

foli

E. amcricanush.

M. Baillon presente ensuite a la Societe :

1° Une epinc ramifiee de Gleditschia, portant une fleur a I'exlremite de

chacune de ses divisions;

2° Un fruit de CatasetumWailesii ohtenu par une fecondation artificielle

et dont la maturation a exige quinzc ou seize raois. Lcs graines paraissent

bien developpees.

M. Meniere eonsidere le succes obtenti par M. Baillon comme fort

ioteressant, car les masses polliniques des Catasetum Sont tres rare-

ment developpees.

M. Baillon dit que les masses polliniques dont il s'est servi etaient

creuses, ce qui est normal, car leurs parois sont constitutes par la

substance pollinique elle-mGme.

M. J. Gay donne les nouvelles suivantes du voyage de M. Cosson:

Parti de Metlili (extreme frontiere sud-ouest de 1'AIgene) le 14 mai '

il est arrive a Laghouat le 29, apres avoir franchi en quinze jours et

cinq ctapes les 80 lieues qui le separaient de cette derniere statiou.

Les lieux traverses sont Gardaia, El-Ateuf, Kefel-Rokma, El-Farcb sur

l'Oued en IVca, Guerrara et Berrian.

Gardaia est un des six ksour ties rapproches oil est reunie la P°*

pulation ties industrieuse des Beni Mzab. II y a la de veritables i»ai-

sons, baties en pierres, habitees par des marchauds qui out presque tous

voyage.

Gomme I'expedition devait manquer d'eau ct de vivres frais sur toute la

ligne de Gardaia a Laghouat , M. le eommaudant Marguerite avail envoy"!
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au-devanl d'elle jusqu'a Gardaia les provisions necessaires, a\ec trcntc

chameaux, dont quinzc pour le transport de I'eau et les autres pour les

bagages.

JLe voyage avait ete des plus heureux, quoiquc la chaleur ful habituelle-

ment de 38 a ZiO degres. On Pevitait autant que possible en ne marchant

que le matin et le soir.

Ce sont les bords de I'Oued Mzab et de son affluent I'Oued Metlili qui ont

fourni les meilleures recoltes botaniques, tres superieures a celles qu'avait

pu faire Texpedition entre Biskra et Tuggurt, comme entre Tuggurt

et Ouargla.

Arrive le 29 mai a Laghouat, M. Cosson comptait s'y reposer jusqu'au

4 join, mettre ensuite buit ou dix jours pour se rendre a Alger, y rester

quatre a cinq jours et s'embarquer immediatement apres pour Marseille, oil

il csperait etre rendu le 21 juin.

Tout le monde, sans exception, etait bien portant.

M. Gay fait ensuile a la Societe la communication suivanle :

La flore du Port-Juvenal s'enrichit tous les jours, soit d'especes nou-

velles, soit de lumieres sur Torigine des plantes qui la composent.

J'y ai moi-meme decouvert, en juin 1857, le Centaurea algeriensis Coss.

et DR., dont le nom indique la patrie, et le Valerianella diodon Botes.

{Diagn., I, III, p. 57), qui est originaire du nord de I'Asie-MiQeure

(Karahissar en Cappadoce) et du nord de la Perse (province de I'Ader-

bidjan).

M. Durieu de Maisonneuve y a ramasse a la meme epoque les epis entit-

lement desseches d'une Graminee, dont les graines, semees a Bordeaux
,

°nt produ it, le mois dernier, une interessante petite plante qui ne s'y etait

pas encore rnontree. C'est un Elymm que M. Durieu a fort justement rap-

porteau geniculates Delil.= Delileanus Sc\m\U = cegyptius Spr. J'ajoute,

comme fruit de mes propres recherches, que c'est en meme temps VEly-
mm rhachitrichus Hochst. et Steud. = Crithopsis rhachitrichalmb. et Sp.

[Hl.pl. or. IV, tab. 321), c est-a-dire une plante d'Egypte et du nord de la

Syrie.

Le meme hasard d'epis sees, ramasses a terre dans le meme lieu, a fourni

• M. Durieu, par ie meme moyen, une autre Graminee qu'il a reconnue pour

h
fi

rement decrit par M. Boissier. La patrie de eette plante, deja enregistree

.

comme juvenalienne, etait et est encore inconnue; niais elle pourrait bien

Vei*»' d'Amerique, et c'est pour eveiller I'attention sur ce point que j'en

,s me«tion ici. Sur les bords du Mississipi, a la Nouvelle-Orleans eta Saint-
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Louis sur le Missouri, vient, en effet, YHordeum pusillum Nutt. (Gen. Am.,

I, p. 87) = Hord. pusillum et Riehlii Steud. {Glum., I, p. 353, n. 34

et 35), qui a les plus grands rapports avec la plante du Port-Juvenal, et

qui peut-etre n'en differe pas specifiquement. La difference ne repose, en

effet, que sur des feuilles glabres, des glumes plus scabres, etdes epillets

Interaux moins avortes et nioins mutiques, dans YHordeum pusillum, tel

qu'il est sous mes yeux, venant des deux localites citees, Nouvelle-Orleans

et Saint-Louis. La forme dilatee des quatre glumes principles est la meme

dans Ics deux plantes, et e'est la le caractere essentiel par lequel elles se

distinguent de YHordeum secalinum , dont elles se rapprochent d'ailleurs

beaucoup par le port, ainsi que M. Duripu Ta tres bien vu pour ce qui con-

cerne la plante du Port-Juvenal. '

M. Meniere fait connattre a la Societe que YEndoptera Diosco-
t

ridis DC, plante de l'Europe meridionale, vient d'etre naturalisee

aux environs d'Angers
,
par suite des inondations de la Loire

en 1850.

M. le comte Jaubert donne lecture d'un troisieme memoire Sar

ronsciqnement de la Botanique,[fai$mt suite a ceux qu'il a lus dans

les seances du 23 mars 1855 et du 27 mars 1857.

W. Bug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture de la note sui-

vante adressee a la Societe :

SUR LA ROSE VERTE ET L'ANEMONE VERTE, par M. faille GOUBERT

(Paris, 11 juin 1858.)

La Societe s'est occupee, dans sa derniere seance, d'une monstruosite

di/l

Cettc Rose verte, qui parut pour la premiere fois a I'Exposition florale

de 1855, semble maintenant acquise a I'horticulture, et je ne crois pas

iu'aucune alteration ait ete remarquee en elie depuis i'epoque de son im-

portation jusqu'a ce jour.

Recemment encore, au concours d'horticulture du mois de mai dernier,

chncun de nous a pu voir a loisir le vigoureux pied de Jiosa viridiflora

qn'avait expose M. Verdier (lis aine, bien connu pour sa culture de Roses.

M. Verdier est, a ma connaissance, un des premiers, avec M. Miellez,

qui se soient occupes de cette anomalie d'organisation. Aussit6t npres

qn'ellcfutintroduite deVirginieen France, il en fit de nombreuses bouturei

qui sufiisent cependant a peine aux demnndes des amateurs et des flori-

culteurs.

flora. La plupart des
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pieds qu'il possede sont greffes en pleine terre; les autrcs sont francs de

pied, d'ou ils sont plus faibles et ne peuvent fleorir qu'au mois de sep-

lembre. Les premiers, au contraire, sont en fleur on deja defleuiis; ceux

que Ton a pu voir a I'Exposition derniere sont de ce nombre.

Nous avlons commence sur la Rose verte des etudes de morphologic et de

teratologic vegetates qui nous presentaient le plus grand interet, quand nous

nous sommes reconnu devance dans cette voie par plusieurs de nos con-

freres, par M. Alphonse Lavallee entre autres, qui a publie un excellent

article a ce sujet dans V Horticulteur franpais, n° d'octobre 1856.

Nous nous contenterons aujourd'hui de signaler un nouvcau cas de chlo-

ranthie qui a excite notre admiration a T Exposition derniere, et qui ne nous

etait pas encore connu. M. Focquet, horticulteur, 41, rue du Port-Saint-

Ouen, a Batignolles-Monceaux, avait envoye, a c6te de magnifiques Ane-

mones et Renoncules de toutes eouleurs, line Anemone verte, non moins

belle que la Rose de M. Verdier, et que nous nous proposons d'etudier avec

soin.

Nous ne savons pas si M. Moquin-Tandon a fait entrer cette Anemone
verte dans son interessante classification des monstruosites vegetales. Elle

foerite du moins d'y prendre place. C'est un de ces cas de teratologic comme
M. Ad. Brongniart en a signale pour le Primula sinensis, M. Darestepour
le Delphinium Ajacis, une de ces monstruosites comme on en remarque

assez frequemment encore dans le Fragaria vesca, VAquilegia vulgaris,

w Tr
i
folium repens, le Papaver somniferum 1

et en general dans les plantcs

a etamines nombreuses.

Goethe, le poete, distingue trois metamorphoses : la metamorphose nor-

roale ou celle de la fleur simple, la metamorphose anticipee ou celle de la

fleur double, enfin la metamorphose descendante on retrograde. C'est a

cette derniere que ^horticulture doit la Rose verte et 1'Anemone verte. €ette

transformation est bien, en effet, retrograde, comme le dit M. Lavallee, car

e"e n?est plus produite par un affaiblissement, mais, au contraire, par un
exees de vigueur, et les parties de la fleur se presentent plus ou moins avec

,es caiacteres essentiels de la feuille, tels que la forme, les nervures, la cou-
leu,

\ la texture, etc., suivant que la vegetation de la plante elle-meme a ete

P'usou moins activee par une cause exterieure, comme Thumidite ou la

chaleur.

M. Alph. Lavallee dit que la Rose verlc revient a la coloration

r°uge par suite d'une culture debilitante. Sur de jeunes pieds prove*

na'U de boulures, les fleurs restent d'abord vertes, mais elles se

co,orent tie plus en plus a mesure que la plante vieillit.

*t. de Schcenefeld, secretaire, donne lecture de la communication
su'tvante, adressee a la Societe :
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PES FLEURS REEIXEMENT SESSILES ET DES SOUS-SEPALES, par M. D. CLOS.

(Toulouse, 8 juin 1858.)

line question de morphologie vegetale qui ne me parait pas encore

avoir ete suffisamment elucidee, est celle de savoir si toute fleur doit neces-

salremen t avoir un pedoncule ou un pedieelle. « Lorsque celui-ci est si

court, dit De Candolle, qu'on ne peut distinguer un intervalle entre Taisselle

et la fleur, on dit que celle-ci est sessile ou que le pedicule manque ;
mais

on peut dire qu'en realite le pedieelle existe toujours [Organogr. %
1. 1,

p. Zi31). » M. Alph. De Candolle et Aug. de Saint-Hilaire partagent la

meme opinion : « Ces supports..., dit le premier, sont... quelquefois telle*

meat petits que Ton peut dire qu'ils manquent (Introd. a la Bot., t. I,

p. 120); >> et, d'apres le second, le rameau floral peut quelquefois se deve-

lopper si peu que presque a son origine il donne deja naissance a la fleur

(Morphol., p. 2^3). Eniin Link est sur ce point aussi explicite queDe Can-

dolle; il s'exprime ainsi : « Revera peduneulus, uti caulis, nunquam plane

deficit, sed abbreviatus est et cum receptaculoconfluens (Elem. Phil.bot

,

ed. 2,t. II, p. 52)». A. Richard semble admettredes cas d'abseuce complete

de pedoncule; car, dit-il dans son Precis, p. 162, rarement le pedon-

cule manque.

Quelques faits (auxquels on pourrait sansdoute en ajouter bien d'autres)

m'ont paru demontrer tl'une maniere si evidente Pabsence, pour ccrtaines

ileurs, de tout pedoncule, que je n'ai pas hesite a les signaler, esperant que

desormais il ne restera plus de doute a cet egard, et que les botanistes pour-

root admettre sans scrupule des fleurs reellement sessiles.

Une coupe longitudinale de l'ovaire de YCEnothera strkta Ledeb., pas-

sant a la fois par le milieu de I'axe et de la feuille a I'aisselle de laquelle

est cet ovaire, montre la cavite de celui-ci descendant au-dessousdu point

d'insertion de la feuille, et les ovules eux-memes contenus dans cette ca-

vite apparaissent a 5 ou 6 millimetres au-dessous de ce point.

Le pbenomene est non moins manifeste dans YCEnothera taraxacifoha

Sweet. Apres que cette espece a parcouru toutes les phases de sa vegetation,

ses parties, en se dessechant, prennent une consistance ligneuse. L'ecorce

des tiges se detruit, mais les fruits, egalement indures, persistent sur la

plante, et leur base penetre si avant dans le corps ligueux qu'elle se con-

fond avec lul. II ne sauroit etre la question de pedoncules.
\.'Aizoon canariense L. est dans le meme cas : De Candolle, decrivant

cette plante, s'exprime ainsi : Fleurs sessiles sur la tige et les rameau*

principaux, presque incrustees dans l'ecorce (Plantes grasses). » V.Bj*-

phyllum PhyllanthusHaw. est depourvu de pedoncule, et De Candolle lu>-
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meme avail dejadit: « Dans tous les cas, les fleurs des Cactees sent sessilcs

(Rev. de lafam. des Cactees, p. 13). » Mais, si je ne m'abuse, tous les bo-

tanistes out depuis longtemps reconnu des fleurs reellement sessiles dans

celles des spadices des Aroi'des, dans I'Ananas, dans I'Arbre a pain, dans

les fleurs femelles du Mais.

On n'a pas hesite a admettre desfeuilles reellement sessiles. Les petioles

cylindriquesdes feuilles pelteestemoignentd'unegrande analogie (au moins

au point de vue anatomique , sinon quant a la morphologie et a I'essencc)

entre le petiole et le rameau. Des lors pourquoi s'etonner qu'il y ait aussi

des fleurs reellement sessiles?

Devra-t-on considerer comme fleur sessile celle qui, paraissant telle

,

porte cependaut des bractees ou bracteoles au-dessus du point d'insertion

de la feuille a l'aisselle de laquelle elle se trouve? II y a lieu de distinguer

ici les fleurs aovaire supere des fleurs a ovaire infere. Dans les premieres,

la presence de ces bractees temoigne de ('existence du pedoncule. Dans les

secondes, ces bractees naissent souvent au-dessous de la cavite ovulifere,

ct alors le pedoncule existe; e'est le cas pour les Glaieuls, chez lesquels

on trouve en face de la bractee aisseliere (1) mais a un niveau plus eleve,

une autre bractee , les deux constituant une spathe; la fleur est la reelle-

ment subsessile. Mais il n'est pas rare non plus de voir des ovaires in feres

sessiles porter des ecailles ou petites feuilles sur leur paroi exterieure. C'est

ce qu'ont vu M. Trecul chez le Prismatocarpus hybridus L'flerit. (Annal.

sc. nat., 2e ser., t. XX, p. 339), M. INaudin, sur la pomme du Crataegus

tanacetifolia Pers. (Ibid., ft
e ser., t. IV, p. 15, note) et M. Irmisch sur des

poires depourvues de cavite ovarienne {Flora, 1858, n° 3). Toutefois, les

Cactees sont indubitablement les plantes les plus remarquables de toutes a

cetegard
: la, lephenomene est normal et constant. Quel nom doit-ondon-

neraces ecailles qui recouvrent en plus ou moins grand nombre les parois

ovariennes chez les Eckinocactus, Cereus, Epiphyllum , Phyllocatus, Pe-
reskial De Candolle enonce que les fleurs des Cactees sont depourvues de

vraies bractees, et que ce sont des sepales (Rev. des Cactees, p. 13 et 14,

tlProdr. regn. veg.
f

t. Ill, p. U51 et suiv.j, Endlicher (Gener., p. 942) et

M.Spaeh (Plant, phanerog., t. XIII, p. 350 ets.) partagent cette opinion.

M- Naudin, au contraire, voit des bractees et des bracteoles dans les ecailles

du tube des Cactees et du Crataegus tanacetifolia Pers. Les faits tendent

a faire prevaloir tous les jours davantage cette theorie que l'ovaire infere

est presque toujours forme par la soudure de I'axe avec les feuilles carpel-

Jaires; dans ce cas, les parois de l'ovaire et du pericarpe sont de nature mixte,

Participant a la fois de celle de la tige et de celle de la fleur (2). Les ecailles

d) Expression que j'emprunie a M. Guiilard.

(2) Aussi M. Trtcul a-t-ii pu consiatcr, par I'anatomie, entre les axes caulinaires
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qu'elles portent ne doivent-elles pas aussi tenir le milieu entre les bractees

et les sepales ? IVy a-t-il pas autant de raison pour les ranger parmi les lines

que parmi les au ties? Enfin ne conviendrait-il pas de leur appliquer un

nom particulier, celui de sous-sepales (subsepala) par exemple, qui aurait

I'avantagede rappeJcr leur analogie avec les pieces du calice? On objectera

peut-etre que, dans quelques Cactees, on ne peut saisir la limite entre ces

sous-sepales et les vrais sepales. Mais il suffira de determiner avec exactitude

la position des parties pour lever la difficulte.

Les recherche* de MM. Payer et Decaisne ontprouve que, dans la for-

mation de Povaire infere, il y a invagination de Paxe floral, les parties

d'abord terminates ou pistillaires devenant les plus inferieures. Cette ex-

plication n'entraine-t-elle pas avec elle cette consequence que les vrais se-

pales ne sauraient occuper que le rebord superieur de cet axe, oil se trouve

la limite du receptacle invagine? Et en effet, dans un assez grand nombre

de Cactees (les Mamillaria par exemple), le tube est entitlement nu et

lisse ; ailleurs il ne porte qu'un tres petit nombre de sous-sepales (Opuntia

vulgaris) ; dautres fois, au contraire, ces organes se sont multiplies a sa

surface, et leur aisselle est tantot nue (commedans quelques Phyllocuctus),

tantdt occupee par des poils et des aiguillons (Cereus speciosissimus Desf.,

C. Martianus Pfeiff., Phyllocactus phyllanthoides Link), qui dans cer-

ei florauxdu Prismatocarpus hybridus L'HAriu , me similitude telle que le fruit

parait etre la continuation de la tige, son sommet modifie pour la reproduction

{lac. cit.
f p. 343). Nous pensons qu'il conviendra d<*sormais de diviser les ovaires

ou piricarpes (parois des caviuSs renlermant les ovules ou graines) en : 1° foliaires,

comprenant presque tous ceux dont Povaire est supfcre, m£me ceux des L<5gumi-

neuses et des Liliacees ranges par M. Schleiden dans les tigellaires (Grundz. d,

wissensch. Bot.
9 (klit. 2, t. II, p, 315) ;

2° folio-tigellaires, resultant de la sou-

dure de Paxe avec les carpelles; 3° tigellaires, formes par la ligc. Dans le Qui,

s
f
ll faut en croire M. Schleiden (ibid., p. 2lil) et aussi Meyen et M. Schacht cit£s

par M. Tulasne (voy. Ann. sc. nat., l\' s^rie, t. IV, p. 104), Povule r&luit au sac

embryonaire se forme dans une partie de Paxe constituant a elle seule les parois

de la cavity.

Je saisirai cette occasion pour mentionner une addition qui, h mon avis, doit Wre

faite a la classification des fruits. J'ai reconnu, aprfcs De Candolle (voy. Bull. Soc.

hot., x. II, p. 169), et M. Germain de Saint-Pierre a depuis conlirme (ibid.,

p. 258), que le fruit des Labtfes est h deux carpelles. Celui des Borraginees com-

povte la meme interpretation, d'apres les fails observes par M. Albert Wigand sur

un Symphytum (voy. Flora du 7 d^cembre 1856) et par M. Germain de Saint-

Pierre sur le Myosotis cmpitosa (voy. Bull. Soc. Bot.
9

1. IV, p. 895). J'ai done

cm devoir ajouter k la division des fruits provenant d'unc seule fleur en apocarpts

et syncarpts, une troisieme branche sous lenom tfhemicarp6s 9 zl qui comprendra

les hemicarpelles (denomination dont fai.deji cherch* h justifier Pcmploi, voy.

Bull. Soc.Bot., t. IV, p. 741) des Labifes et des Borraginees.
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tatoes plnntes recouvrent le tube en I'absence des sous-sepales (Cereus ser~

pcntinus Lag.).

Les sous-sepales ont done pour caraetere d'etre inseres sur les parois du

tube floral, d'etre sujets & manquer, et aussi cbezIesCactees d'avoir, comme
lesfeuilles de cesplantes, leur place indiquee par celle des faisceaux de

poils et d'aiguillons ; tous caraeteres qui les distinguent des sepales et des

bractees. La famille des Cactees est probablement la seule chez laquelle

es sous-sepales existent a I'etat normal. On les voit semontrer accidentelle-

ment chez les Pomacees et les Specularia (Prismatocarpus L'Herit.).

M. Arthur Gris annonee qu'il a observe au jardin du Museum une

fleur de Philadelphus speciosus qui presenlait deux boutons floraux

a l'aisselle de deux sepales opposes. II se reserve de faire, dans la

prochaine seance, une communication sur cette anomalie,

M. Eug. Fournier fait a la Societe la communication suivante :

SUR LE PASTINACA DIVARICATA Desf., par M. Eug. FOURNIER.
i

Dans notre derniere reunion, j'ai eu 1'honneur de communiquer a la

Soeiete, sur les caraeteres specifiques des Daucus, quelques observations

qui tendent k dirainuer le nombre des especes admises dans ce genre. Je

ne me suis cependant pas cru une autorit£ suffisante pour effectuer moi-

meme cette petite reforme; et, s'il y a lieu, M. Moquin-Tandon pourra

I'nccomplir dans sa Flore de Corse. Aujourd'hui, je suis tin peu plus am-

bitieux, et, dans le genre Pastinaca, je viens proposer la suppression d'une

espece.

le Pastinaca sativa L. et le P. divaricata Desf., different Tun de Tautre

par des caraeteres en apparence bien tranches. Le P. sativa a les tiges angli-

cises, les fruits ovales, et deux bandelettes a la commissure; le P. divari-

fota a les tiges cylindriques, les fruits orbiculaires et de quatrc a six ban-

delettes a la commissure. II est cependant des eehantillons qu'il serait fort

difficile de elasser dans 1'une ou l'autre des deux precedentes especes ainsi

delinies. En effet , les cannelures de la tige sont d'autant moins saillantes

Won les examine plus haut , de sorte que le meme echantillon offre a ce

Point de vue des caraeteres variables. Les fruits se modiflent aussi suivant

lei"' 4ge ; ovales-allonges dans leur jeunesse , ils se renflent dans leur mi-

ljeu en approehant de la maturite
;
quand celle-ci est complete, ils prennent

la forme orbiculaire, e'est-a-dire la forme attribute au type specifique du

**• divaricata. On peut suivre sur un meme Echantillon, en passant des

°mbelles les plus exterieures a 1'ombelle centrale, la se>ie des modifications

T'eje viens d'indiquer.

''arrive maintenant aux bandelettes de la commissure. Sur une ombelle
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dont presque tous les fruits ne portaient que deux bandelettes, j'ai trouve

un fruit qui en portait quatre ; et sur des ombelles dont la majeure partie

en presentait quatre, plusieurs fruits qui n'en portaient que deux. En etu-

diant de pres les causes de cette variation, j'ai cru reconnaitre que ehacun

des deux eanaux resiniferes se dedouble a une eertaine epoque, d'ou resul-

tent les quatre bandelettes du P. divaricata. J'ai vu en effet Tun des deux

eanaux se bifurquer dans sa moitie superieure; dans un autre cas, ils

etaientau nombrede trois. Le dedoublement ne s'etait alors effeetue que

d'un seul c6te de la ligne mediane. Quelquefois \e P. divaricata presente

six bandelettes au lieu de quatre ; l'explication de ce pbenomene se tire

aisement des considerations precedentes.

Les fruits des Pastinaca atteignent encore, probablement sous I'influence

d'une insolation prolongee, un etat analogue a celui que j'ai vu sur les

Daucus. La commissure perd ses bandelettes brunes, se couvre de petits

tubercules, et prend une teinte d'un brun clair et parfaitement uniforme.

En resume, la forme orbicutaire des fruits et le nombre des paires de

bandelettes dont est sillonnee leur commissure sont les signes d'un develop-

pement exagere, car, dans la France centrale, le P. sativa garde ses deux

bandelettes et ses fruits ovales-renfles , et ce n'esl que dans les chaudes

valltes de nos provinces meridionales qu'il elargit ses fruits et double ses

bandelettes; on trouve dailleurs tous les passages intermediaires entre la

forme vulgaire qu'offre notre Panais cultive et le P. divaricata, qui n'en

est qu'une forme mtridionale.

J'avais redige cette note, lorsque j'entrai dernierement au cours de

M. Geoffroy-Saint-Hilaire. Le savant professeur exposait la tbeorie des

inegalites de developpement, et montrait que, dans certaines series,

les etres les plus eleves presentent dans leur bas age les memes conditions

d'organisation que les etres inferieurs de la serie. II en est peut-etre de

meme de nos deux Panais; le P. divaricata ne serait alors qu'un terme

plus eleve d'uue serie dans laquelle le P. sativa occuperait le rang infe-

rieur; a ce point de vue, les deux especes seraient en realite differentes.

Toutefois, comme ces idees n'ont guere ete introduites jusqu'ici dans les

classifications botaniques, je me bornerai a les signaler aux meditations de

mes savants confreres, mou peu d'experience m'empechant de les admettre

ici d'une facon trop absolue.

qu
avec succes : Artemisia Mutellina, Saxifraga orientalis, Cons

?nonspeliensis, Erodium petrawm, Teucrium Polium et T. fla-'

vicans. Ces quatre dernieres especes ont ele recueillies par '«'

aux environs de Monlpellier, pendant la session extraordinaire

de 1857.
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SEANCE DU 25 JUIN 1858

PRESIDENGE DE M. JACQUES GAY, VICE-PRESIDENT

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, doline lecture du proces-verbal

de la seance du 11 juin, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la dernicre seance, M. le

President proclame l'admission de :

MM. Asdry, docteur en medecine, secretaire general de la Societe

imperiale et centrale d'horticulture, rue deChaillol, 2, a

Paris, presente par MM. de Bouis et Ducliartre.

Prevost, docteur en medecine, medecin de i'hdpital d'Alen-

Qon (Orne), presente par MM. le comle Jaubert et de

Schoenefeld.

Saviniere (de la) fils, a Tours (Indre-et-Loire), presente par

MM. Delaunay et T. Puel.

M. le President annonce en outre trois nouvelles presentations.

Lecture est donnee de lettres de MM. L. Gros et Passama, qui re-

mercient la Societe de les avoir admis au nombre de ses membres.

M. le President s'exprime ensuite en ces lermes :

Messieurs, la science vient de faire one perte immense, une perte qu'on

pourrait croire irreparable, tant est borne le nombre des hommes de genie

qui se suecedent dans le cours des siecles. Robert Brown est decede le

10 de ce mois, a un age trfes avance. Peu d'hommes, Messieurs, depuis

la creation du monde, ont occupe dans la science un rang a la fois plus

deveetplus modeste. Sans nom, sans fortune, il a commence sa carriere

dans un regiment ecossais oil il cumulait, dit-on, les fonctions d'enseigne

et de chirurgien, et il l'a terminee avec la seule qualite officiellc de conser-

vateur des collections botaniques du British Museum et de la Societe Lin-

neenne de Londres. Un dictionnaire d'histoire naturelle de Valmont de

Bomare, annote par Louis-Claude Richard, alors tres jeune et sans nom,
fu t, dit-on, sa premiere et longtemps sa seule ressource litteraire. Mais le

genie supplee a tout, et nous voyons Robert Brown debuter, en 1810, par ee

Prodromus Florae Novw Hollandice, ou I'homme superieur se montre a

Routes les pages par I'aboudance de I'observatiou, la profondeur des vues, In

"nesse des apercus et laprecision des details : c'etait un autre A ntoine-I.au rent

deJussieu qui s'annoncait au monde etqui preparaita notrcscienee une ere

uouvelle a laquelle il est juste que son nom reste attache. Une fois intro-
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duit dans la science par cette ceuvre capitale, quoique d'un mince vo-

lume, Robert Brown y a marcbed'un pas deplus en plus forme, attachant

successivement son nom aux questions les plus delicates de ranatomie, tie

la pbysiologie, de la raorphologie et de la classification naturelle, car il

n'etait etranger a aucune des branches dans lesquelles se partage la bota-

nique. II les a toutes abordees et toutes eclairees des vives lumieres de son

intelligence. Aucune de ces nouvelles productions n'aatteint 1 ampieur d'un

volume, et quelques-unes occupent a peine le quart d'une feuille d'impres-

sion, mais toutes ont creuse un profond sillou dans la science, et leur auteur

s'est acquis une renommee qui, a mon sens, n'a ete ni depassee ni meme

egalee par aucun botaniste de notre temps , si ricbe pourtant en babiles et

feconds observateurs.

Vous n'attendez pas de moi, Messieurs, que j'entre dans le detail de

cette longue carriere si noblement remplie. Non-seulement je n'y suis point

prepare, mais je comprends trop bien que mes forces n'y suffiraient point.

J
f

ai voulu seulement vous faire partager remotion quej'ai eprouvee en ap-

prenant la mort de cet homme eminent, dont le nom, inscrit sur la liste

des membres de notre Societe, en etait le plus bel ornement.

Dons faits a la Societe:

1° De ia part de M. l'abbe de Lacroix :

Catalogue desplantes du departement de la Vienne.

2» De la part de M. Th. Garuel, de Florence :

Illwtratio in hortum siccum Andrcew Cmalpini.

3° De la part de M. Gavino Gulia, de Malte :

Corso elementare di entomologia Maltese*

4° archivo rural, Lisbonne, juin 1858.

5° En eckange du Bulletin de la Societe

:

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, mimero de

mai 1858.

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, numero

de mai 1858.

L'Institut, juin 1858, deux numeros.

M. le President appelle particulierement I'attention de la Societe

sur l'ouvrage dont M. Caruel lui fait hommage, I'etucle de Therbier

de Cesalpin ne pouvant manquer d'oil'rir un ties grand interet.
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M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la communication

suivafite adressee a la Societe (1)

:

NOTE SUR UNE NOUVELLE ESPECE DE DIANTHUS, par M. Henri LORE I .

(Toulouse, 22mai 1858.)

Dianthus benearnensis. D. caucliculis procumbentibus, plus minus

elongatis, laxe eaespUos\s;caulibus suberectis, glaberrimis, modice flexuo-

sis, 2-Mloris, floribus longe pedunculitis, apice ramulorum geminalis;

foliis basi sequalibus, a medio attenuato-subacutis, margine tenuissime

Berrulatis, subtus atriatis, caulinis conformibus, erecto-patulis, vaginis lati-

tudinem folii paulo superantibus ; squamis calycinis quaternis raro senis,

subaequalibus, margine scariosis, tubo duplo triplove brevioribus, in mu-
cronem longiusculum contractis; calycis inferne subgibbosi

y
apice attenuati,

striati, dentibus ovato-Ianceolatis, mucronatis, margine membranaceis,

ciliatis ; petalis dissitis, inmqualiter dentatis, lamina parva. subrotunda,

ad faucem barbata, unguibus triple breviore ; antheris lineari-oblongis;

capsula cylindrica.

Habitat in rupibus Pyrenaeorum inferiorum, loco dicto Gabas, in Be-

nearnia.

On le voit, les caracteres principaux du D. benearnensis, caracteres dont

I ensemble le separe de toutes les especes decrites jusqu'ici, sont les sui-

vants
: Tiges flexueuses 2-Aflores ; fleurs geminees, longuement pcdoncu-

lees*, feuilles un peu rudes aux bords, striees en dessous, les caulinaires

etalees-dressees
; ecailles calicinales 4, parfois 6, presque egales, deux a

hois fois plus courtes que le tube calicinal ; calice un peu renfle dans sa

moitie inferieure, attenue et resserre an sommet; petales non contigus, a

limbe petit, subarrondi, inegalement dente, trois fois plus court que Ton-
glet.

La plantea deux k trois decimetres, des fleurs petites d'un rose violacd,

et forme un gazon peu serrd et d'un vert gai.

Ce Dianthus n'a d'intimes rapports avec aucune autre espece, et son iso-

ement rendait impossible toute hybridation. Les especes suivantes, aux-
quelles on peut le comparer, s'en distinguent par de nombreux et impor-
ta«ts caracteres.

Le D. monspessula7ius L. parses ecailles calicinales plus longuement

Mtenuees; son calice grele, effile, bien plus allonge; ses petales contigus,

Une fois plws grands, profondementdivises en laciniures etroites et non pas
entes; ses feuilles une a deux fois plus longues, retrecies a leur base, a

"^rvureg ties distinctes, etc.

I 1
) Cette nole etait accompagn^e d'un dessin dont la gravure se irouve joinle au

P^entnumero*

1
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\\ 2° Le/>. sylvalico-monspessulanus G.G. Fl. de France, I, p. 2/*0(Z). saxa-

tilis Pers. Syn. I, p. k9U) par sa taiile pluselevee et les proportions bien plus

considerables de toutes ses parties; par ses ecailles ciliees; ses fleurs plus

grandes, profondement divisees, souvent reunies en fascicule; ses feuilles

longuement attenuees aux deux extremites, tresaigues, etc.

3° Le I), petrcms W. K. par ses fleurs blanches, une fois plus grandes,

a petales glabres, ties lacinies; par ses ecailles calicinales largement obo-

vales, a peine mucronees, ia 5 fois plus courtes que le long tube du calice;

par ses feuilles plus etroites, glaucescentes, nerveuses, etc.

U° Le/). pollens Sibth. par sa souche non gazonnante; sa tige plus roide,

brievement velue a la base; ses feuilles plus etroites, tres dressees; son

calice plus gros ; ses petales moins dentes, a limbe etroit, oblong-cuneiforme

ct non pas subarrondi, etc.

5° Le D. hispanicus Asso par sa tige brievement velue dans sa moitie in-

ferieure; ses feuilles etroites, courtes, roides, canaliculus, dressees; son

ealice plus allonge; ses petales presque cutlers, a limbe etroit, oblong-cu-

neiforme, etc.

Ma plante a etc soigneusement comparee au D. tener de I'herbier de

Balbis et a une douzaine d'ecbantillonsde la meme espece donnes par Bal-

bis lui-meme au gardien du jardin botanique de Turin, mais elle s'en distin-

gue ties nettement. Balbis caracterise son espece surtout par ecs expres-

sions : caule unifloro, squamis calycinis plerumque duabus vix calyce

brevioribus. Les ecbantillons recueillis et nommes par I'auteur s'eloiguent,

en effet, du Z>. benearnensis par leur tige toujours uniflore et non pas mul-

tiflore, par les ecailles calicinales le plus souvent au nombre de deux, sub-

binis (comme dit Kocb au D. deltoides) et non pas k ou 6, egalant presque

le calice et non pas 2 a 3 fois plus courtes. Le D. tener Balb. , moins fort

queue le represente la figure, est surtout bien plus grele que le mien dans

toutes ses parties. La figure assez mauvaise de cette plante a du tromper

bien des botanistes, car les ecailles calicinales, par une erreur grave du des-

sinateur, y sont representees deux a trois fois plus courtes que le calice,

tandis qu'elles sont toujours, en realite, presque aussi longues que lui, vix

cahjeebreviores, comme les decrit I'auteur de Tespece (1).

Le/>. benearnensis s'eloigue beaucoup du D. tener G.G. Fl. de Fr. J.

p. 2^0 (non Balb.) par ses petales a limbe subarrondi et non pas etroit-

oblong danssa partie centrale non divisee, par ses feuilles etalees-dressees

par sa tige flexueuse
, pluriflore, tres glabre meme a la base, par sa

double, etc.

(1) Cos renseignemenis m'ont ete communiques par un de mes amis, M. Ar-

doino, cxcelleni botanisie et ties bon observateur, et par M. (Iras, botaniste
epalc-

ment distingue, a qui la science sera bienldt redevablc d'un nouveau Flora taun-

nensis.

>

taiile
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La planle de la Flore de France, ties distincte clu vrai />. tuner par sa

souche plus forte, ses petales franges et non pas dentes, surtout par ses

ecailles calicinales toujours au nombre de quatre et n'atteignant que le mi-

lieu du tube du ealice, se trouve dans Pherbier de Lapeyrouse sous le uom
de D.alpinus Smith. Je Pai recue de M. Timbal et d'um autre botaniste, qui

Pont recueillie Pun et Pautre a Venasque, localite indiquee par M. Godron.

M. Timbal, persuade, malgre les soupcons exprimes par M. Godron, que

cetteplante n'est point hybride, Iui a impose le nom de D. fallens.

Oianthus fallens Timb.-Lagr. herb.; D. alpinus Lap. Hist. abr. Pyr. 243 et

herb.! D. tener Godr. et Gren. PI. Pr. I, p. 240 (non Balb.).

Ceile plante trompeuse a et6 prise par Lapeyrouse, I. &, pour le D. alpinus Sm.;

par MM. Grenier et Godron pour le D. tener Balb.; par M. Bentham et les botanistes

r&lucteurs pour une forme exigue du D. monspessulanus L. II differc cependanl

de ce dernier (D. monspessulanus L. dont il est, il faut Pavouer, ties voisin;, par

sa souche grele, grisatre, a divisions courtes £mettant des jets steriles nombreuxct
des tiges fleuries courtes, dressees (ni ilexueuses ni ascendantes), rarement biflores,

jamais multiflores; par ses feuilles plus fermes, plus larges. moins atte/iuecs au

sommet, aigues, courbeesen gouttifere, strides
;
par ses fleurs plus peliics, aecailles

calicinales atteignant a peine le milieu du tube, appliquees, presque egales, ovales-

lanceole'es, contractees en une arete un peu membraneuse aux bords et au sommet,

et non pas herbacSe, stride dans toule sa longueur
;
par le ealice plus court, moins

attenue au sommef, a divisions moins aigues et moins profondes; par ses poiales

a limbc plus dtroit-oblong dans sa parlie cenirale (non orhiculaire), moilie moins
irange aux bords; enfin par sa floraison plus tardive.

Ces mdmes caractferes distingucnt ie D. fallens des D. Waldsteinii Sternb. et

"• alpestris Uopp. qu'on rencontre partoul dans les Pyrenees mftles avec le type,

01 qu'on regarde a bon droit comme dc simples formes du D. monspessulanus L.

Lc D. tener Ball), difffere du D. fallens par le lube du ealice plus court, plus

etroit, non altdnue au sommet, a dcailles atteignant Je sommet du ealice; par ses

Petales p)uS pctits, a limbe orbiculaire, dent& et rfbn franges ;
par ses feuilles plus

J

toes, siriees, en goutlierc, aigues; 'par ses tiges plus greles, toujours uniflores;

Pa «' sa souche moins forte, moins cespileuse; enfin par un port bien different.

!
Nous reconnaissons que les caracteres que nous avons assignds au D. fallens

J

auronl P«« d'importance pour les botanistes qui, avec M. Bentham, Veulent que le

D
* mon*pessulanus L. varic considerablement selon les lieux, le sol et Paltiiude;

ma «s Payant observe plusieurs fois et a des epoques ties <5loign(*es les ones des

aiUrcs (W37, 1849, 1852, 1854), nous pensons qu'iine semblable variation lPau-

W-W se conserve!* aussi longtemps sans reprendreia forme type primitive, e'est-

e les caracteres qui distinguent le D. monspessulanus L.

(.Vote communiquee par At. Timbal-Lagrave , de Toulouse.)

M- Arthur Oris fait a la Societe la communication suivante :

T. V. 22
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NOTE SUH QUELQUES CAS DE MONSTRUOSITE OBSERVES SUR LE PH1LADELPHUS SPECIOSUS,

par M. Arthur GUIS.

Le pied dc Philadelphus speciosus Schrad. cultive au jardin du Museum

presentait ceci de particulier, qu'un grand nombre de flours manifestaient

des anomalies ou des deviations insolites du type specifique. J'ai deja eu

rhonneur de citer a la Societe un cas de monstruosite observe sur cette

plante(l); je me propose aujourd'hui d'ajouter a ee fait isole quelques

petites observations du meme ordre, faites sur ee meme Philadelphus.

Ainsi une fleur, avec un calyce a quatre sepales, presentait deux bractees

suppiementaires naissant precisement a la base du tube du calyce, soudees

a ce tube par un de leurs bords et devenant completement I i b res au point

d'insertion des sepales; en sortequ'il y avait en apparencesix sepales, dont

deux un peu plus etroitsadroite et a gauche d'un vrai sepale. Ces bractees

etaientsteriles.

Une autre fleur a quatre parties offrait de meme deux bractees suppie-

mentaires inserees sur le tube du calyce a peu pres aux deux tiers de sa

hauteur; elles etaientsteriles, fibres et opposees.

Revenons un instant sur le cas de monstruosite que j'ai cite dans la dcr-

niere seance. Dans une fleur a quatre sepales, deux des sepales presentaient

un bouton floral h leur aisselle; Tun de ces boutons, protege par un sepale

insere un peu plus has que les autres sur le tube du calyce, etait porte sur

un petit axe et accompagne de trois bractees, deux laterales inferieures et

une superieure mediane. Ce bouton de fleur presentait un calyce dont une

des divisions offrait sur un de ses bords une loge pollinifere (ce qui est un

cas de monstruosite assez rare), des petales, des etamines et un ovalrt *

loges irregulieres nontenant un grand nombre d'ovules.

Les divisions aTaisselle desquelles naissent des bourgeons floraux sow-

elles des sepales ou des bractees? Si ee sont des bractees, le verticille caly-

cinal est reduit a deux sepales, ce qui trouble la symetrie florale, et d'ail-

leurs la forme de ces divisions floripares est analogue a celle des autres

sepales ; seulement, comme je I'ai deja dit, le point d'attache de Tune d'elles

etait situe un peu plus bas que celui des autres sepales.

Je ferai remarquer ici que le fait de [insertion des bractees sur letubedu

calyce et du developpement de bourgeons floraux a Taisselle des divisions

calycinales, est tres favorable a Thypothese que letube du calyce est de na-

ture axile. Si done nous considcrons ainsi le tube du calyce du Philadelphia,

le casou des fleurs se developpent a I'atsselle des sepales serait celui d'une

proliflcation axillaire floripare.

11 me reste deux cas de monstruosite a soumettre a la Societe.

(1) Voyez plus haut, page 3!2o.
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Dans Tun de ces cas, trois fleurs en bouton etaient inserees sur le tube du

calyce d'une fleur deja passee. A peu pres a la naissance de ce tube on aper-

cevait une bractee sterile ; line autre bractee inseree plus haut, a peu pres a

la moitie de la hauteur du tube calycinal, offrait une fleur en bouton a son

aisselle ; enfin deux fleurs assez rapproehees etaient nees a I'aisselle de deux

divisions connees a la base, inserees encore plus haut sur le tube du calyce,

et le limbe de ce calyce semblait etre represents seulement par deux se-

pales.

J'ai examine la fleur la plus inferieure et Tune des deux flours jumelles

inserees plus haul. La premiere etait porteesur un petit pedicelle muni dune
bractee a sa base. Une autre bractee etait nee au bas du tube du calyce et,

luade ses bords etant soude avec ce tube, elle ne deveuait corapletemeut

libre qu'au point d'insertion des sepales. Cette fleur etait munie depetales,

d'etamines et d'un ovaire a quatre loges multi-ovulees.

L'une des deux fleurs jumelles avait un calyce a cinq sepales avec une

bractee supplementaire, cinq petales, un grand nombre d'etamines, un

ovaire symetrique et trois styles dont Tun etait monstrueux. Ce style por-

tait en effet, a peu pres a moitie de sa hauteur, un lobe d'anthere replie sur

lui-meme commeun cordon.

Le dernier cas de monstruosite qu'il me reste a signaler, est un cas de

prolification floripare mediane; mais, avant de le decrire, je dois faire re-

J

narquer que, I'ovaire des Philadelphus se terminant en general par un petit

toit tres surbaisse, dans le Philadelphus speciosus au contraire I'ovaire se

divise en deux parties, Tune infere, I'autre supere: dans cette espece, en

effet, le sommetde I'ovaire prend un grand accroissement et forme comme
one coupole au-dessus du plan de finsertion des verticilles floraux.

Ayant done ouvert la partie superieure dune fleur d'apparence normal?,

je fus bien surpris d'y voir le sommet d'tin petit bouton de fleur qui s'etait

a, nsi developpe dans cette cavite parfaitement close; il etait porte sur un

Petit axe central, enveloppedanssa moitie inferieure par letube du calyce

et 'a partie infere de I'ovaire, et dans sa moitie superieure par la partie su-

pere de ce mSme ovaire. Les placentas appartenant a !a fleur enveloppante,

"Eposes en cercle autour de lui, Pentouraient comme d'un etui a parois

,sses et blanches ; en sorte que, sur une coupe transversale faite dans le tube

u ca,yce de la fleur-mere, on apercevait en dehors un cercle de loges

ovariennes, puis plus a Tintei ieur la section des divers verticilles de la pe-

te fleur interieure. Cette fleur se composait d'un calyce, d'une corolle,

famines fecondes et d'un ovaire a loges irregulieres contenant un grand
n°mbre d'ovules.

Bans ses Elements de Teratologic vigetale
y
M. Moquin-Tandon fait re-

•rqoer que la prolification mediane floripare s'accompagne d'atrophic,
b0,t dans 'a ileur traversee, soit dans celle qui nait au milieu on au-dessus

;
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que souvent la fleur traversee est sterile; que la fleur superieure est habi-

tuellement incomplete; enfin que, la plupart du temps, ee sont des fleurs

doubles qui sontaffectees de cette anomalie.

Dans le cas de prolification dont je viens de parler, la fleur traversee

n'elait point sterile, car lesetamines etaient fecondes et I'ovaire contenait

un grand nombre d'ovules; la fleur superieure n'etait pas incomplete, car

elle possedait un calyce et une corolle ; enfin ce n'etait point line fleur dou-

ble, mais une fleur simple qui etait affectee de cette anomalie.

M. Payer montre a la Societe une inflorescence de Pelargonium

dans laquelle une seule des fleurs est revenue au type normal etpre-

sente tous les caracteres des Geranium. En effet, tandis que les fleurs

voisines ontle calice avec un eperon, les petales inegaux, sept eta-

mines ferliles et trois steriles, cette fleur a le calice sans eperon, la

corolle tout a fait reguliere, les petales de m6me couleur et dix eta-

mines fertiles dont cinq plus petites.

M. Payer fait ensuite a la Societe la communication suivante :

Lorsqu'on lit les ouvrages de physiologie vegetale, on est surpris de la

diversity des opinions emises sur les fonctions des trachees et des vaisseaux

ponctues et rayes. Les uns veulent que tous ces vaisseaux soient remplis

de gaz, et Malpighi est a leur tete. Les autres croientqu'ils sont avant tout

destines a I'ascension de la seve, et qu'ils sont par consequent remplis de

ce liquide durant au moins la periode de vegetation. M occupant de la suite

de mes Elements de Botanique, j'ai cherehe entre ces diverses opinions

quelle etait la vraie, et void le resultat de mes observations. J'ai pris de

jeuues pousses de Balsamine, de Potiron, de Bryone, et je les ai dissequees

sous la loupe montee avec des aiguilles acataracte, de facon a mettre anu

les trachees, les vaisseaux ponctues et rayes; etje les ai toujoursvus, quel-

que jeunes que je les aie examines, se presenter sur le fond vert du pareu-

chyme sous-jacent comme des filaments argentes, et cette couleur argentee

etait due a la presence de gaz contenu dans leur interieur, car, lorsquc

avec la pointe de Taiguille on leur pratiquait une incision, on voyait cet air

sortir par cette incision sous la forme de petites bulles.

J'ai repete cette experience sur de tres jeunes feuilles et de tres jeoocs

tiges placees sur le porte-objet de ma loupe montee, et tenant encore a la

plaute, et toujours j'ai observe le meme resultat; ensorte que je me crois le

droit d'en conclure et de poo voi r demontrer quand on le voudra, que les

trachees et les vaisseaux rayes ou ponctues ne sont pas, dans les circon-

stances normales, des conduits de la seve, mais renferment des gaz des leur

plus jeune 3ge.
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M. Lestiboudois demande a M. Payer s'il a repete ses observations

stir des tissus en voie de formation, lesquels paraissent entierement

penetres de liquide.

M. Payer repond :

Qu'il a trouve de Pair clans des trachees de Bryonia dioica, sur des

plantes qui n'avaient encore atteint que le eentiemede leur developpement.

Les liquides passaient par le tissu cellulaire allonge qui enton re les vais-

seaux, jamais par les vaisseaux eux-mSmes. S'il est vrai qu'a Porigine les

aisscaux soient, comme Pa dit M. de Mirbel, formes par la superposition

de cellules dans lesquelles passe un liquide, ce fait ne peut sans doute £tre

veriflc que sur des plantes tres jeunes.

\

M. Duchartre fait observer que plusieurs auteurs allemands nom-

menl dans leurs ouvrages les vaisseaux des plantes vaisseaux aeri-

feres [Luftgcfcesse).

M. Payer dit que Meyen les designe sous le nom de vaisseaux

seveux, et que les physiologisles allemands sont encore tres divises

d'opinion relativement aux fonetions de ces organes.

M. Cbatin ajoute qu'il ne se souvient pas d'avoir jamais constate

avec certitude, en dissequant des plantes. fraiches, rexistence d'un

liquide dans les vaisseaux, en dehors du moment del'ascension de la

seve au printemps.

M. Baillon presente les observations suivantes :

Les injections colorees sont, parmi tant d'autres, un bon moyen des'as-

surer de la presence des gaz dans les trachees et les vaisseaux de toute

espece. Je les ai pratiquees sur un bon nombre de plantes, avec une solu-

tion de sulfate de fer d'abord, puis une autre de cyanoferrure jaune de

potassium. Le precipite bleu qu'on en obtient se produisait abondamment,
ct souvent avec une grande rapidite dans les tissus autres que les vaisseaux.

Celas'est manifeste surtout dans lesJuglandees, les Kcelreuteria, les Majan-

themum^ les Hippocastanees, les Acerinees, etc., etc. Mais, dans aucune de
c^s plantes, Pinterieur des vaisseaux n'a ete penetre par la matiere du bleu

dePrusse. On peut en conclure que ni la solution decouperose verte, ni celle

^ cyanoferrure, n'ont penetre dans les vaisseaux. L'eau pure dans laquelle

°n plonge les tranches coupees des plantes precedentes, ne s'y eleve pas
n°n plus. II y a cependant une cause puissante d'illusion, contre laquelle il

faut se mettre en garde : les vaisseaux paraissent ties souvent entierement

colores en bleu, de sorte que leur trajet s'en trouve parfaitement dessine.

Mais e'est la surface exterieure de leur paroi qui est ainsi impregnee de la



33/k socffenfi botaniqce de France

substance colorante. Celle-ci we se trouve pas a l'interieur. La couche super-

iicielle dont ii vient d'etre question rend alors d'autant plus faeile robser-

vation des gaz incolores que la pression fait circuler par longues eolonnes

cylindriques, sous cet etui de matiere bleuatre, dans les reservoirs vascu-

laires.

M. Duchartre est d'avis que l'emploi des injections colorees ne

pcrmet pas de resoudre rigoureusement la question. II rappelle le

memoire publie sur ce sujet, dans le liotanische Zeitung, par M. Roe-

mi nger, qui est arrive, par une methode semblable a celle de

M. Baillon, a des conclusions toutes differentes.

M. J. Gay fait a la Sociele la communication suivante :

NOTE SUR VAIRA SUBTMFLORA Lag., par HI. J. GAY.

•Pen possede quatre echanlillons espagnols, venant de Madrid ou de ses

environs, tous parfaitement semblables entre eux, quoique de sources diffe-

rentes, et Tun d'eux provenant de Pherbier de Boutelou, a qui il avail ete

envoye par Lagasca.

Kuntb, qui n'a pas vu eette piante, la compte parmi les especes dou-

teuses. Sprengel la cite avec doute parmi les synonymes de VAira juncea

Vill. Colmeiro la donne, sans exprimer aucun doute, eomme un simple

synonyme du Deschampsia cwspitosa ou Aira cwspitosa L Pour Roemer

et Scbultes, c'est une espece particuliere d'Aira. Parlatore, enfin, Padmet

eomme une espece de Deschampsia, distincte de toutes les autres.

Pour moi, ee n'est ni un synonyme du Deschampsia ccespitosa, ni une

espece particuliere de ce meme genre, mais un etat maladifdu Deschampsia

media R. S. (Aira media Gouan, Aira juncea Vill.), etat tout a fait ana-

logue a celui que Linne avait meconnu dans VAgrostis vulgaris, lorsqu'il

en faisait une espece particuliere sous le nom d' Agrostis pumila.

Ce qui caracterise principalement cette maladie, a laquelle beaucoup

(Pautres Graminees sout sujettes, c'est une alteration profonde des organei

sexuels. Les antberes sont avortees, de moitie plus petites que dans Petal

normal, a loges ouvertes et sans pollen, et les ovaires sont gonfles d'une

poussiere noire qui en remplittout Pinterieur, se substituant ainsi comple-

tement au perisperme et a Pembryon. Cette poussiere se compose d'uue

multitude de globules qui sont autantde spores d'un Champignon de la

tribu des Ustilaginees. C'est YUredo Caries DC. Fl. fi\ suppl. P-
78

'

oU

Tilletia Caries Tulasne in Ann. sc. nat, 3
U

serie, VII, p. MS, tab*
5 '

fig. 1-16, tirees d'un epi de Ble.

lei, eomme dans VAgrostis vulgaris, Alteration des organes sexuels en-

traine trois modifications principals dans les autres parties de la plant*-
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ment, tandis que VAira media seleve a uu pied uu un pied et demi. Les

cbaumes de ce dernier se terminent par une panicule ample, a rameaux

longs et tres ouverts ; la panicule de VAira subtriflora est contractee, pan-

cifloreetde raoitie au moins plus eourte. Enfin, les fleurettes, etroitement

imbriquees dans VAira media, au moins apres la floraison, sont laches et

distinctement biseriees dans VAira subtriflora, d'ou resulte une forme

d'epillet toute differente, cylindrique dans la premiere espece, comprimee

et cuneiforme dans la seconde, ce qui tient au volume de l'ovaire, grele

et cylindroide dans la plante saine, epais et ellipsoide dans la plante ma-
lade, ayant par consequent ce qu'il faut pour distendre les paillettes de sa

fleurette, et, par suite, !es fleurettes d'un meme epillet. Par cette meme
raison, les epillets de la plante malade paraissent beaucoup plus gros, mais

ils ne sont reellement que plus larges, parce qu'ils sont ouverts et non

fermes.

A presque tous les autres egards, les deux plantes sont parfaitement sem-

blables : feuilles roulees, ligule tres longue, aigue et tres entiere, epillets A

deux ou trois fleurs, paillette inferieure tronquee et inegalement quadri-*

dentee au sommet, paillette superieure tres profondement ecbancree, arete

de la paillette inferieure eourte et droite, naissant un peu au-dessous ou un

peu au-dessusdu milieu de son dos (insertion dailleurs tres variable dans

VAira media), et n'en depassant pas ou n'en depassant que peu le sommet;
tout cela se trouve dans Tune comme dans Tautre plante,

l^a seule difference de quelque importance que presentent les deux plantes,

et qui ne soit pas expliquee par 1'nnalogie de VAgrostis vulgaris, reside

dans I'axe des fleurettes (rachilla), lequel est plumeux, e'est-a-dire garni

de poils nombreux etdistiques, dans VAira media, tandis qu'il est glabre

dans VAira subtriflora % ou Ton ne voit de poils qu'en tres petit nombre et a

la base m6me des fleurettes. Mais on comprend facilement que cette seule

et unique difference ne peut £tre admise comme specifique dans une plante

dont tous les autres caracteres decoulent evidemment de Alteration des

oiganes sexuels.

•Tetablis done ici en fait que VAira subtriflora n'estpas une espece, mais

unetat maladif de VAira media (Airajuncea Vill.), maladie qui attaque

beaucoup de Graminees et qui, dans les c^reales, a recu le nom de caric.

Ce fait n'interesse pas seulement la botanique espagnole, mais aussi la

botanique francaise, car j'ai lieu de croire que VAira pumila Vill. ined.

{Aira media (3 Mutel) et VAira suharistata Faye ! represented et la meme
Plante et la meme alteration produite par la meme cause, bien que les au-

teurs que je viens de citer semblent avoir completement ignore et cette alte-

ration et le synonyme que je fais connaltre ici. Ce qui est certain, e'est que
Aira suharistata, dont je possedc un ecbantillon authentique quoique
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trop maigre et trop peu developpe, repond exactement a YAira subtriflora

par sa taille naiue, par sa panicule appauvrie, paucifloreet contractee, par

ses feuilles roulees, parses antheres avortees, par ses ovaires caries, etc.

11 n'endiffere que par ses epillets a rachis barbu,non glabre, en quoi il

serapproche davantagede VAira media, et par sa paillette inferieure dont

I'arete, dans les deux seules fleurs tres jeunes que j'ai pu analyser, m'a

paru naitre, non du milieu du dos, mais d'un point tres voisin du sommet,

ou meme de I'echancrure que laissent entre elles les deux dents du milieu.

La premiere difference rattache YAira subaristata a VAira media avec plus

de certitude. Quant a la seconde, elle doit compter pour tres peu de chose

relativement a VAira media, dans lequel rinsertion de 1'arete est tres

variable, puisqu'on l'y voit tantdt presque basilaire, tant6t mediane ou

supra-mediane, et que Gouan va meme jusqu'a la dire subterminale

(corollce arista paulo infra apicem nascitur. Illustr. p. ft), quoique, moi-

ra6me, je ne Taie jamais vue portee si haut dans la fleur normale.

II me teste a caracteriser brievement cette deformation de VAira media,

deformation un peu variable, comme lesont presque toujours les deforma-

tions vegetales, et a citer, dans leur ordre chronologique, les auleurs qui

carte laborantibus

en ont parle sans se douter qu'il y eut la une alteration.

Deschampsia media |3 ™.. ..v^-- —
demhmque turgidis et ellipsoideo-globosis morbida, pumila, paniculd de"

pauperatd, coarctatd, spiculis ob flosculos laxe distichos et patulos demiun

comp7'esso-cuneatis, flosculorum rachilld glabra vel plumosd, paleir infe-

rioris arista submedid vel subapicilari imoque terminali, stigmatum barba

brevi, simpliciusculd (non plumosd)

.

Aira subtriflora Lag. ! in Varied, de cienc. y art. t. IV (1805), p. 39.

Ejusd.Gen. etspec. nov. (1816), p. 3, n° 39.— Kunth, Emm. I (1833)

p. 291 (inter species dubias)

.

Aira pumila Vill. FL Dauph. suppl. ined. (teste Mutelio).

Airatriflora Jloem. et Schult. Sgst. veg. II (1817), p. 680 (cum det-

eript. propria. — Aon Ell.

Airee juncese dubia synonyma Spreng. Syst. veg. I (1825), p. 277.

Aira media p Mutel, Fl. Dauph. (1830), II, p. 483. — Ejusd. Fl. fr-

IV (1837), p. 50.

Aira subaristata Fayelin Statist, de la Vendee, 2° ed. (1844), P-
M5 -

Desehampsia subtriflora Parlat. Fl.palerm. I (1845), p. 101, et #•

ital. I (1848), p. 241 (nomen).

Deschampsiae caespitosae synonyma Colmeiro, Apitnt. para la Fl. dehs

dos Castill. (1849), p. 154.

Oecurrit in montibus Legionensibus liaud procul ab Bisdongo oppid° et

circa ipsam urbem Legionem (Lag.), in Castella veteri en la Alcarria{lM-

in herb. Boutelouano, secuntl. specim. ab Willkomm.) et circa oppid-
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el Escorial (Rent. !), in Castelld novd prope Torremocha (Lag.) inque

agro Matritensi (L. Dufour !, Graells! in herb. Webb.); item in Gallia*

pr&fecturA de la Vendee, nempe in ericetis inter Saint Cyren-Talmon-

dais et le Champ-Saint-Pere (Faye ! ) ; etiam in prcefecturfl de IWrdeche

prope Saint-Pierreville (Mulel) , inque Delphinatu vapincensi prope la

Roche et Menteyer (Vill. ex Mut.), quarum regionum nulla caret genuind

Deschampsid media.

*

M. Baillon fait a la Societe la communication suivante :

RECHERCHES SUR L'ORGANOGENIE DU CALLITRICHE ET SLR SES RAPPORTS NATURELS,

par ML II. 1M1LLOX.

L'etude des Callitriche est interessante'a plus d'un litre. Pour le classi-

ficateur d'abord, a cause du singulier abus qu'on a fait pour ees plantes

des coupes en especes, varietes, formes et sous-varietes. A les voir vegeter

dans des conditions si di verses, y a-t-il lieu de s'etonner qu'on puisse

observer tant de modifications de detail dans une espece probablement

unique en Europe?

En second lieu, la polygamic constamment observee sur les plantes

qu'on recolte dans certaines localites, et, au contraire, rentiere separation

des sexes sur certaines autres sont egalcment curieuses a etudier, lorsqu'on

veut se rendre compte de la maniere dont la diclinie absolue se modifie

graduellement jusqu'a I'hermaphrodiMsme normal.

Mais, de toutes les questions que souleve ce genre, celle de sa position

dans la classification naturelle a ete, sans doute, le plus agitee. Distinguees

jusqu'ici a litre de famille, les Callitrichinees ont ete longtemps rapprochees

des Haloragees, e'est-a-dire d'un type degeneredes Onagrariees. La method e

des analogies lointaines reposant sur des caracteres de port, d'habitat et

autres semblables, a conduit, ici, comme sou vent, aux plus singulieres

erreurs. II n'en faut pour preuve que les efforts d'imagination qu'il a

follu faire pour arriver a classer YHippuris et le Callitriche dans un m£me
°rdre M Le Callitriche a un petit calice a deux sepales et deux etamines

alternes, ou deux loges ovariennes superposees aux divisions calicinales.

YHippuris a une etamine et un ovaire uniloculaire, il babite les memes
m«res que le Callitriche, il en a Phumble aspect, et 1'organisation de sa

fleur est aussi simple, sinon davantage, de sorte que les deux genres

doivent 6tre renin's. II est vrai que I'ovaire du Callitriche est nettement

suPere, tandis que celui de YHippuris est francbement in fere. La difficulty

disparaitra, en supposant que le calice du Callitriche est un involucre;

9 ue » par consequent, la fleur mflle est nue; et que, quant au veritable

ca'ice, il est adherent avec I'ovaire, mais tellement adherent qu'on ne pent
r|en distinguer de Tun ni de I'autre. En m6me temps le calice est tellement
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de la meme taille que I'ovaire, que les sepales n'ont aucune portion libre

qui s'en puisse separer vers le sommet de I'organe.

On n'anrait jamais pu soutenir une pareille hypothese, si Ton avait eu

reeours aux deux puissauts moycns que la botanique doit invoquer pour

connaltre la veritable valeur des organes, je veux dire : I'examen des

rapports mutuels des parties et retude de leur developpement.

Quant an premier moyen, I'observation des nombreuses fleurs herma-

phrodites que produisent les Callitriche aurait ete decisive. Si I'ovaire eut

ete infere comme celui des Hippuris, c'est au-dessus de sa portion dite

adherente que ce serait insere I'androcee, et non tout a fait en bas, juste en

dedans de ce qu'on nommerait l'involucre. Que dirait-on d'une rose qui

porterait ses etamines a la partiesuperieure du pedoncule floral, au-dessous

de la saillie de I'ovaire infere?

Le second moyen, I'organogenie, demontre peremptoirement I'inanitede

toutes ces suppositions. La fleur femelle axillaire developpe d'abord ses

deux folioles calicinales a droite et a gauche de la feuille ou de la bractee

axillante, et Ton pouvait presque s'y attendre d'avance, puisque les fleurs

sont solitaires et qu'elles n'ont point de bracteoles laterales proprement dites

qui les accompagnent.

L'axe floral se continue, apres avoir porte les sepales, sous forme d'un

petit dAme surbaisse entierement lisse. Puis, sur cet axe, on voit apparaitre

simuitauemeut, a droite et a gauche, les deux premiers rudiments des

feu i I les carpellaires. Ce sont deux petits arcs concaves en haut, appliques

contre l'axe et independants d'abord, mais dont les extreroites deviennenj

bientot connees. On ne peut s'empecher de comparer ce gyneeee en ce

moment a celui d'une Mercuriale du meme 3ge ; il n'y a pas en realite de

difference appreciable.

En meme temps que les feuilles carpellaires s'elevent et qu'une sorte de

puits se creuse entre chacune d'elles et l'axe, celui-ci presente dans ce puits

deux petites bossel tires placees a la meme hauteur a c6te Tune de l'autre.

Ce n'est autre chose qu'une paire de nucelles encore en tres bas 3ge, et col-

lateralement places. lis s'allongcnt en dehors d'abord, puis en remontant,

se recouvrent d'enveloppes et constituent finalement deux ovules descen-

dants, anatropes, a raphe interne, a micropyle dirige en haut et en dehors.

Si Ton compare done encore en ce moment le gynecee du Callitriche a celui

de la Mercuriale, on y trouvera une seule dissemblance : le nombre des

ovules que contient chaque loge; il n'y en a aucune autre.

Quand les feuilles carpellaires se sont rapprochees superieurement de la

portion axile de I'ovaire pour fermer celui-ci, dies se releveut par leur

sommet, toujours comme dans la Mercuriale, et forment aiusi un style o

deux branches etroites, divergeutes; on sait quel grand developpement

celles-ci prennent ulterieurement.
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. Dans les descriptions du genre Callitriche, on trouve constamment ces

mots: « Ovaire a quatre loges, surmonte de deux styles. » Quelle est In

raison de cette inegal ite de nombre, qui se presente d'ordinaire comme une

exception dans le regne vegetal? C'est qu'il y a, dans les Callitriche, pro-

duction de fausses cloisons. Celles-fi se developpent avant I'anthesc.

Chaque loge bi-ovulee a d'abord sa parol exterieure parfaitement lisse et

convexe, mais bientot on en voit la portion mediane se deprimer legere-

raent, de maniere a constituer comme un sillon vertical assez profond,

occupant le dos de chaque loge. Alors encore on pourrait croire que,

comme dans la Mercuriale, il se fait la seulement une ligne de dehiscence.

Mais le phenomene ne s'arrete pas la : interieurement une saillie se produit,

qui repond a la depression exterieure. Kile grandit tres vite et se porte

vers Tangle interne de la loge; de sorte que celle-ci se trouve divisee en

deux portions. Quand la fausse cloison, s'insinuant entre les deux ovules

par son bord interne, a atteint jusqu'a I'axe meme de I'ovaire, auquel elle

ne tardera point a se souder, on peut bien dire que I'ovaire a quatre loges

uni-ovulees. II faut neanmoins se rappeler qu'il ne s'agit ici que de demi-

loges et que les loges proprement dites sont pourvues de deux ovules.

II arrive done tout a fait ici ce qu
?

on observe dans I'ovaire du Lin. A
l'dge aduite, celui-ci comprend dix loges, et cependant elles ne sont sur-

montees que de cinq branches stylaires. C'est qu'il ne s'agit aussi que de

demi-loges, et la fausse cloison qui les a formees, a, comme celle du Calli-

triche, une evolution centripete. Ce n'est pas le seul caractere commun
qu'on observe entre les deux genres. J'ai deja tache d'etablir la grande

affinite qui existe entre les Lins et les Euphorbiacees. C'est parmi les Eu-

phorbiacees elles-memes que je proposerai de placer les Callitriche.

Ceci n'est point une opinion nouvelle. M, Lindley [Veg. Kinyd.^ ed. II,

p. 284) s'y range avec Eudlicher, qu'il cite comme faisant des Calli-

triche une forme aquatique d' Euphorbiacees. Mais je crois apporter de

nouveaux arguments en faveur de cette reunion.

Que dirai-je de I'indehiscenee du fruit consideree comme un caractere

suffisantpour distinguer les Callitrichinees des Euphorbiacees, sinon qu'on

connait maintenant un grand nombre de ces dernieres dont le fruit ne s'ouvre

Pas? Que dirai-je egalement de Pamphitropie des graines, sinon qu'elle

^ilite en faveur de la reunion, puisque j'ai demontre que, dans le plus

Brand nombre des Euphorbiacees a loges dispermes, les ovules s'arretent

toujours a Tamphitropie, qui n'est qu'un temps d'arret dans revolution

anatrope? Les Phyllanthus, Flueggea, etc., n'ont que des ovules plus on

moins amphitropes.

Dans ce groupe des Euphorbiacees dispermes, il y a une plante dont la

ileur femelle se rapproche complement de celle du Callitriche. Je veux

parler du Palenga Thw. Son calice a deux divisions imbriquees et son
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ovaire deux logos bi-ovulees. Les ovules collateraux sont descendants,

anatropes, a raphe interieur, a micropyle tourne en haut et en dehors, et

cela d'un cote comme de Tautre. Mais le Palenga n'a pas de fausses cloi-

sons dans ses loges ovariennes, placees d'ailleurs, comme celles du Calli-

triche, au-dessus des folioles calicinales.

Or, au premier abord, ce Palenga, dont la fleur a une structure si

• A. 3

simple, ne ressemble guere a un Lin a verticilles floraux quinaires et a

Hears hermaphrodites. C'est que le Palenga est, comme le Callitriche, un

type degenere au-dessus duquel il faut s'elever de beaucoup pour rencontrer

quelque chose de plus justement comparable aux Linees. Je ne sais pas

quelle difference le botaniste le plus exerce pourrait trouver entre certaines

fleurs de Jatropha et celle d'un Linum trigynum, sinon que, dans ce

dernier, le gynecee est toujours feeond. II trouvera d'ailleurs, de part et

d'autre, un calice a cinq divisions profondes, dont 1'estivation est quincon-

ciale, une corolle de cinq petales colores, tordus dans la prefloraison, et

un androcee de dix etamines unies a la base, dont cinq demeurent des

staminodes dans les Lins, tandis que loutes les dix sont d'ordinaire fertiles

dans les Jatropha, quoique cinq ou trois d'entre elles puissent aussi y

demeurer rudimentaires. Enfin certains Jatropha possederont un organe

central a trois divisions superposees aux sepales 1, 2 et 3, lesquelles ne

sont autre chose que les styles d'un gynecee fertile dans le Linum

trigynum.

Je previendrai ici deux objections qui pourraient paraitre de grande

valeur : premierement, les Lins ont en realite un androcee isostemone, et,

en second lieu, les Jatropha, dans leur fleur femelle, ont des loges ova-

riennes uni-ovulees, ce qui constitue deux dissemblances importantes. U
nouveau genre d'Euphorbiaeees, Wielandia, que j'ai trouvedans les collec-

tions de Boivin et dont j'ai observe deux espeees tres interessantes (Et. gen*

des Euph., p. 568 et pi. xxn), leve ces deux difficultes. Les Wielandia

sont des Savia a ovaire quinqueloculaire. Leur calice, leur corolle sont

ceux d'un Savia. Leur androcee est de plus isostemone, comme celui d'un

Lin adulte; et, dans chacune de leurs loges ovariennes, il y a deux ovules

collateraux, descendants, anatropes, a raphe interieur, a micropyle

exterieur. Pour completer I'analogie, je dirai que ces ovules sont coiffes,

comme ceux des Lins, d'un petit chapeau de tissu cellulaire. Or nul doute

que le Wielandia ne soit tres voisin des Phyllanthus, plus \oisin encore

des Savia, des Stenonia, etc. Cependant, a part ladiclinie, il a presque la

fleur d'un Lin. Je ne dis pas qu'il ny ait point de differences : le Wtf

landia n'a pas les cinq staminodes du Lin, et son embryon est accompague

d'un albumen abondant. Mais, comme le Callitriche derive facilement du

Wielandia et des Phyllanthacees en general, il se trouve d'une part place

parmi les Euphorbiacees, et, d'autre part, rapproche des IJnees, dont les
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affinites avec les Euphorbiacees sont nombreuses et puissantes, ainsi que

je crois I'avoir demontre.

L'etude des ovules et des graines du Callitriche ne fera que confirmer

ce rapprochement. Comme leur petite tail le en rend l'examen assez diffi-

cile, on n'en connait guere que ce qui se voit a fetat adulte, a savoir que

les graines sont ascendantes, amphitropes, et pourvues d'un albumen. L'or-

gaaogenie va nous en apprendre davantage.

Quand le micelle s'est allonge suffisamment, il se coude de maniere que

son sommet, pendant revolution anatropique, pointe d'abord en dehors,

puis en haut. Les ovules se revetent en raeme temps d'enveloppes, et ils

fmissent par avoir un court raphe applique contre la cloison interloculaire,

un micropyle qui regarde en haut et en dehors. Bientot on voit, ainsi que

je lai represents ailleurs (E(. gen. des Euph., pi. xxi), les levres de

I'exostome qui s'epaississent. Leurs cellules se gorgent de matiere charnue,

tandis que le reste de la primine demeure membraneux, et ainsi il se forme

au sommet de la graine une veritable caroncule, comme cela a lieu dans

toutes les Kuphorbiacees. D'ou il faut conclure que la graine des Calli-

triche est exactement celle d'une Euphorbiacee, non-seulement pour le

nombre, la position, mais encore par tous les caracteres possibles de

structure et tous les details de direction et de situation relatives des

parties.

II n'y a pas generalement de dehiscence spontanea du periearpe, mais

souvent, soit par I'Age, soit artificiellement, les quatre demi-loges se dis-

joignent, emportent chacune une graiue dans son interieur, ce qui implique

necessairement le dedoublement de la fausse cloison qui s'est interposee

etUre les deux graines d'une raeme loge.

M. Duchartre fait a laSociete la communication suivante :

NOTE SUR UNE M0NSTP.U0SITE DE ROSE, par W. P. DUCHARTRE.

h demande a la Societe la permission de lui communiquer une observa-

tion qui, sans avoir unegrande importance, ne laisse pas,ce me semble.d

presenter quelque interet. Kile porte sur une variete a fleurs doubles et

colonies en rose vif du Rosa gallica.

La (leur qui en a etc le sujet etait entierement pleine et elle reunissait

troissortesd'anomaliesdifferentes, savoir : 1° une soudnre remarquable de

2sepales entre eux; 2" une irregularite consecutive du calice ;
3° une tran-

sition assez graduee du calice a la corolle. J'essaierai de donner une idee

decesdi verses deformations en decrivant successivement les parties qui nic

les out offertes.
*

*° Le calice avait conserve sans alteration, ui pour la forme ni pour la
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situation, les deux sepales qui, selon I'ordre quinconcial, auraient porteles

iiumeros t et 2. L'un et I'autre portaieut quelques lobules ou barbes sur

leurs deux bords. Quant au sepale 3, il s'&ait soude sur presque toute la

longueur deson bord externe avec le bord adjacent du sepale 5. Cettesou-

dure s'etait effeetuee dans des conditions qui m'ont semble lui donner

de T intent On sail, en effet, que la theorie des soudures, introduce dans la

science ct developpee avec un rare bonheur surtout par De Candolle, apres

avoir ete admise par tous les botanistes, est mise aujourd'hui de c6t6 par la

plupart d'entre eux. II est meme de nos jours des observateurs qui larejet-

teiit dune mantere absolue et qui voient des disjonctions plus ou moins

completes partout oil d'autres ont vu des confluences ou des soudures plus

ou moins prononcees. Or, il me semble impossible de faire intervenir pa-

reille theorie dans ('explication de radherence qui existait entre les sepales

3 et 5 de la Rose dont il s'agit dans cette note. En effet, les deux bords de

ces folloless'etaient soudes selon Tordre de superposition qu'amenait natu-

rellement pour eux la disposition quinconciale; la face interne du sepale

3 adh&ait sur une largeur de 1 millimetre environ avec la face externe du

sepale 5 ; et, au dela de cette portion adherente, les deux bords, redevenant

lihres sur une tres faible largeur, formaient deux lignes saillantes, dont

Tune etait necessairementexterne tandis que V autre etait forcement interne,

et qui, par une consequence inevitable, se trouvaient ecartees Tune de

I'autre. Cette soudure avait eu lieu jusqu a la base des prolongements tei-

minaux qui etaient restes parfaitement distincts sur une longueur de 7 a

8 millimetres. Elle n'avait pas mfrme fait disparaitre entierement les lobules

ou barbes que devait porter, dans I'etat normal, le bord externe ou gauche

du sepale 3, et un de ces lobules faisait saillie sur ce bord dans une lon-

gueur de k millimetres.

La soudure des sepales 3 et 5 par leurs c6tes en contact n'avait pu avoir

lieu sans amener une irregularis sensible dansle calice entier; maintenus

ainsi adherents, ils s'etaieut forcement ecartes des sepales adjacents, et

notamment le bord fibre du sepale 5 s'eloignait du sepale 2 par un angle

tres ouvert.

2' La corolle se faisait remarquer par letat semi-petaloide et semi-ealy-

cinal de sa foliole alterne aux sepales 3 et 1. Ce petale anormal avait toute

sa portion mediane verte, consistante, epaisse, couverte d'un leger duvet

glanduleux, en un mot, calycinale sur une bande large vers !e bas de 1 ou

2 millimetres, qui s'elargissait ensuite beaucoup vers I'extremite oil ene at-

teignait 8 millimetres de largeur. La portion terminale de ce petale avait aussi

une configuration intermedia'! re a ceile des folioles normales du calice et de

la corolle; en effet, elle formait un angle prolonge en un acumen egalement

vert, long d'environ k millimetres. A droite et a gauche de cette portion

moyenne et calycinale s'etendait une partie blancbatre, deja plus nettement
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corolline de texture ; eniin, les deux ailes, si je puis le dire, de cette mime
foliole, etaient entitlement petaioides de delicatesse el de coloration, etde

plus tres inegales, la plus voisine du calice, dans le sens de la spirale,

n'ayant guere que le tiers des dimensions de I'autre. II me semble difficile

de voir une transition mieux menagee qu'ici entre le tissu et la couleur du

calice et de la corolle.

La foliole corolline qui suivait celle-ci dans l'ordre du verticille et qui

alternait avec les sepales 1 et U, ne conservait plus que tres affaiblis quel-

ques-uns des earacteres du calice. Son contour etait deja celui des petales

normaux, presque sans modification : elle avait meme fechancrure termi-

nate habituelle ; seulementsa portion mediane, dans ses deux tiers inferieurs,

eoustituait une bande blanchatre, plus consistante et plus epaisse que tout

le reste. Le petale qui suivait celui-ci dans le verticille ne presentait abso-

lument plus rien d'anormal.

Sans doute, des faits analogues a celui que m'a offert la corolle de cette

Rose sont assez frequents pour avoir ete signales plusieurs fois ; moi-m6me,

j'ai eu deja occasion d'eu observer et d'en signaler d'assez curieux. J'ai cru

cependant devoir en ajouter un de plus a ceux qui etaient deja connus, par

ce motif que, tout analogues qu'ils sont, des faits de ce genre ne sont ja-

mais identiques, et que, des lors, leurs differences deviennent aussiinstruc-

tives que leurs ressemblances.

M. Chatin dit que Tun des faits observes par M. Duchartre rentre

dans la regie ordinaire; en eflet, quand un des petales n'est pas

enveloppe dans le bouton par le calice, ce petale prend la coloration

verte.

emarqu
et quil n'est, par consequent, pas possible de savoir quelle etait la

disposition des parlies dans le bouton.

M. Payer fait a la Societe la communication suivante :

Dans mes etudes sur la structure des tiges, j'ai eu occasion d'etudier

celle du Campanula bonariensis, et j'ai ete fort etonne d'y rencontrer, sur

la coupe transversale, au dedans du bois et par consequent au milieu de

'a moelle, un cercle de fibres identiques par leur forme et par les liquides

quelles contenaient aux fibres corticales ou liberiennes. Meme epaississe-

m ent delaparoi, m6me eclat de transparence, meme liquide sortant avec

abondance par les incisions faites; et les quelques experiences que j'ai en-

uprises sur cette plante, et dont je communiquerai plus tard le resultat a

la Societe, tendent a me faire penser que e'estpar les fibres liberiennes de

''^corcc et par ces fibres liberiennes de la moelle que la seve monte des

•acines vers les feuilles.
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ftl. Lesliboudois dit :

de

Quil y a longtemps qu'il a montre que, dans cheque faisceau fibro-vascu-

laire desdicotyledones, la portion interne est semblable a la portion externe.

Dans forigine, un tissu analogue au liber environne completement le fais-

ceau ; des vaisseaux propres existent dans la partie interieure comme dans

la partie exterieure. Ainsi, dans VAsclepias syriaca, en coupant la tige, on

voit le liquide laiteux couler de la zone interieure plus abondammentquede

la zone exterieure. Par les progres du developpement du tissu ligneux, les

*

fibres corticales sont en grande partie rejetees vers Pexterieur, mais une

partie reste a Pinterieur. II est souvent difficile d'observer ces filets corti-

caux a cause de leur transparence et de Tetroitesse de leur cavite, que

M. Lestiboudois a nommee cavite ponctiforme. Les filets de la zone inte-

rieure sont ordinairement moins brillants que ceux de la zone exterieure.

Dans les Cucurbitacees, la zone interieure est souvent separee du tissu

ligneux par du tissu medullaire interpose.

M. Chatin presente les observations suivantcs :

II regarde le fait constate par M. Payer sur le Campanula bonariensis

comme fort interessant; il croit que les faits analogues, tels que ceux

qu'ont signales M. Decaisne sur le Gui, et M. D. Hooker sur le Misoden-

dron, sont rares dans le regne vegetal. II pense que la zone interieure

VAsclepias, d'oii suiute un liquide laiteux, est formee de vaisseaux lattci-

feres et uon de faisceaux liberiens.

M. Decaisne esl d'avis que des faisceaux fibreux analogues a ceux

de I'ecorce existent Ires souvent a l'interieur des liges.

M. Trecul fait a la Societe la communication suivante :

DE LA PRESENCE DU LATEX DANS LES VAISSEAUX SPIRAUX ,
RETICULES, RAVES

ET PONCTUES
,
par M. A. TltfciXL.

IN'ayant pas eu jusqu'ici le loisir de communiquer a la Societe mon tra-

vail sur la nature du latex, je saisis aujourd'hui, pour le faire, I'occasion

que m'en donnentMM. Payer et Chatin. J 'en proilterai meme pour mettic

sous vos yeux, Messieurs, des preparations qui vous permettront d'app l

'

e"

eier I'opinion de ces observateurs et la mienne.

Je ne pretends point, comme parait le penser M. Payer, que les vais-

seaux ne renfermentque des liquides, j'ai dit au contraire (|u'ils contien-

nent aussi des gaz m&es a ces liquides, interposes avee eux en colonnes

de longueurs diverse?. II n'y a done lien d'etonnant, quaud on prepare des

vaisseaux comme I'a frit M. Payer, de voir des gaz s'en ecbapper. Au reste.

voici le resultat de mes observations.
f

Tous les anatomistes s'accordent aujourd'hui pour repousser la tbeoric
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de M. C.-II. Schultz (de Berlin), qui veut que le latex soit un liquide ana-

logue au sang, et qu'il circule dans des vaisseaux tout a fait speciaux, qui

n'auraient rien de commun avec les vaisseaux proprement dits, ni dans leur

structure, 111 dans leur formation, ni dans leurs fonctions.

Les autres anatomistes pensent generalement, au eontraire, que le latex

nc serai t pas organise, qu'il serait une secretion analogue aux builes et

aux resines, dont on ignorerait les fonctions, qu'il serait rejete hors de la

circulation dans des reservoirs speciaux appeles vaisseaux laticiferes, les-

quels n'auraient rien de commun avec les vaisseaux spiraux, rayes, reti-

cules et ponctues.

[.'opinion que je me suis faite sur les vaisseaux du latex, differe beau-

coup des prccedentes, en ce que j'ai trouve deja dans bon nombre de

plantes, 1° que les laticiferes ont des points de contact avec les vaisseaux

proprement dits, avec lesquels ils sont aussi quelquefois meles; 2° que les

aisseaux spiraux, rayes, reticules et ponctues, contiennent ga et la du sue

colore comme le latex et granuleux comme lui. D'un autre cote j'ai reconnu

que si certains vaisseaux laticiferes sont formes de tubes parfaitement con-

tinus, anastomoses entre eux, comme les a decrits M. Schultz, il en est

beaucoup qui sont evidemment composes de cellules semblables a celles qui

constituent les tissus qu'ils traversent. C'est aussi la le mode de formation

des vaisseaux : settlement, chez ces derniers, les cellules vascularisees sont

deformees, agrandics, profondement modifiees, tandis que, chez les latici-

feres, la seule modification apparente qu'elles subissent assez souvent, c'est

la resorption des parois de separation. Quand cette resorption n'a pas lieu,

comme chez les Chelidonium, etc., on a ce que M. Schultz a pris pour des

laticiferes en etal de contraction.

Les Chelidonium majus, quevci'folium, grandiflorum, sont d'excellents

temples pour prouver ce que je viens de dire de la constitution des latici-

feres. En effet, suivant la partie de la plante que Von examine, on les

trouve composes de cellules ou ties allongeesou tres courtes. Si c'est la

tigeaerienne que Ton etudie, on les voit formes de cellules tres tongues,

Paree qu'ils sont meles aux cellules liberiennes(l) et aux cellules allongees

yui entourent les vaisseaux proprement dits ; si c est la souche que Ton

famine, les laticiferes que Ton obtient sont constitute par des cellules

res courtes, mais plus ou moins grandes suivant la partie dans laquelleon

les observe.

I-cs laticiferes du Cavica Papaya sont fort remarquables sous un autre

raPport, en ce qu'ils etablissent la transition entre les laticiferes formes de

ubes continus, sans apparence de cellules constituantes, et les laticiferes

(1) C'est probablemctu a cause de cello forme et dc cetlc position des vaisseaux
tlu latex que M. de Mirbel les identifiait avec les cellules du liber.

t. v. n
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evidemment composes de cellules. Dans les petioles tie cette plonte, les lati-

ciferes represented des tubes continus comrne eeux des Euphorbia, des

Ficus, etc., tandis que dans la tige ils sont composes de cellules dont les

parois de separation sont resorbeesen totalite ou en partie. Dans cette tige,

et dans celle dune espfcced'un genre voisin, le Vasconcella quercifolia, ils

out un aspect des plus singuliers. Ils ne sont pas toujours formes d'une

seule rangee de cellules superposees, comrne dans la plupart des autres
f •

plantes, raais ils sont constitues quelquefois par deux ou plusieurs series

d'utricules juxtaposees lateralemenl, et dont les parois ne sont resorbees

que partiellement, de sorte que les points non resorbes donnentca et la dans

I'interieur de ces vaisseaux I'apparcnce d'ilets fort remarquables.

L'etude du Vasconcella quercifolia et du Carica Papaya, est aussi fort

importante pour la demonstration des points de contact des laticiferes avee

les vaisseaux. Dans la tige du Vasconcella, j'ai trouve des laticiferes ana-

stomoses dans toutes les directions, et envoyantdes ramifications quelquefois

tres longuesvers les vaisseaux, avec lesquels du resle beaucoup de latici-

feres sont meles et contigus. II en est a peu pres de meme dans le Carica

Papaya; mais c'est snrtout le petiole de cette derniere planle qu'il faut etu-

dier avec attention. On y decouvrira des petites ramifications borizontales

des laticiferes qui viennent se terminer a la surface d'un ties petit vaisseau

reticule place au cote externe du faisceau vasculaire. Et, ce qu'il y a de

plus admirable dans cette disposition, c'est qu'au point de contact des deux

organes, le vaisseau reticule forme une petite eminence qui rappelle cello

des Conjuguees.

Dans toutes les plantes, les rapports des laticiferes et des vaisseaux

n'ontpas toujours lieu d'une maniere aussi elegante. Le plus souvent ces

rapports s'etablissent par des laticiferes dirigcs parallelement aux vais-

seaux, comrne ceia se volt dans la tige aerienne des Chelidonium majus,

grandiflorum, quercifolium , des Argemone ochrolcuca,'grand iflora, etc. Dans

la souchedes Chelidonium, on trouve, piincipalenient dans le voisinage de

I'inserlion des bourgeons, les laticiferes litteralement meles aux vaisseaux.

J'ai apporte ici des preparations de ce genre. Je conserve aussi une prepara-

tion ft Euphorbia Breonii, qui montreun laticifere se prolongeantentredes

vaisseaux ponctues, a leur contact, et emettant une ramification qui alia' 1

s'unira un laticifere voisin. Dans cette plante, les laticiferes sont tres beaux

leurs anastomoses nombreuses et d'une etude facile.

Evidemment, ces points de contact si multiplies, ces dispositions si sin-

gulieres ont un but; etce but est la communication des laticiferes avec les

vaisseaux proprements dits. On en demeure eonvaincu quand on volt fl«
c

ca et la le sue des vaisseaux a la memo couleur et le mfime aspect que lesuc

granuleux des laticiferes. Or, jai deja remarque cette similitude des deux

sues dans un assez grand nombre de plantes, par exemple dans les Chel*

»



SEANCE DU 25 JL1IN 1858. 3/|7

(ionium mojus, quercifolium, grandiflorum, lesArgemone ochroleuca, gran-

diflora, le Carica Papaya, le Vasconcella quercifolia, le Dieffenbachia

Seguine, le Caladium crassipes, les Euphorbia Breonii, Characias, pruni-

folia, le Ficus Carica, le Mortis alba, YAntiaris toxicaria, les Tragopogon

crocifolium ) majus, pratense, etc.

Une etude attentive du sue colore contenu dans les vaisseaux spiraux,

rayes, reticules et ponctues, demontre qu'il n'a pas partout la m6me teinte,

qu'il s'altere en certains points, en subissant sans doute une elaboration

qui le decolore. Les plantes ii latex fortement teinte sont partieulierement

favorables a cette observation. Ainsi, dans un vaisseau d'un Chelidonium,

le sue pourra 6tre orange fonce sur une certaine etendue; sur un autre point

du meme vaisseau, et quelquefois de la meme colonne liquide, la teinte

s'affaiblit, plus loin encore le sue est incolore; enfin la liqueur est rem-

plaeee par des gaz qui alternent avec des colonnes liquides.

Le mdme changement de teinte s'observe dans des vaisseaux differents

places a c6te les uns des autres. C'est ainsi que, dans une preparation que

je vais avoir I'honneur de mettre sous les yeux de la Societe, certains vais-

seaux sont eolorcs en orange fonce, d'autres sont teintes d'une maniere

moins intense, plusieurs, a c6te des precedents, n'ont plus qu'une legere

couleur jaune qui n'appartient meme plus au sue, mate a la paroi vascu-

lare impregnee de la matiere colorante du latex que le vaisseau a contenu;

enfin, en promenant la preparation sous le microscope, vous en pourrez

voir, Messieurs, de tout a fait incolores.

Ces divers etats se trouvant a c6te les uns des autres, repondent a l'ob-

jection qui a ete faite de ['introduction du sue pendant la preparation. Je

feral aussi remarquer a la Societe que dans ces preparations, qui sont

exti^mement nettes, qui ne presentent aucun latex epanche, ce liquide est

en si grande quantite dans les vaisseaux proprement dits, qu'on peut le

suivre sur des etendues egales a plusieurs fois le diametre du champ du

microscope.

Us vaisseaux spiraux, rayes, reticules et ponctues peuvent done con-

tenir du latex, ainsi que les laticiferes, et les modifications que je viens

de signaler dans ces vaisseaux semblent indiquer qu'il se fait dans I'inte-

rieur de ces organes un travail physiologique qui change la nature du sue

colore. Cette assertion acquiert plus de force encore quand on suit ces phe-

nomena pendant une periode entiere de vegetation. Dans des organes

jeunes oil la vegetation est tres active, le latex contenu dans les vaisseaux

y est decompose a mesure qu'il y arrive. C'est pour cela que Ton ne

toouve le plus souvent ces organes que legerement teintes en jaune ou

tocolores dans les jeunes rameaux du Chelidonium, etc. Dans des parties

plus igees, oil la puissance de la vegetation est moins grande, ('elaboration

du sue est moins prompte et le sue est plus colore; il est d'une belle cou-
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leur orange, comme le latex lui-meme. Enfin, pendant Pantonine et en

hiver, quand la vegetation est suspendue, on ne trouve plus de sue colore

dans les vaisseaux. Si ceux-ci conservent ca et la quelques traces de ma-

tiere colorante, e'est qu'elle a ete deposee a la surface meme de la paroi

cellulaire par le liquide qui n'etait pas elabore au moment oil la vegetation

a eesse. Parmi les plantes de serre chaude, au contraire, on peut en trouver

toute l'annee dontles vaisseaux contiennent du latex.

Bien que le latex n'existe plus dans les vaisseaux des plantes de nos

climats pendant I'hiver, il remplit neanmoins encore les laticiferes, et,

eomme dans le cours de la periode de vegetation suivante, il reparaitra

dans les vaisseaux, il y a tout lieu de penser qu'il vient des laticiferes. De

plus, les laticiferes ne sont point de simples recipients, des reservoirs

d'une excretion, d'un liquide rejete loin de la circulation, eomme le pensent

les anatomistes, car il se passe dans les laticiferes des phenomenes physio-

logiques d'un ordre tres eleve. II s'y secrete de l'amidon, par exemple,

ainsi que le prouve celui qui existe dans le latex des Euphorbia, oil il

affecteune forme qu'il n'a point dans les autres parties des memes plantes.

Qu'est-ce done alors que le latex? Si nous considerons d'une part les

rapports de contiguite des laticiferes et des vaisseaux proprement dits, et la

place que les laticiferes occupent au milieu des tissus ou regne la plus

grande activite vitale; d'autre part, si nous tenons compte des principes

dominants de leur sue, principes peu propres a Tassimilation immediate,

puisque ce sont des hydrogenes carbones (caoutchouc) ou des produits

peu oxygenes (resines, alcaloides, eomme la morphine, la narcotine, la

codeine, etc.) ; nous sommes portes a penser (|ue les laticiferes sont des

orgaues qui prennent aux cellules environnantes les matieres que ces cel-

lules n'ont point employees a leur nutrition, que ce sont des organes qui,

apres avoir fait subir a ces residus de la vegetation une premiere elabo-

ration, les versent dans les vaisseaux avec lesquels ils sont en communi-

cation, oil ces matieres sont de nouveau rendues propres a etre transformees

en principes amylaces, albuminoides, etc., necessaires a Taccroissement et

a la multiplication utriculaires.

Ce sont toutes ces considerations qui m'ont engage aussi a comparer les

laticiferes aux veines des animaux, ou, si Ton aime mieux, aux vaisseaux

lymphatiques, qui ne sont qu'une dependauce du sysleme veineux.

do sa communication.

M. Payer dit

:

des

QuMI avait cru voir aussi du latex dans les vaisseaux dc la Cheli(loi»^

quand M. Trecul iui avait montre ses preparations, mais qu'en enlevaut
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avec soin la matiere jaune contenue dans les laticiferes, qui environnent les

vnisscaux acriens, on voit immediatement ceux-ci, reconnaissables a leur

couleur argentee. II ajoute que les differences de coloration observees par

M. Trecul ticnnent probablemenl a ce que les vaisseaux ont ete plus ou

moins imbibes par le liquide sorti des laticiferes pendant la preparation.

M. Laisne (d'Avranches) montre a la Societe des pedoncules de

Poire-Grassane sur lesquels se trouvent plusieurs bourgeons, 11

ajoute qu'il a rencontre, il y a quelques annees, pres d'Avranches

(Manche), un Ch6ne presque entierement convert deGui.

M. Boisduval presente a la Societe un pied vivant ftHelichrysum

StoechaSj rapporte par lui de Montpellier, et dont les flcurs offrent

une coloration beaucoup plus pale que leur teinte habituelle.

SEANCE DU 9 JUILLET 1858.

PRUDENCE DE M. JACQUES GAY, VICE-PRESIDENT.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces -verbal de

la seance du 25 juin, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame l'admission de :

MM. Lancereaux, interne en medeeine, a l'hospice des Incurables

(hommes), a Paris, presente par MM. Eug. Fournier et

Dezanneau.

Lanquetin (Eugene), docteur en medeeine, rue de Vinti-

mille, 15, a

Eug. Fournier.

Moquin-Tandon et

Gras (Auguste), avocat a Turin, membre de l'Academie royale

des sciences de cette ville, presente par MM. Moris et

J. Gay.

M. le President annonce en outre quatre nouvelles presentations.

Lecture est donnee de lettres de MM. Fritsch-Lang, Prevost et

Salze, qui remercient la Societe de les avoir admis au nombre de ses

wembres.
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Dons fails a la Societe :

1° Par ML Duchartre :

Recherches experimentales sur la transpiration des plantes dans les

milieux hurnides.

2° Par M. Leon Soubeiran :

Essai sur les ganglions medians on laUraux superieurs des mollus-

ques acephales.

3° De la part tie M. Ed. Morren, cle Liege :

Dissertation sur les feuilles vertes et colorees, au point de vue de la

chlorophxjlle et de rerythrophylle.

Choix des graines recoltees au Jardin botanique de Liege.

l\° En ecbange du Bulletin de la Societe :

Atti dell 1. R. Istituto veneto, t. 3, n° 7.

archivo rural, juillet 1858.

L'Institut, juin et juillet 1858, deux mimeros.

M. de Schcrnefeld, secretaire, annonce a la Societe que M. le comic

Jaubert, relenu par une maladie, se trouve, a son vif regret, dans

1'impossibilite de se rendre a Strasbourg pour y presider a Tinstalla-

tion de la session extraordinaire de la Societe. — Aucun de MM. Ies

vice-presidents ne pouvant non plus aller a Strasbourg pour rem-

placer M. le comte Jaubert, la Societe, sur la proposition du Bureau,

prend al'unanimitela decision suivante :

La Societe delegue a M. Antoine Passy, membre du Conseil d'adminis-

tration, les pleins pouvoirs presidentiels pour Installation de la session

extraordinaire a Strasbourg, et pour representer la Societe vis-a-vis des

autorites departementales et municipals, jusqu'a la constitution du Bureau

special de la session.

M. Passy est en outre autorise a signer, comme president delegue par la

Societe, les cartes de voyage des membres qui prendront part a la session.

M. Cosson, secretaire, donne lecture des communications suivantes

ndressees a la Societe :
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RECHERCHES NOLVELLES SLR LA CAUSE DU MOUVEMENT SPIRAL DES Tlf.E:

VOLUBILES, par IWT. Isidore LEON.

(Lorient, iuin 1858.)

PREMIERE PARTIE

[/organisation des vegetaux volubiles a de tout temps fix6 1'attention;

mais ce n'est guere qu'au commencement de ce siecle que la science a tente

de demeler la cause de la spiralation que presentent, sous les formes les

plus variees, les organes axilesou appendiculaircsd'un grand aombre d'es-

peces vegetales.

Quelqu est lie avec la

marche diurnedu soleil et son action surla vegetation (1). Wollaston, avec

ce sens profond qui sait faire valoir, en les soumettant a Inexperience, les

hypotheses les plus vagues, proposa, comme moyen facile de verification,

''observation, dans les deux hemispheres boreal et austral, d'individus de la

meme espece a tige volubile. Tl ne s'agissait que de s'assurer si, dans ces

conditions contraires de projection et de marche de la lumiere solaire, la

m£me plante tourne dans le meme sens ou dans deux sens differents.

Les observations recueillies depuis ont demontre la nullite de Faction

supposee de cette cause exterieure, qui n'eut jamais servi, d'ailleurs, a ex-

pliquer la direction de la spirale dans deux sens opposes chez les diverses

especes
; constamment de droite a gauche, comme dans les Haricots et les

Userons, pour le plus grand nombre; de gauche a droite, comme dans le

Houblon et les Chevre-feuilles, pour d'autres. II n'eut pas paru moins inex-

plicable que, chez un petit nombre d'especes, telles que la Morelle grira-

pante (Solarium Dulcamara) et les Loasa, la volubilite se prononcat indiffe-

femment dans un sens ou dans I'autre.

Si lasolution n'apparaissait pas encore, l'impulsiondu moins etait donnee.

L'Universite de Tuebingen mit la question au coneours. En reponse a son

Programme de prix, M. Palm (2) etudia ce phenomene de l'enroulcment

sPiral destiges dans un memoire publie en 1827.

D'apres ce savant, les plantes volubiles connues s'eleveraient au nombre

Environ six cents, dispersees dans trente-quatre families differentes, la

Popart eloignees entre elles et reparties dans les deux grandes classes des
(,,coty!edones et des monocotyledones.
be cetaperguon pouvait induire et on a conclu, en effet, que la volubilite

des tiges se montre trop independante de I'ordre nature!, lie avec I'orga-

n,sation, pour constituer un type particulier de composition anatomique.

<*) De Candolle, Organographievegetale, 1827, t. I, p. 156.

(2
) Ueberdas Winder* tier Pftanzen, in-8. Tuebingen, 1827.



352 S0C1ETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Si done ces tiges volubiles out des caracteres anatomiqucs propres, ce qui a

ete nie sur des observations qui, peut-etre, n'ont pas assez porte Texameu

Bur les details, il faudra chercher ces caracteres distinct! fs dans la propor-

tion, I'ordre de decroissement, la forme meme et la position des elements

de structure les plusintimes.

II resulte cependant des observations de M. Palm ce fait remarquable

que toutes les especes volubiles de la m&me famille suivent la meme direc-

tion. Ceci etablirait deja une presomption en faveur de l'idee que la struc-

ture joueun rfile important dans le phenomerne de Tenroulement.

Ensomme, le memoire de M. Palm, qu'a extrait I'illustre De Can-

dolle (1), est plein d'observations et de faits intoressants ; mais ses conclu-

sions constatent finsolubilite du probleme. La structure anatomique na

fourni a ce physiologiste aucunelumiere. Letissu interne des tiges volubiles

lui a paru ressembler absolument a celui des especes non volubiles des

m£mes families.

Au milieu de cette obscurite, De Candolle entrevoit avec une apparence

de raison le jeu d'un dynamisme particulier; il lui parait que le c&te M-

ble, qui devient le cAte interieur de la spirale, pent determiner Penroulement

par I'obstacle qu'tme croissance plus lente apporte a I'elongation du cote

oppose, plus robuste, lequel, gene dans son developpement, se courbe et

contracte la forme spirale, resultante mecanique de I'association de forces

inegales.

M. Raspail (2), avec la conviction entrainante qui est le cachet de ses

ecrits, a reproduit sous une autre forme Texplication hasardee par De Can-

dolle et emis une theorie qui attribue Tinegalite de croissance a des avor-

tementspartielsdessystemes merithalliens. II voit dans le phenomene de la

fasciation avec enroulement le cas accidentel du mfime phenomene qui est

constant dans d'autres especes.

La teratologic, ilestvrai, parait fournir a cette theorie despreuvesindi-

rectes qui ontentraine tons les observateurs. Mais est-on bien bien sur que

meme ici les choscs se passent comme on les voit ?

Dans un memoire assez recent (3), M. Germain de Saint-Pierre emet

aussi I'avis que le phenomene de la torsion spirale qui accompagnepresque

toujours la fasciation resulte de I'elongation inegale de deux faces on de

deux cotes opposes.

J'ai moi-meme, tout d'abord, ete conduit a une conclusion pareillc par

l'observation de rameaux de I'Ajonc d' Europe {Ulex europceus) fascies avec

(1) Physiologie vegitale. Paris, 1832, t. II, p. 83.

(2) Physiologic, vegetale. Paris, 1837, t. I, p. fi52.

(3) M6m. sur les phenom. de la torsion rhez les vegetaux {Compt. rend. Aca •

se., 185/1, t. XXXIX, p. 95).
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enroulement. Mais fussent-ils en eux-memes bien apprecies, ces faits res-

treints, sans connexion demontree avec le phenomene normal dc la voltibi-

lite des tiges, devenaient d'une valeur trop contestable, generalises, pour

etre acceptes avec conflnnce. Ces tentatives d'explication a priori, si sou-

vent trouvees en defaut, ont besoin de subir l'epreuve de Pexperi mentation

et de ('analyse. Kn dehors de cette voie feeonde, tout est incertitude, et la

verite la plus probable ne rev£t qu'un caractere provisoire et essentielle-

ment revocable.

DeCandolle, que je citais tout a Theure, a rappelle des fails (1) assure-

ment lies avec Ihistoire des tiges volubiles ; ainsi la piu part des tiges, meme
eelles qui sont parfaitement droites, presentent avec plus ou moins d'evi-

dence une direction spirale dans leurs fibres; des individus d'especes non

volubiles offrent acciclentellement des exemples plus ou moins frequents

d'enroulement ou de torsion. De meme la disposition primitive des feuilles

desendogenes est en spirale et un grand nombre de eelles des exogenes

prennent cette disposition par I'effet meme de leur developpement, soit na-

turellement, soit accidentellement.

L'illustre botaniste hesite a affirmer si la cause de cette tendance spirale

dans le developpement des vegetaux estorganiqueou physiologique.

Dutrochet, dont le nom est si frequent dans Thistoire des derniers progres

de la science, a fait aussi des rechercbessur ce sujet. II s'est prononce pour

I existence dune cause physiologique dans la production du mouvement
spiral attribue, dans un memoire public en aout 184ft (2), a la marche spi-

i

%

ale des liquides et a leur action sur lessolides de l'organisme.

Je suis loin de nier cette action mot rice des liquides; mais elle me semble

se reduireau rdle de cause occasionnelle.

Sans doute, il est souvent difficile deseparer, dans I'analysed'une action

Physiologique, le mouvement propre desfluides de I' influence special e due a

la structure anatomique de I'appareil mis en jeu, lorsque, comme ici, la

fonction suppose le concours simultane de ces deux agents. Mais la ques-

tion n'est pas, ce me semble, de determiner si les liquides impriment du

mouvement aux solides ou ceux-ci ayx liquides; il s'agit plutot d'etablir la

Predominance des uns sur les autres. Or, a ce point de vne, si Ton ne sup-

Pose pas aux plantes volubiles pourvues de liquides ayant une marche, des

proprietes qui manquent absolument aux autres, il faut de toute necessite

faire dependre le mouvement spiral de leurs tiges de conditions organiques

d >fferentes.

U n'est, du reste, pas impossible d'observer, dans les plantes, des mou-

(!) Organ, veget., t. I, p. 154 et 155.

(
2

) Voy. Compt. rend: Acad, sc, 18M, 1. XIX, p. 295-303; Ann. des sc. nat.,

a°rtM8M.



354 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

vements analogues dont la cause, pour ainsi dire mecanique, nepeut s'ex-

pliquer que par la structure. Ainsi dans beaucoup d'organes, dans les pe-

tioles et les nervures des feuilles, dans les fruits, il existe une elasticile

latente quise decele chez les uns par la fanaison, pour les autres a la ma-

turite, moment oil le dessechement, la mortdes parties rompt les soudures,

modifie les tissus et met tout a coup en evidence une disposition a se eon-

tracter, se tordre, se rouler en spirale, dont evidemment l'existence n'a plus

pour cause actuelle les phenomenes de la vitalite. Je citerai au hasard pour

exemplesles feuilles desGraminees, les styles desGeraniacees, les valves des

siliques des Cruci feres, celles des gousses des Papilionacees. Ces organes se

detordent par Thumidite et se tordent de nouveau lorsqu'ils se dessechent.

On voit de m6me les bois humides debites en planches se dejeter dans divers

sens: tous ces faits appartiennent aux proprieties des tissus.

Une chose singuliere, e'est que partout, dans lememoire cite, Dutrochet

semble avoir oublie celles de ses decouvertes qui touchent de plus pres a la

question et Teclairent; je me reserve de les rappeler lorsque j'aurai besoin

d'etayer mes propres observations d'une aussi precieuse autorite. J'aborde

auparavant Texamen des derniers travaux du savant experimentateur.

Se fondant sur la decouverte du mouvement revolutif spontane (l)que les

sommets des liges du Pimm sativum, que les sommets des filets prehen-

seurs de plusieursplantes grimpantes lui avaient revele, Dutrochet suppose

que la force interieure et vitale, a laquelle est du ce mouvement revolutif,

est aussi I'agent de Tenroulement spiral des tiges des vegetaux volubiles.

II voit dans Tinegalite d'accroissement en grosseur et en longueur que lui

out presentee les deux c6tes interieur et exterieur de la spirale decrite, la

cause immediate de la flexion. Geci pourrait bien passer pour une cause

organique; mais I'exces de nutrition de Tun des cotes est, selon notre au-

teur, le resultat du dep6t spiral des liquides'nutritifs rnus par la force inte-

rieure et vitale dont Taction est revolutive autour de I'axe central delatige.

Les liquides nutritifs se meuvent en spirale, sans doute, mais ce mouve-

ment n'est pas exclusif aux plantes volubiles ou grimpantes- danscesplan-

tes, la substance nutritive se depose, comme toujours, dans les deux seus

vertical et horizontal. Quant a linegalite de nutrition en diametre, elle

resulte de Telaboration d'organes preexistants.

II est permis de penser que les proprietes des tissus agissent mecanique-

mentdansla direction du mouvement revolutif et que les liquides y influent

surtout par la pression de leur masse. La structure a surement le role essen-

(I) Le mouvement revolutif consiste dans une sorte de conoide de revolution,

que d^crivent les jeunes rameaux ou les vrilles des plantes grimpantes et dont la

base toning en haul forme un ellipsoide (voy. Compt. rend. Acad, $cM 18W.
t. XVII, p. 989; et Ann. sc. nat., novembre 1843, p. 306).
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tiel dans I'eni'oulement spiral et la torsion des axes; mais ces phenomenes

ne se produisent qu'a une certaine epoque du developpement organique et

cessent de se manifesto? pendant la vie meme de la plante. II faut des tors

admettre subsidiairement l'intervention de la vitalite.

Au surplus, les experiences auxquelles Dutrochet se livra l'affermirent

dans son opinion. Elles lui signalerent, il est vrai, le mouvement revolutif

dans le sommet de toutes les tiges volubiles ; il vit le sens de la torsion, le

sensde la spiralite soumis a la meme direction que le mouvement revolutif.

L'habilephysiologiste, seduit par une hypothese qui semblait se verifier

sous ses yeux, negligea de la soumettre a une critique rationnelle et ne put

se defendre de tout rapporter a une vue ingenieuse dont son esprit etait

imbu. II ne prit pas garde que son hypothese n'apportait aucunc lumiere

reelle sur le mecanisme intime de la spiralation. Non-seulement les ressorts

dece mouvement sont a peine indiques, mais il fait intervenir une cause

excitante interieure qui, ainsi formulee, a le defaut de ne presenter aucune

idee nette et precise. Je ferai voir plus tard que le premier il a discerne les

elements reels de la spiralation, dont pourtant le jeu lui echappe.

Une observation importante lui fait cependant toucher de pres la solu-

tion du probleme;*il a vu dans la Douce-amere (Solarium Dulcamara) des

tiges offrant les deux directions inverses de la volubilite, et, trouvant cette

double direction en rapport avec le sens de la spirale des feuilles, il conclut

de cette concordance que la direction a droite ou a gauche de la volubilite

depend de la spirale des feuilles. II ne va pas plus loin, il ne prevoit pas

I'objection fournie par beaucoup de plantes volubiles a feuilles decussees;

le sens constant de leur spiralite, soit a droite, soit a gauche, repousse, en

effet, un rapprochement qui s'offrait comme un trait de lumiere. Pour gar-

dertoute sa vraisemblance, cette vue exige au moins d'etre approfondie.

Je ferai d'ailleurs remarquer que la disposition initiale des feuilles dans

certaines especes volubiles est distique (les Haricots); et que c'est par un

deplacement lateral sur leur axe, procedant de la nutrition et tout a faitinde-

pendantdu mouvement de torsion, qu'elles affectent pardegr^sune disposi-

tion spirale constante. Je ne vois la autre chose qu\in resultat des lois de

la symetrie generale. Cetle maniere de voir est confirmee par l'observation

faite par Cassini, et que j'ai pu verifier sur quelques embryons developpes

par la germination, que celles des dicotyledones qui doivent avoir les

feuilles en spirale ont les cotyledons legerement rapproches Tun de Tautre

su r I'un des cotes de la tige, tandis que lorsque les cotyledons sont rigou-

reusement opposes les feuilles le sontaussi.

Dutrochet, en definitive, s'est cru « en droit de conclure que les phe-

nomenes divers, 1° du mouvement revolutif du sommet des tiges; 2° de

* ^ volubilite ou de Tenroulement spirale de ces tiges sur leurs supports;

• s° de la torsion de ces tiges sur elles-memes ; U» de la disposition en spi-
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» rale des feuilles sur les tiges; que tous ces phenomenes dependent de la

» m^me cause intericure, » la force excitante exercee directement sur les

liquides organiques et communiquee ensuite aux solides.

La connexion de ces faits pourrait etre admise sans entrainer absolu-

ment leor subordination a une meme cause, telle du moins que I'auteurla

concoit; mais cette connexion n'existe pas. A cet egard, les experiences

memes de Dutrochet ne me semblent pas s'accorder parfaitement avec

ses conclusions. Je ferai a eelles-ci une objection que je crois importante.

La direction de la torsion des axes n'est pas invariable, meme sur la

meme tigc; elle est ties souvent en sens inverse de la volubilite dans les

Liserons, constamment dans le Haricot d*£spagnc (Phaseolus rnultiflorus

Willd.). Ce fait n'a pas echappe a Dutrochet; il essaie d'en attenuer la

portee en assurant que « ces exceptions, qui font trompe autrefois, »

provenaient de ce que les feuilles, en se portant toutes du c6te le plus

eclaire, produisent dans la tige qui les porte une torsion qui est quelquefois

en sens inverse de celui de sa torsion normale. Je n*ai pas vu cette torsion

inverse coincider toujours avec un deplacement des feuilles. Jai du reste

frequemment rencontre des tiges non volubiles de Vrillee (Polygonum Con-

volvulus) et de Liseron des bales (Convolvulus septum) etalees sur laterre

et demeurees sans torsion. Celles que jai coupees se sont toujours tordues

sur leur axe en se fanant, tant6t dans le sens de Tenroulement et tantdt en

sens contraire. Mais je reviendrai sur ces faits.

Quoi qu'il en soit, Dutrochet a le premier fixe l'attention sur les rapports

apparents de la spirale des feuilles avec le sens de la volubilite, et montre

ainsi de quel c6te Tattention devait desormais se porter.

J'espere demontrer que la cause de la torsion et de la spiralite des tiges

est orgauique, qu'elle depend avant tout de la structure et se manifeste

par le jeu des proprietes vitales inherentes aux organes, et des proprietes

generales de leurs tissus, telles que I'excitabilite, la contractu Ite, I'exten-

sibilite et I'elasticite. L'action des liquides sera, si Ton veut, celle de la

vapeur dans nos machines industrielles; ils pea vent donner rimpulsion

au mouvement, ils ne le creent pas. La cause de celui-ci reside dans les

ressorts des organes destines a Taccomplir.

(La suite a la seance du 12 novembre.)

NOTE DE M. le baron de HIXK OC Q SUR DIVERSES EPICES VENDUES AU XW SIKCLE

PAR LES APOTHiCAIRES DU NORD DE LA FRANCE ET SUR LEURS PRIX (1565-1570).

(Lille, juiUet 1858.)

Gengembre de Venise, blancq, v livres coutent vi I. v s.

Gengembre gnor, a xx s. la livre.

Aultre moindre Gengembre, a xvm s.
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Grains de Parad is (ailleurs Cerdamone), mi livres coiitent in I.

Grains de Galigan, a xxvin s. la livre.

Noix Osman ou Osmon, estofez, a lx s. la livre.

Feulle de Maris, a lx s. la demi-Iivre.

Foeulle de Maris gnor, a v I. x s. la livre.

Fust de cloux, a x I. les mi livres.

Cagluttes de cloux, a xlii s. la livre.

Cloux de gorofres (1) eslus, a xxv s. le quarteron.

Coings de muscades, a xxv in s. la livre.

Canelle, en pippe et lutte, a v I. x s. la livre.

Canelle courte, a l s. la livre.

Pomna de Venise fin, a xx s. la livre.

Aultre moindve pomna, a xvm s.

Grammie d'espices, a xn s. la livre,

Grammie de Franche, a ix s. la livre.

Fin fin caffmulda, a vn I. la livre.

Safren (2) calulome, a vn I. la livre.

Safren Noort, a xx s. le quarteron.

Safren d'Engleterre, a ix I. x s. la livre.

Une laiette d'anis confit.

Petites capres, a vi s.

Le lot de grosses olives, a xx s. (3).

Corinthe (k) pour faire quelques casses, a xl s. la livre.

Roisin de Malincq, a lx s. la livre.

Ung frawu, ou fleau de Rozin, x I.

(1) Encens, poivrc, giroufle, cinnamome, saphran, cire, espices, casse, reu-

tarbe, tamarins (Rabelais, Pantagruel, liv. IV, chap. lii).

(2) Et de present en est an saphran (a fait banqueroute) (ibid.). — Dans son

M*re De la gloire et magnificence des anciens (Paris, 1612), Claude Malingre parle

ainsi des funerailles cliez les Romains : « Et pendant que le corps passoit par les

1 r «es, plusieurs personnes jettoient stir son lit et brancarl une infinite de fleurset

senteurs,1es uns des unguents et odeurs aromatiques, et les autreschoses sem-

» blables : mais faut nolter que tout cela ne se faisoit que de nuict, a la ciarte des

n torches et flambeaux. » (p. 253). II ajoute plus loin : « Par la loy des douze tables,

n j l estoit defendu que le bucher ne fust compose de bois uny et polly, et falloil que

1 ce fust tout bois sec, sous lequei on mettoit force paille et papiers, pour plus faci-

1 le»ent I'allumer et embrazer : et estant tout allum<5 on y jettoit force vin et

n saffran meslangez ensemble. » (pp. 255-256).

(3) 1530. un apotbicaire fournit a ral)be de Saint-Berlin : espices, sucere,

1Ullle d'olive, daddcs, cappres, olives et limons.

(4) Ailleurs : rosin de Gorincies, h vnl.,en 1608. II en fallaii (a Saint-BerUn)

Cenl liv»es pour le cartme; rosin commun a in s. la livre.
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Cabas de figues, a xi 1. v s.

Figues communes, a lxxvi s. la piece.

Figues doddes (1), a liiii s. la piece.

Fayaulx de Figues dodes, a xvm I. xvmd.
Uiz de Vallenche, a xvm s. la livre (2).

M. de Sclioenelcld, secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee a la Societe par M. J. Greenland :

Paris, 9 juillet 4858.

Dans la derniere seance de la Societe, M. Payer a expose des resultats

de ses nouveiles recherches sur les vaisseaux des vegetaux, qui selon lui

» •

nornialement, tie contiennent jamais des liquides, mais toujours de 1 air.

M. Ducbartre a fait remarquer que i'opiniou emise par M. Payer etait

depuis iongtemps generalement admise en Allemague, et il a cite a l'apput

de son assertion plusieurs norm illustres. Mais ]YI. Payer a paru neanmoins

tevendiquer pour lui laprioritedecettedecouverte. Danscette circonstance

il m'a paru utile de prendre au hasard, dans les ouvrages allemands que

j'avais sous la main, quelques notes qui pourront servir a eclaircir l'histoire

de I'opiniou sur les fonetions des vaisseaux.

G. W. Bischoff, dans son Lehrbuch der Botanik, 1834, vol. I, P-
65,

dit : « Dtja I'examen microscopique des vaisseaux prouve qu'ils ne con-

tiennent aueun liquide, mais de Pair. » M. Schleiden, dans ses Grundzuege

der wissenschaftlichen Botanik, 2e edit., 1845, vol. I, p. 238, dit: «

U

est tellement evident qu'une fois formes, les vaisseaux ne contiennent

jamais que de lair, qu'il me parait etonnant qu'on ait pu disputer surce

fait, car cette question peutetre eelaircie meme a t'oeil nu. » Dans son livre

Die Pflanze und ihr Leben, 1840, p. 44, il s'exprime dans les tcrmes

suivauls : « Quelques-unes (des cellules) perdent brusquement leur contenu

liquide et se remplissentd'air-, on les appelle les vaisseaux {Lvftgefasse).
*

M.Schacht, daus son Pflanzenzelle, 1852, p. 185, dit : « MM. de Mohl,

Schleiden, Unger, et avec eux tous les phytotomes les plus receuts, out aver

beaucoup de raison Topinion que les vaisseaux ne servent a la circulation

dc la seve que pendant un temps ties Hmite; plus tard ils contiennent tou-

(1) Dades, espfcee de figues venant de Carie (Briton, Voc). — Chanuc religie"*

en recevait six a cliaque repas.

(2) Arch. gen. du Vas-ch-Calais, reg. aux comptcs de Pabbaye de Saint-Bert""-

— En 1608, il fallait xxn m. noix, a mi s . le millier, pour le dessert des religiet'*

(lurant lc careme. Conualt-oii encore les noix barbues, qui leur (Jtaient servies en

scptembre ? N'oublions pas de signaler aussi les l I. dc machc franbclle'loze, fl"c

I'on faisait venir d'Arrasen 1578.
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jours de Pair. » Le mdme auteur (lit, dans son Microscup, 2 e edit., 1855,

p. 63 : « Les vaisseaux, aussitot qu'ils sont parfaitement developpes, char-

rientde Pair. » Dans son livre intitule Lehrbuch der Anatomic wad Phy-

siologic der Gcwcechsc, 1856, p. 226, il modifle legerement son opinion, et

voici ce qu'il dit : « Les vaisseaux sontd'abord remplis de liquide, comme

dans chaque cellule en pleine vegetation. II est quelquefois encore possible

d
f

observer, dans les vaisseaux ties jeunes, Putricule primordial; a mesure

qu'ils durcissent (verholzcn), le liquide disparaft peu a peu, et le vals-

seau completement acheve ne contient que de Pair. »

Ces citations, auxquelles il serait facile d'ajouter bon no itibre d'aulrcs,

me semblent prouver suffisamment que la theorie emise par M. Payer est

vieille au moins de vingt-quatre ans.

M. Payer a dit aussi, en repondant aux assertions de M. Duchartre, que

les Allemands designent les vaisseaux par le terme de Saftgefcesse.

J'avoue qu'aucun des livres allemands qui m'ont guide dans mes etudes

ne contient le mot Saftgefcesse dans le sens que lui prete M. Payer.

Milchsaftgeft

Saftgeft

proprement dits aient jamais ete designes sous ce nom par les auteurs

allemands.

M. Payer repond a cette communication de la maniere suivanlc ;

Le fait de la presence de Pair dans les trachees et les vaisseaux ponctues

°" rayfo a deja ete observe depuis longtemps par Malpighi, ainsi que je

I'ai dit dans la derniere seance. Comme ce fait a ete ensuite nie par tant

etdesi habiles pbysiologistes (qui ont pretend*] que ces vaisseaux servaient

a 'ascension de la seve, et que si, plus tard, ils se remplissaient d'air,

cetait lorsqu'ils avaient en quelque sorte cease de vivre), j'ai etudie ces

v<i!sseaux a tons les 3ges de la plante, et j'ai indique un moyen facile de

s assurer des faits avances. J'ai examine surtout, non des arbres oil les

,jssus ne vivent reellement plus, mais des plantes herbacees (Bryone, Cheli-

d°iue, etc.) qui vegetent toute leur vie; et partout, dans les trachees comme
ans

' es vaisseaux rayes et ponctues, je n'ai trouve que de Pair.

»• Trecul dit :

vu'il ne veut pas renouveier la discussion qui a eu lieu sur ce sujet

ans la derniere seance, mais il rappelle qiPil ne pretend pas qiPil n'y ait

pedes liquides dans les vaisseaux : il s'y trouve aussi des gaz. M. Trecul

gnalc le fait du Cissus hydrophora, dont les enormes vaisseaux con-

"ennent tant de liquide que, quand on fait une double section de la tige, on
0,tce liquide couler en abundance.



/

360 SOCIETE BOTANlQUfi DE FRANCE.

M. Payer rappelle :

Q
seveduprinteinps dans les arbres, toutes les parties de la tige (vaisseaux,

meats, etc.) en contiennent, parce qu'elles font en quelque sorte fone-

lion d'eponge et qu'elles ne vivent plus. Mais, dans le mouvement regu-

lier de la vegetation, sur les plantes annuelles ou sur les parties annuelles

des plantes vivaces, la seve qui monte des racines vers la tige ne passe pas

par les vaisseaux.

M. Baillon dit

:

Quepersonne n'a songe a donner comme nouvelle I'opinion qui admel la

presence de gaz dans les vaisseaux. Chacun commit, en effet, ce qu'en ont

dit Malpighi et tant d'autres; d'allleurs, le nom de trochees traduit Pan-

cienne eroyance a une analogic de contenu avec les vaisseaux aeriens des

animaux. Mais il s'agit ici de demontrer, par un procede facile, que les tra-

chees, meme tres jeunes, sont gorgees de gaz. Telle est Pimportance de la

communication de M. Payer, li y a tres peu d'annees que les plus illustres

botanistes de notre pays professaient que les vaisseaux sont, comme ks

cellules, remplis de liquides ascendants. II etait done necessaire deta-

cher cette question si controversee et il etait de la plus haute importance

d'appeler sur elle l'attontion des botanistes.

M. Duchartrc fait remarquer que les citations de M. Greenland

affirment qu'il n'y a deliquide dans les vaisseaux que quand ils "e

sont pas completement formes.

M. Guillard presente les observations suivantes :

II confirme ce que viennent de dire MM. Payer et Baillon sur la faci-

lity avec laquclle on pent s'assurer qu'il n'y a pas de liquide dans les

trachees et les vaisseaux. 11 a fait Iui-ra6mc de longues et ossidues obser-

vations a ce sujet. II a vu bien souvent la bulle fluide s'echapper des trachees

tronquees. En etendant les trachees sous le microscope (et e'est assez du

plus faiblegrossissement), on petit voir non-seulemcnt des bulles, maisdei

eolonnes de fluide aerilorme, rouler dans leur longueur, selon I'inclinaison

du porte-objet ou la direction que Ton donne a la pression. Ces bulles, ces

eolonnes sedistinguent neltement du liquide par la difference de refraction;

il n'est pas un ceil habilue a la loupe montee qui puissc s'y
meprendrfc

Si on ne les voit pas toujours, e'est que Inntot les trachees ou vaisseaux

soot ouverts des deux parts par la section, et alors le liquide y fa'*'"
1

irruption en chasse le fluide plus leger, tantot au contraire les org«"*<*

allonges restent enlierement remplis du iluide elastique, dont la
presence
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est voilee par I'opacite du lil spiral* Les plautes qui out an sue poisseux

abondant [Ficus Carica par exemple, et plus commodement le petiole)

sont particulierement faciles a ces observations, la qualite de leur sue

contribuant sans doute a maintenir fermes lescachots du fluide et empecher

I'eau d'y ponetrer.

Un de nos confreres, ajoute M. Guillard, a bien voulu me rendre temoin

de quelques experiences d'injections faites au moyen du sulfate ferrique

et du cyanu re ferro-potassique. Je n'ai vu dans ces experiences qu'une

confirmation du temoignage porte par Pobservation directe; quelques

infiltrations s'elevaient soit au pourtour externe de la moelle, soit au

pourtour interne des arcs tubuleux de I'ecorce (liber Aut.), e'est-a-dire

dans les plus grands courants de la seve; mais on n'en voyait point s^lever

regulierement dans les vaisseaux.

Je ne puis meme accorder qiTil y ait une epoque de I'annee ou la seve

usurpe les vaisseaux. On petit quelquefois s'y meprendre lors de la grande

eruption printaniere, surtout si Ton se borne a deux ou trois coups de

scalpel. Mais si Ton reitere les minces sections avec une attention sou-

tenue, le plan s'eclaircit bientot, Pinterieur des vaisseaux se laisse voir
*

sec, et Ton s'assure que In seve, vivement ascendante, sort de toutes les

parties de la tige, moins les trach^es et vaisseaux. Les Ampelidees se corn-

portent, a cet 6gard, de la meme maniere que toutes les autres families.

J'ai rcpete cette annee ces sortes d'observations, notamment sur les plantes

qui out servi de sujet a une comparnison recemment essayee entre les

mouvements de la seve et la circulation animate. Je n'ai pu decouvrir

aucunc raison d'admcttre que la seve circule, dans lestrachees ou vaisseaux

[vrais ou faux, rayes ou ponclues), ni qu'ellc y penetre normalement. II

"'est pas question des latici feres, qui n'ont aucune analogie de construction

»i d'emploi avec les vasa spiralia.

On a rappele les abondauts ecoulements auxquels Cissus hydrophora

son nom, et Ton a voulu en conclure que les vaisseaux sont hydro-

Phores. Conclusion illegitime. Gaudichaud s'est abreuve de cette seve
rafraichissante, a I'exemple des chasseurs des tropiques, e'est bien; mais
a~t-il pris les precautions necessaires pour s'assurer qn'elle etait contenue

dans ,ps vaisseaux? On ne le lit nulle part, et je ne pense pas que M. Trecul
v°«lut I'assurer. II faudrait etre en presence de la plante vivante pour
r*soudre cette question. II faudrait surtout et prealablement eclaircir le

P^obleme general des relations des vaisseaux aux trachees, 1'un des desi-

erata lw plus pressants de la science.

doit

M« Wcddell dit que, lui aussi, il s'est desaltere aux eaux vivos

des lianes du chasseur; mais, quant aux zones dans lesquelles le

r' v. 24
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liquide s'eleve et retombe, il croit que des reeherches plus precises

sont necessaires avant de Hen aftirmer.

ML Trecul precise i'experience de Gaudichaud sur le Cissus hydro-

phora. Si Ton coupe une seule fois la tige de cette plante, l'eau ne

coule pas, mais si Vow coupe de nouveau l'extremite superieure de

la partie deja coupee, de maniere a former un trongon ouvert aux

deux bouts, on voit aussitot le liquide sortir en abondance de la sec-

lion inferieure, sous la pression de Tair.

M. Guillard persiste a penser que ce fait n'indique en aucune

maniere que la seve soit enfermee dans des organes particuliers.

On pourrait meme en induire, ajoute-t-il, qu'elle n'est pas contenue

dans les vaisseaux; car, (Tune part, ces organes, dont la longueur n'excede

surement pas quelques millimetres, sont fermes et termines en c6ne, comrae

Tenseignent les auteurs sous l'appui de robservation ; et, de Tautre, ils sont

generalement d'un diametre si £troit (de 1 a 6 centiemes de millimetre

sauf de rares exceptions), que, quand ils seraient ouverts aux deux bouts,

l'attraction capillaire suffirait a y retenir un liquide quelconque, comme

nous voyons l'alcool, et m£mele mercure bien plus pesant, i ester suspendus

daus les tubes brises de nos thermometres.

f

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la note suivanle,

adressee a la Societe par M. Emile Goubert :

Paris, 9 juillct 4858

J'ai Thonneur d'anoncer a la Societe que j'ai rencontre en assez grande

abondance le Dianthm superbus L.
9 dans les grandes herbes des marais de

Saint-Gond, entre Coizard et Bannes, ou, pour citer des villes plus con-

nues, entre Epernay et Sezanne. Au dire de plusieurs personnes de Reims,

cette jolie Caryophyllee etait jusquici inconuue dans le departement de la

Marne. A cdte croissaient quelques plantes rares pour la flore de ce depar-

tement, le Myosotis ccespitosa, le Viola elatior ou montana, etc. Ces ma-

rais, trop peu frequentes, et ceux tout voisins d'Anglure, m'ont paru d'une

grande richesse.

A cause des grandes herbes sans doute, la Caryophyllee qui fait l'objet

de cette communication s'elevait, dans ces marais, jusqu'a 5 decimetres

environ et peut-etre plus. Ses feuilles lineaires, un peu lanceolees, glabra

offrant de 5 a 6 millimetres de largeur, m'ont paru, dc m*me, plus Ungues

que de coutume.

ie profite de 1'occasion pour dire (|uc le Dianthus superbus, q«e J
i*ai
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rencontre I'au dernier avec M. Chatin dans les marecages dltteville, le

loug de la Juine(l), et que j'ai revu bier dans la meme localite, se montre

atissi en ce moment le long de PEssonne, prfes des tourbleres de Vert-le-

Petit (Seine-et-Oise). Je dois cependant avouer que je n'en ai vu que trois

echantillons dans cette localite, peu eloignee d'ailleurs d'ltteville, Ce n'en

est pas moins une station nouvelle a ajouter a celles de Senlis et de Crepy,

seuls points de la flore parisienne ou Ton connaissait autrefois le Dianthus

superbus.

L'GEillet en question crolt ck et la dans presque toute PKurope; M. Ru-

precht, qui a publie la Flore de PIngrie dans les Bulletins de VAcademic
des sciences de Saint-Petersbourg (t. XII, n° 14) t

Pa trouve k cote du

Senecio Jacobcea et du Ranunculus reptans, plantes abondantes dans ces

marecages de la Juine et de PEssonne, et qui sont rarissimes pour

I'lngrie.

Je serais porte a croire que cet GEillet tiendrait bien sa place dans le

jardin d'un amateur. Un de raes amis, qui habite la c6te Saint-Martin, a

Etampes, a essaye, cette annee, de le cultiver, et s'en est bien trouve. Les

Hears odorantes, rose p£Ie et parfois tout a fait blanches, de ce Dianthus,

sont en effet remarquables par leurs cinq petales longuement onguiculcs,

ties lacinies, multifides, gracieusement ecartes. Ces ;petales ressortent

bien sur le calice monosepale, tubuleux, rouge ou vert qui les enveloppe,

dont la longueur £gale celle de Ponglet et qui se trouve muni lui-meme a

sa base de quatre ecailles ovales, courtes, obtuses, le plus sou vent opposees,

imbriquees. Generalement la tige se ramifie vers le sommet pour offrii

plusieurs elegantes fleurs pedonculees disposees en cyme.

M. de Schocnefeld fait remarquer :

Que le Dianthus superbus estdepuis longtemps admis dans les jardins(2).

CVst m£me la vue de quelques touffes de cette espece, cultiv&s dans le

jardin de M. de Presle, a Parouzeau pres Donnemarie, qui Pa mis, en

*8ft2, sur la vole de la decouverte de la plante a Petat spontane dans les

P^iries de Saint-Sauveur, entre Donnemarie et Bray (Seine-et-Marne),

localite de la flore parisienne qu'ii convlent d'ajouter, ainsi que celle de

Provtas, aux locality des departements de POisc et de Seine-et-Oise men-

tJonneespar M. Goubert.

(1) Voyez le Bulletin, t. IV, p. 802.

<2) Cette espfcce est mentioning dans le Bon Jardinier au nombi e des plantes
d,omement.



36/l SOCIETE BOTAN1QUE DE FBANCE.

ML Greenland fait a la Societe la communication suivante

:

SUR LES HYBRIDES ENTRE LES /EGILOPS ET LES TRITICUM, par ML J. GRIENLAND.

Dans la seance du 26 decembre 1856 (1), j'ai eu I'honneur de communiquer

a la Societe les premiers resultats d'une serie d'experienees et d'observa-

tions que j'ai entreprises d£s 1855, en common avec M. Louis Vilmorin,

sur Thybridation artificielle de quelques especes d'sEgilops, par le pollen

de differentes especes et varietes de Triticum.

On se rappellera que les resultats de I'annee furent peu concluants et

qu'iis resterent sans aucun resultat important, parce que I'unique plante

hybride obtenue ne donna point de graines. Les nombreuses fecondatious

qui furent faites pendant Fete de 1856 ont eu plus de succes, comme cela

d'ailleurs etait a esperer, vu le grand nombre defleursqui furent soumises

a Thybridation. Yers la fin de I'annee nous pumes constater liO levees denos

hybrides.Quandnos plantes arriverent a floraison,en 1857, nous reconniimes

que 10 seulement d'entre elles avaient produit des hybrides. Toutes ces

plantes avaient eu pour mere VJEgilops ovata, elles se rapprochaient beau-

coup du pere par le port. Dans un petit travail que je viens de publier en

Allemagne (2), j'ai donnl des details sur ces dix plantes, auxquels sont

joints les dessins des differentes formes que j'ai obtenues. Je me borne par

consequent ici a donner une simple indication de la genealogie de mes

10 plantes : 2d'entre elles, portant les n 08 180 et 183, ontete obtenues par

un Ble qui portait, dans I'ecole de M. Vilmorin, le nom de Ble sans barbe

d'Abyssinie; 2 autres, les n08 235 et 236, ont pour pere un Triticum

monococcum, qui, dans la collection de M. Vilmorin, est designe sous

le nom d'Engrain Bourgeau, et qui est decrit dans le Bon Jardinier

sous le nom d'Engrain double. Les plantes n 08 259 et 270 sont des enfants

d'un Epeautre blanc barbu, le n° 318 a ete obtenu par un Poulard blanc

lisse, et les trois derniers hybrides, n 0-
391, 392 et 396 sont des produits

du Ble de Flandre.

On se rappellera que le but de nos experiences est de constater, par des

faits certains et incontestables, s'il est possible ou non de former, par **

croisement des Bles et des^Egilops, des plantes qui, commeVM$lops spelt*

form is Jord., soient monies de tons les caracteres quon pent attribuer a

une bonne espece.

Je n'ai pas F intention d'entrer ici dans la discussion des differentes

opinions emises sur la question des sEgilops triticoides et speltwfortnts-

J'ai d'ailleurs, dans la publication allemande dont je parlais tout a l'heurc i

(1) Voy. 1c Bulletin, t. Ill, p. 692.

pi. 30
hafll

51/1-
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dit mon opinion, qui, depuis, n'a point change. Remarquons ici seulement

que M. Jordan dit que VyEgilops hybride (JEgilops triticoides Req.) est

toujours sterile. II qualifie meme d'absurde 1'opinion contraire. La nature a

malheureusement cette fois commis I'absurdite de ne passuivre la marche

prescrite par M. Jordan. Le fait est que tous mes 10 hybrides m'ont donne

quelques graines, peu il est vrai, mais en nombre suflisant pour pouvoir

continue!* Texperience, qui, a ce qu'il parait, gagne en interet de jour en

jour. Nous avons pu reeolter sur nos plantes environ 40 graines plus ou

moins bien formees; nous avons obtenu 25 plantes, enfants d'hybrides,

dont j'ai l'honneur de montrer ici a la Societe quelques epis. On conviendra

avec moi que ces plantes sont considerablement rapprochees des types pa-

ternels; cela a eu lieu surtout d'une maniere frappante pour la progenilure

du Ble de Flaudre, qu'il est a peine possible de distinguer d'un Ble.

Je ne donne pas aujourd'hui de details sui nos plantes de cette annee,

car mes observations ne sont pas terminees. En soumettant les epis a

I'examen de la Societe, mon but est de la tenir au courant de mes obser-

vations. Je me reserve de rendre compte plus tard, d'une maniere plus

detaillee, des resultats obtenus cette annee. II me sera surtout interessant

de constater si les epis de ces plantes se desarticulent, comme ceux des

sEgilops, au bas de Kepi. Je suis tres dispose a croire qu'ils tomberont,

comme chez la plante-mere, car on remarque deja cette fragilite dans les

epis peu avances que je presente a la Societe.

Nous avons pu joindre a notre collection d'enfants d'hybrides une plante

bien precieuse que nous devons a I'interet bienveillant que prend M. J. Gay
a nos experiences. II nous a confte one graine d'un sEgilops hybride, re-

colte au bord des champs de Ble, a Baldy pies Agde, par MM. le docteur

Theveneau et Esprit Fabre. Cette graine nous a donne une magnifique plante,

la plus belle et la plus elevee de notre collection.

Sur 25 plantes obtenues par nous, 15 sont des produits du Ble de Flan-

d|,e, 5 proviennent du Poulard blanc lisse, k du Ble sans barbe d'Abys-

s»nie et 1 de I'Epeautre blanc barbu.

J'ai entrepr is cette annee une nouvelleseried'hybridationsd'^V^ ^^
au Jardindes plantes de Paris, ouj'ai feconde en tout 180 fleurs,savoir:54

Par le Triticum Spelta muticum, 46 par le Triticum {Agropyrum) rigidum,

20 par le Triticum amyleum , 20 par le Triticum turgidum, et 40 par le

Triticum monococcum.
J'ai commence cette nouvelle serie d'experiences,parce que je suispeue-

tre de la conviction qu'un grand nombre de faits paralleles peuvent seuls

fa >re avancer la question de la valeur de I'hybridite dans la nature. Nous ne

Pouvons esperer de conclusions incontestables que par des experiences conti-

,u'*es pendant une serie d'annees. La question si vivement controversee de la

Va'eur et de I'origiue de XsEgilops speltwformis Jord. demaude principal-
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merit une verification de plusieurs annees, ear le caractere principal et en

apparence decisif consiste precisement dans I'invariabilite de la plante pen-

dant une culture de dix-sept ans.

M.J. Gay fait observer que les epis montres par M. Greenland

sont les produits d'une seconde generation d'hybrides A'JEgilops

ovata fecondes par des Froments. II est important de constater

combien de generations fertiles donneront ces bybrides. M. Fabre,

& Agde, en*a deja obtenu dix-neuf.

M. Weddell donne lecture de la communication suivante, adressee

a la Societe :

PLANTES USUELLES DE LA NOUVELLE-GRENADE
f

1
), par M. Jos6 TRIANA

(Paris, 9 juillet 1858.)

Achote, Onoto ou Bixa. — Bixa Orellana L.

Arbus^ula foliis alternis, ovatis, senslm acuminatis, basi subcordatis,

longe petiolatis, integris, pellucido-punctulatis, stipulis petiolaribus gemi-

nis; floribus rosaceis paniculatis (panicula terminal j), bracteatis.

VAchote est un arbuste peu eleve, d'un aspect agreable. Sa tige, simple

et droite, sedivise a peu de distance du sol en plusieurs branches couvertes

de feuilles alternes, ovales, amincies a la pointe et un peu en forme de cceur

h la base, entieres et portees sur de longs petioles, lesquels sont accompa-

nies de deux stipules. Les fleurs, munies de bractees de couleur rose,

forment un bouquet oupanicule & Textremite des branches. Elles sont com-

posees : I 6 de cinq sepales caducs portant un tubercule a la base, et en

m6me nombre que les petales; 2° de plusieurs famines h filets aminciset

a antheres ovales; 3° enfin, d'un ovaire surmont^ d'un long style, un peu

comprime en forme de languette a son extremity. Les fruits sont des cap-

sules uniloculaires, formees de deux valves, berissees exterieurement de

petites epines molles, et munies interieuremeut, sur la ligne m^diane, a un

placenta lineaire. A ce placenta sont attaches les graines, au moyen dun

funicule court, et elles sont recouvertes par une pulpe ou pellicula de cou-

leur rouge orange. L'albumen charnu renferme un embryon a cotyle-

dons foliaces, planes, paralleles et plies transversalement a leur partie

moyenne.

UAcho'e est une plante repandue dans presque tout le continent a

rAm&ique du Sud, ainsi que dans les ties qui ravoisinent ; elle peut &re

cultivee dans les regions des pays tropieaux dont I'altitude ne d^passe pas

1200 mfetres.

(1) Voyez le Bulletin, t V, p. 86.
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La matiere molle qui recouvre les graines de VAchate
$
convenablement

preparee, constitue la bija des indigenes de la Nouvelle-Grenade ou le

rocou du commerce. Le rocou est une matiere solide, dont la couleur est

d'un rouge de brique ; il repand une odeur desagreable.

Les Indiens de la Nouvelle-Grenade preparent la bija en extrayant les

graines du fruit de VAchate, lorsqu'il est arrive a maturity et en les sou-

mettant dans I'eau a un fort frottement jusqu'a ce que cette eau soit impre-

gneedela mature onctueuse et pulpeusequi les recouvre. lis passent en-

suite le liquide obtenu, pour en slparer les graines, puis ils le laissent en

repos pour donner & la matiere colorante le temps de se deposer ; cette ope-

ration est facilitee en ajoijtant a I'eau quelques gouttes de jus de citron.

Une fois I'eau transvasle, ils sechent le precipite obtenu, h I'ombre plut6t

qu'au soleil, afin qu'il ne se decolore point, et la preparation se trouve ter-

ming.

Cette maniere de proclder exige naturellement une certaine rapidite,

sans quoi la pulpe pourrait se dessecher; ce systerae ne peut done etre

adopts que lorsqu'on opfere sur de petites quantites. Dans les pays ou

VAchate ne cultive sur une graude echelle, comme a Cayenne et au Bresil,

on jie peut pas eviter le dessechement des graines pendant la recolte, et la

difficulty de les depouiller en cet etat de leur matiere colorante complique

alors la preparation du rocou. On remedie a cet inconvenient de la maniere

suivante : on fait macerer les graines dans I'eau jusqu'a ce qu'elles aient

subi uue legere fermentation qui ramollit la matiere colorante et lui permet

de se detacher facilement. Quand les graines ne sont pas tout a fait de-

pouillees de la pulpe (ce qui arrive assez souvent) on les sou met a une nou-

velle maceration. Une fois que I'eau est bien coloree et privee des graines,

on la laisse reposer, puis on la soumet, dans des chaudieres, a Taction d'un

feu doux, jusqu'a ce qu'elle ait acquis une consistance suffisante, en ayant bien

soin toutefois d'eviter l'ebullition. Pendant toute la duree de la coction, il

est indispensable de remuer sans cesse, en ayant soin de ne pas toucher au

fondde la chaudiere, sans quoi la matiere colorante pourrait se deteriorer.

La coction terminee, la matiere est coulee dans des moules ou elle prend

la forme de pains que Ton fait durcir a lair libre.

Le rocou nouvellement fabrique exhale une odeur fort desagreable qu'on

attribue aux macerations auxquelles il est soumis et a Purine alcaline dont

^ le melange dans le but de developper sa couleur. Plus la fabrication est

considerable, meilleur est le produit
;
prepare en petite quantity il devient

au contraire noirdtre et mauvais. Le bon rocou doit 6tre fragile et d'une

nuance vive a Pinterieur , soyeux au toucher et ne salissant pas les mains

Qui I'effleurent. Le plus estime est celui de Cayenne.

Dans les pays oil se fait le commerce du rocou, on enveloppe les pains
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dans des feuilles on on les enferme dans des barils qui ont contend du vin*

et c'est ainsi qu'on les expedie en Europe.

Les graines seches de VAchate serviraient aussi bien a la teinture que le

7*ocou meme ; on ne se livre a cette fabrication que dans le but de diminuer

le poids et le volume de la matiere et d'en faciliter ainsi le transport. Si

les graines etaient recues dans le commerce, la Nouvelle-Grenade ponrrait

en produire et en exporter en grande quantite.

Nous avons deja dit f en parlant de la chica (1), que les Tndiens ont Phabi-

tude de se tatouer en se servant de ces deux substances, mais qu'a present

cet usage n'existe plus que chez queiques tribus independantes; qu'au

contraire, avant la conquete, plusieursautres peuplades en avaient Phabi-

tude. lis augmentaient aussi la teinte rouge naturelle de leur peau, dans

leurs divertissements, leurs fetes, leurs ceremonies, et surtout an moment

de partir pour la guerre, afin sans doute qu'on ne put apercevoir le

sang qui s'echapperait de leurs blessures. Les femmes ajoutaient de Pbuile

aux matieres colorantes et s'en oignaient la peau jusqu'a deux fois par

jour, donnant beaucoup d'attention a cette espece de toilette. En definitive,

ces onctions ont pour resultat favorable d'eviter un peu les piqures des

insectes.

Dans les vernis de Pasto et de Rimana, la bija et la chica sont employees

pour donner deux nuances rouges, Tune claire et brillante, Pautre plus

sombre et foncee. Toutes deux sont prodiguees dans les dessins et peintures

des Indiens de ces regions, qui sont presque toujours fails sur un fond

rouge. Unies a la resine, qui est la base du vernis, elles deviennent com-

pleteraent inalterables.

Les populations espagnoles utilisent aujourd'hui les graines d'Achote

comme condiment ; aussi rencontre-t-on abondamment les capsules de cette

plante dans leurs marches. Dans d'autres pays, on se sert aussi de la bija

ou Achote pour teindre le fromage, le beurre, la graisse, le chocolat, etc.

Le rocou est devenu tres necessaire a la teinture, parce qu'il sert h don-

ner une premiere nuance aux toiles, qui seront plus tard teintes en rouge,

orange, bleu, vert, etc., et parce qu'il se melange aux autres couleurs,

auxquelles il donne de la force, en meme temps qu'il en augmente Peclat.

Cela explique le commerce considerable qui se fait de cet article entre

PAmerique et PEurope. On ne peut pas cependant Pemployer seul, parce

que sa belle couleur de feu est tres fugitive; elle s'altere et se decompose

sous la simple influence des rayons solaires.

La medecine a abandonne Pusage de P Achote, ayant reconnu en lui un

agent peu energique; elle s'en est servie pourtant comme d'un astringent

(1) Voyez le Bulletin, t. V, p. 88
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et Pa applique dans le traitement de la dyssenterie ; il est a In fois purgatif,

cordial, febrifuge et stomacbique, et on Pa meme preconise comme anti-

dote dans les cas d'empoisonnement par le manioc.

Les raclnes de VAchate participent aussi aux qualites de ses graines et

peuvent s'employer d'une maniere semblable. Avec Pecorce douce et fila-

menteuse de la plante on peut fabriquer des cordes.

VAchate est d'une culture facile : il sufiit de creuser un sillon et d'y

planter les arbustes dans un terrain propice, deux par deux, et a une

distance de quatre a cinq decimetres.

Un sol constamment humidelui est favorable. La premiere recolte se fait

au bout de trois ans a trois ans et denai, et les suivantes de six en six mois.

Celle quise fait dans la saison des pluies est la plus abondante. La maniere

de recueillir les fruits, les autres procedes de culture etde conservation des

plantes, sont assez faciles et n'exigent pas plus de details.

Avant de terminer, nous ferons remarquer que nous avons trouve une

espece nouvelle de Bixa dans les plaines que baigoe le Rio Meta, tribu-

taire de POrcnoque. Ses fruits, au lieu d'etre cordiformes comme ceux du

B. Orellana, sont spheriques ; ses feuilles sont recouvertes en dessous de

petites ecailles, condition qui manque dans I'autre espece ; les graines sont
>

recouvertes aussi d'une sorte d'arille pulpeux rouge comme celui qui forme

le rocou, et dont les proprietes doivent etre identiques. Cette espece peut se

caracteriser ainsi :

Bixa sph^rocarpa Nob.—Arbuscula foliis alternis, ovatis, acuminatis,

basi rotundatis, longe petiolatis, integris, supra nitidis, subtus lepidotis,

junioribusque pallide ferrugineis ; floribus paniculatis, terminalibus; cap-

sulisspbaericis, bivalvibus, setoso-echinatis.

Crescit ad alt. 500 m. in convalle fluminis Metensis. Achote incolarum.

Floret novemb.

M. J. Gay fail a la Societe la communication suivante

:

m

Aux deux Gramineesinteressantes quej'ai deja annoncees comme ayant

«e trouvees au Port-Juvenal par M. Durieu (1), je puis maintenant ajouter

une troisieme Graminee, non moins curieuse, qui tout recemmentest sortie

(,es gra»nes que le meme confrere avait, 1'annee derniere, rapportees de la

m^me localite. C'etait un Phalaris, mais different de tous ceux queproduit
e bassin de la Mediterranee, par son inflorescence allongee, grele et spi-

ciforme, comme celle du Pfdeum praterne. M. Durieu soupconnatoutde suite

que ce pouvait bien etre le Phalaris angusta de Nees, et il me cliargea de'

verifier le fait, s'il etait possible. Ayant entrepris quelques recherches a ce

< J ) Voyez plus |,aul> p. 317.
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sujet, je tombai d'abord sur plusieurs echantillons anonymes de rherbier

d'Auguste de Saint-Hilaire, par lui recoltes dans la bande orientate de

rUruguay, echantillons tous evidemment de merae espece que laplante du

Port-Juvenal, mais un pen differents les uns des autres par l'epaisseur de

Tepi : les uns, a epi plus epais, se rapportant exactement a la figure

du Ph. angusta, telle qu'elle a etedonnee par Trinius dans ses Icones Gra-

minum^ t. I, tab. 78; un autre, a epi plus grele, portant dans la collec-

tion le n° 2288, et en tous points semblable aPechantillon que m'envoyait

M. Durieu. Je reconnus ainsi que la mSme espece se presentait sous deux

formes, dont une f
a epis plus greles, n'a pas encore ete figuree ; c'est celle

que les laines de Montevideo ont importee au Port-Juvenal. Jusqu ici je

n'avais vu aucun echantillon dont Fetiquette portdt le nom de Phalaris

angusta, mais ce vide n'a ete que momentane, car M. Spach m'a bient6t

presente un Phalaris angusta qui avait ete envoye sous ce nom du Jardin

de Halle et cultive au Jardin des plantes de Paris en 1849. C'etait encore

la forme leptostachyee, telle qu'elle vient a Montpellier.

Ceci, Messieurs, est encore une nouvelle acquisition pour la flore du Port-

Juvenal, etc'est M. Durieu qui 1'aura enregistree le premier; mais elleeut

pu y 6tre depuis longtemps signaled, car je dois a la bienveillance de

M. Ch. Martins des communications, accompagnees d'echantillons, d'ou il

resulte que le Phalaris angusta a ete autrefois recolte au Port-Juvenal par

Delile, qui le confondait mal apropos avec \ePhleumtenue Schrad., c'est-a-

dire avec une plante generiquement differente. Cette confusion s'estperpe-

tuee jusqu'a nos jours, et aujourd'hui encore le Phalaris angusta figure

dans Therbier juvenalien du Conservatoire botanique de Montpellier, p^Ie-

mele avec le Phleum tenue, et sous ce dernier nom.

M. le President rappelle la decision prise par la Societe le 9 avril

dernier, et en vertu de laquelle la seance annoncee pour le 23 de

ce mois est supprimee. II declare close lo session ordinaire de

1857-58, et invite MM. les membres de la Societe a se rendre

a la session extraordinaire qui s'ouvrira a Strasbourg le lundi

12 juillet.

Conformement au paragraphe 2 de 1'art. 41 du reglement, le

proces-verbal ci-dessus a ete soumis, le 13 aout, au Conseil d'admi-

nistration, qui en a approuve la redaction.



Dans sa seance du 13 aotit, le Conseil d'administration, dans le

but de rendre plus facile et plus complete Intelligence des notes et

communications qui sont puhliees dans le Bulletin, et sans prejudice

de la collection de Memoires dont la Societe pourra entreprendre

ulterieurement la publication, a decide ce qui suit

:

Art. l
er

. Les notes et communications insereesdans le Bulletin pourront

etre accompagnees de dessins (graves sur bois, sur cuivre ou sur acier, ou

lithographies) dont le format ne devra pas exceder celui du Bulletin.

Art. 2. Jusqu'a nouvelle decision, Pex^cutlon et le tirage de ces gra-

vures ou lithographies sera moitie a la charge de la Societe et moitie a la

charge des auteurs des articles auxquels les dessins se rapportent. Chaque

annee le Conseil d'administration fixera la somme qui pourra etre affectec a

cette destination par la Societe pendant la duree de I'exercice a courir.

Art. 3. Les planches et bois graves deviendront la propriete de la So-
• ' .

ciete, et ne pourront etre reproduits ailleurs sans le consenfement du

Conseil.

Art. U. Une Commission speciale sera choisie chaque annee par le Con-

seil, pour juger quels seront les dessins qui pourront etre admis a ces con-

ditions.

Art. 5. Cette Commission, dont les pouvoirs seront absolus et les deci-

sions sans appel, sera composee de trois membres, pris en dehors du se-

cretariat et de la Commission du Bulletin. Elle portera le titre de Commis-
sion des Gravures, et ses mem b res seront reeligibles.

Art. 6. Un des membres de cette Commission sera specialement charge

de faire graver ou lithographier les dessins envoy6s par les auteurs des

articles auxquels ils se rapportent.

Art. 7. Un dessin refuse par la Commission ne pourra etre insere.qufmd

roSme I'auteur consentirait a en payer integralement les frais.

Art. 8. La Commission aura le droit de decider le mode de reproduc-

tion le plus convenable a adopter pour chaque dessin. Elle pourra aussi en

reduire ou en augmenter les proportions si elle le juge a propos.

Art. 9. Aussitdt qu'un dessin accompagnant un article sera envoye a la

Societe, le secretaire^de la Commission du Bulletin le transmettra a la Com-

mission des Gravures, qui donnera son avis et, s'il y a lieu,fera executer le

dessin.

Art. 10. La publication du Bulletin ne devra jamais 3tre arretee par

•'execution des dessins. Tout article accompagne de figures, si eelles-ci ne

sont pas prates au moment oil doit commencer son impression, sera ren-
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voye a un numero ulterieurdu Bulletin. 11 est expressement interdit au se-

cretaire charge de dinger rimpression du Bulletin, de s'ecarter de cette

regie sous quelque pretexte que ce soit.

Art. 11. La Commission des Gravures, pour l'annee 1858, se compose

de MM. J. Gay, J. Greenland et Ed.Prillieux.—Le maximum de la depense

a la charge de la Societe, pour les gravures, pendant I'exercice courant, est

fixe a 500 francs.

Art. 12. La presente decision du Conseil sera inseree au Bulletin.

Delibere en Conseil, a Paris, le 13 aout 1858.

Le President, Clc Jaubert.

Le Secretaire, W. de Schgenefeld.



REVUE B1BL10GRAPHIQUE.

PHYS10L0GIE VEGETALE.

as Knpfcroxydammoniak, clii Auflocsungmitfcl fucr
die Pflaiizenfascr (L'oxyde de cuivre ammoniacal dissolvant de la

fibre veqetale): par M. Ed. Schweizer. Ilebcr das Tcrhaltcii

a111 111

in

dialsehlauch (Sur la maniere dont se comporte Voxyde de cuivre

feculc,

cleus cellulaire et Vutricule primordiale) ; par M. Ch. Cramer ( Viertel-

jahrschrift der Ziirch. naturforsch. Gesellsch., II et III).

iNe pouvant nous procurer ces deux memoires, nous eroyons devoir en

emprunter le resume, en l'abregeant encore, au Botanische Zeitung (n° 9,

26 fevrier 1858, pp. 70-72).

Jusqu'a ce jour on ne connaissait pas de reactif qui put dissoudre la cel-

lulose sans qu'elle eut ete alterce chimiquement. M. Schweizer a reussi a

faire disparaitre cette lacune. Voici comment il obtient son dissolvant de

cette substance. L'hyposulfate de cuivre (CuO,S2O r>

) est traite avec pre-

caution par l'ammoniaque affaiblie; il se forme un precipite vert clair

d'hyposulfate de cuivre basique (ZiCuO,S2 5
), qu'on filtre, qu'on lave, ct

sur lequel on verse de l'ammoniaque coucentree. Le sel basique se dissout

facilement en degageantde la chaleur. Apres le refroidissement il se depose

des cristaux d'hyposulfate de cuivre ammoniacal (2NH 3+CuO,S2 5
). Lc

liquide restant renferme I'oxyde de cuivre ammoniacal (2iNH 3 + CuO) et il

dissout, a la temperature ordinaire, la cellulose, sans lemoindre degagement

de chaleur. La solution qu'on en obtient est un liquide epais qui, sature

d'acide chlorhydrique, laisse se precipiter la cellulose desorganisee, mais

»on alteree chimiquement, sous la forme d'un volumineux dep6t blanc. Ce

precipite, seehe au bain-marie, se concrete en uue matiere traosparente,

comme cornee, cassante, qui brule a Pair sans laisser de residu.

M. Cramer a etudie avec soin les resultats de Paction dece reactif sur

les differents elements constitutifs des plantes; voici un apercu de ses obser-

vations.

1° Sur la membrane cellulaire et sur ses couches d'epaississcment. II a vu
(l«e I'oxyde de cuivre ammoniacal est sans action sur la membrane cellu-
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laire de plusieurs Algues unicellulees, des Champignons, de divers Lichens,

ainsi que sur les fibres liberiennes du China rubra, sur les cellules de la

moelle de VHoya carnosa, sur le liege, sur les poils des aigrettes, sur Tepi-

derme du Ficus elastica. Sur les membranes cellulaires du bois du Taxus,

du Chene et du Sapin, sur le Gloeocapsa opaca, le Fucus vesiculosus, etc.,

toute son action se reduit a un bleuissement plus ou moins prononce. Assez

souvent la membrane cellulaire se gonfle sous Taction du reactif et en

meme temps elle bleuit ou non. Ce gonflement est en general Tannonce de

la dissolution complete, notamment lorsqu'on emploie le reactif par trop

concentre. Divers mucilages seminaux, les fibres liberiennes du Lin, etc.,

se dissolvent completement dans le reactif.— 11 est assez frequent que Tac-

tion de Toxyde de cuivre ammoniacal sur la cellulose rencontre des obsta-

cles qu'il suffit de faire disparaitre pour la voir s'exercer. Ces obstacles sonl,

par exemple, la cuticule et les substances incrustantes. Ainsi le coton n'est

attaque quapres que sa couche cuticulaire a ete detruite ; or, a mesure

que celle-ci disparait, les places denudees se gonflent, et, comme il reste

encore des anneaux cuticulaires qui produisent des etranglements, il en

resulte que le filament de coton tout entier, qui se raccourcit en m£me

temps, prend la forme d'un chapelet. II en est de mfirae pour les fibres de

chanvre et de lin. Dans les cas ou les raatieres incrustantes prottgcnt la

membrane cellulaire contre Taction du reactif, la solution nes'opfcrequ'apres

qu'on a fait macerer dans Tacide azotique et le chlorate de potasse; c'est

ce qui a lieu pour les cellules poreuses epaissies des poires, de la moelle de

VHoya carnosa, du liber du China rubra, des bois de Sapin, dlf et de Cb6ne.

2° Sur la fecule. Sous Tinfluence du reactif la fecule se gonfle & frold et

ses grains se montrent d'un bleu plus intense que celui du reactif lui-

meme; mais la dissolution n*a pas lieu. Au contraire, par la chaleur, la

tecule forme avec ie reactif un empois bleu et le iiquide se decolore presquc

enticement. Le pheuomene du gonflement commence a la peripheric et

mnrche de la vers Tinterieur du grain; seulement toute la surface n'est pas

attaquee simultanement et Taction s'exerce d'abord sur certains points;

ainsi, pour la fecule de Pomme de terre, elle se produit d'abord sur Textre-

mite la plus eloignee du centre, tandis que c'est aux deux bouts pour les

grains qui se trouvent dans le latex de VEuphorbia splendens, etc.

3° Pour I'inuline la dissolution est complete, sans gonflement; elle com-

mence non pas a la surface mais au centre.

k° Dans le nucleus cellulaire du Symphoricarpus racemosus les nucleoles

disparaissent d'un seul coup sous Taction du reactif. En meme temps que

les cordons mucilagineux qui en partent dans differentssens se rompent, il

commence a se mouvoir sur lui-mfime, se gonfle rapidement, eclate et dis-

parait. L'utricule primordiale est egalement soluble dans Toxyde de cuivre

ammoniacal.
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II y a tout lieu de penser que la decou verte de M. Schweizer aura nou-

senlement une grande importance scientifique, mais encore une utilite pra-

tique dans les arts et ('Industrie.

Holier das £run fa tile Holz (Sur la pourriture verte du bois); par

:i. W. Gumbel (Flora du 28 fevrier 1858, n° 8, pp. 113-115).

Dans les forets de l'AIIemagne on trouve souvent a terre du bois deja

atteint par la pourriture que distingue une couleur de vert-de-gris ou de

vert de malachite fonce, qui tantflt en penetre toute la masse, et tantdt ne

semontre que sur les portions du bois exterieures ou misesen contact avec

Pair par des fentes plus ou moins profondes. C'est surtout le bois des

branches tombees apres leur mort qui parait sujet a prendre cette coloration

*k un haut degre* L'auteur en a observe des exemples sur le Hdtre, I'Epicea,

le Sapin, le Pin, le Bouleau, le Noisetier, principalement sur de petits mor-

ceaux qui se trouvaient a terre au milieu des feuilles tombees. II semble

probable que cette coloration est due k des myceliums qui s'arretent peut-

Stre a ce degre de developpement et qui se repandent dans le bois pourris-

sant.Cependant une etude attentive faite au microscope a prouve a l'auteur

que ce bois vert ne presente pas le moindre indice de formation cellu-

laireetrangere, et qu'il conserve sans alteration sa structure norma!e,a cela

pres que sa substance ligneuse verdit et qu'il montre les signes d'une

putrefaction commencante.
9

Non content de ces resultats negatifs des observations microscopiques,

M. W. Gumbel a soumis ce m£mc bois & Tepreuve chimique, et, des

recherches qu'il a faites, il croit pouvoir conclure que la coloration verte

dont il s'agit ici est due a une substance particuliere acide, analogue aux

raatieres de I'humus, pour laquelle il propose la denomination d'acide

Joxylique (loxylinsaure).

*nr Naturgcschielitc von Mfeiitti* ]KgetiasopJ>yil—n (Pour

rhistoire naturelle du Melittis Melissophyilum); par M. Th. Irmisch

(Botan. Zeit. du 6 aout 1858, n° 32, p. 233-235).

Dans son memoire sur la germination et le developpement des Labiees,

M. Irmisch avait dit que ces plantes montrent toujours, en germant, leurs

cotyledons au-dessus du sol. II a cependant reconnu plus recemment que
le Melittis Melissophyllum fait exception a cette regie generate et que ses

cotyledons restent enterres a la germination, meme assez profondement
e»foncescn terre. Us sont arrondis ou largementobovales, glabres, un peu

chanius, convexes en dehors, concaves en dedans. L'auteur n'y a pas vu
de stomates, tandis que ceux de la generalite des Labiees en presentent

taaueoup. Dordinaire ils sont reunis par le pericarpe; mais quelquefois

,,s ,e Dl isent en deux moities egales et se separent alors. L'axe hypocotyle
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est tres court et se distingue du pivot par sou epiderme de couleur plus

claire et par de petitspoils gland uli feres qu'on trouve aussi sur la portion

souterraine de I'axe epicotyle. — Le pivot atteint la longueur d'un doigt la

premiere annee, et il produit bientot beaucoup de radicelles laterales. II

i >te

bium, 2 ou 3 faisceaux vasculaires greles et slpares, qu'entoure la zone

corticate.

L'axe epicotyle, entierement developpe, a 5 ou 6 centimetres de lon-

gueur, souvent moins. II est dresse, tetragone, a quatre faisceaux. Au-

dessus des cotyledons se trouvent, separees par des entre-noeuds courts,

mais bien distincts, une a quatre paires de feuilles imparfaites, qui restent

sous terre; plus haut sont deux ou trois paires de feuilles qui se montrent

au-dessusdu sol et qui sont nettement petiolees; enfin,au sonimet, on voit

plusieurs paires de petites feuilles rudimentaires. II y a des bourgeons a

I'aisselle des cotyledons et des autres feuilles. D'ordinaire immediatement

au-dessus de I'attache des cotyledons naissent deux fortes racines adven-

tives laterales.

La se termine la premiere periode vegetative. Deja, dans le courant de

juin, la jeune plante s'arrete dans son developpement; pendant I ete,

elle meurt dans toute sa portion qui sort de terre, et de plus elle perd ses

cotyledons.

La deuxieme annee, il se produit une ou deux tiges qui proviennent

des bourgeons situes a Taisselle, soit des cotyledons, soit des autres feuilles

souterraines. Ces tiges portent d'abord quelques feuilles imparfaites situces

bors de terre, et de leur base naissent des racines adventives. L/auteur a

vu la racine primaire conservee sur un individu de trois ans; elle etait a

peine plus longue et plus rameuse, mais pas plus grosse que la premiere

annee, tandis que les racines adventives nees sur les axes des diverges

annees etaient beaucoup plus grosses et longues deplus de 33 centimetres.

Plus tard, cette racine primaire meurt ainsi que les axes des premieres

annees. Sur les vieilles plantes floriferes elle manque entierement; les

sympodes formes par les restes fort courts des axes laissent distinguer

sou vent 7-10 generations. La tige florifere presente, a sa base souterraine

6-8 paires de feuilles imparfaites separees par de tres courts entre-noeuds;

plus haut les feuilles deviennent plusparfaites, blanch^tres, assezcbarnues

squamiformes. Le plus souvent la plante parait ne produire qu'une oudeux

tiges.

The vitality of lei ns (Vitalite des Foucfercs) ;
par M. W.-P-

{The Phytolmjist, cahier d'aout. 1858, p. 517-518).

L'autcur de cette note, en terminant, le 21 octobre 1856, un voyage

dans le pays de Galles, trouva sur le versant d'une montagne une graiulc

»

f
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quantity de ties fortes touffesde Cryptogramma crispa* Serappelant qu'un

de ses amis, qui habile pres de Londres, lui avait temoigne ledesir d'ajou-

ter eette espece a la collection de Fougeres qu'il cultive, il en choisit

quelques jolies touffes dont le volume n'etait pas assez considerable pour

en rendre le transport trop difficile ; il en secoua la terre et les mit toutes

seches dans son sac de voyage. Le 25 du meme mois, arrive a Londres, il

retira de son sac ses Fougeres et les porta chez son ami ; mais il en oublia

unequ il n'apercut que lorsqu'il vida completement son sac et qu il mil

alors sans la moindre precaution dans une boite de fer-blaitc vide,

qu'il placa dans un coin oil il l'oublia tout a fait. A la fin du rnois

d'avril 1857, le hasard lui fit denouveau jeter les yeux sup cetle boite de

fer-blanc, oil il trouva en louvrant son pied de Cryptogramma crispa tel-

lement desseche qu'il voulut d'abord le jeter. Gependant il eut eusuite

ridee de le planter dans un pot a fleurs; il larrosa, le couvrit d'une

cloche et placa le pot a I'exposition du levant. Grande fut sa surprise

lorsque, au bout d'une semaine, il reconnut que sa plante donnait signe de

vie. Bientot apres, il la vit pousser et
;
le 25 mai suivant, elle etait en pleine

et meme vigou reuse vegetation.

Ainsi, cetle Fougere s'est conservee vivante pendant six mois, bien qu'ellc

soit restee pendant ce temps sans humidite et qu'elle n'ait pas recu le

moindre soin.

De la Tauteur conclut qu'on pourrait tres bien tirer parti de cette remar-

quable vitalite des Fougeres pour les transporter des pays eloignes ; car,

dit-il, il est peu de voyages qui clurent six mois. II attribue la conservation

de la vie dans sa plante, d'abord a ce que, lorsqu'il Tavait prise au lieu oil

die avait cru naturellement, il avait commence par en secouer la terre et

tous les debris parmi lesquels elle vegetait, sans endommager du tout ni le

rhizome ni lesracines, en second lieu, a ce qu'il I'avait laissee complete-

ment a sec pendant I'hiver.

I'cfoer das Stcigeu ties Safics dcr Pflanzcn (Sur I'ascension da

la seoe dans lesplantes); par M. W. Hofmeister [Flora du 7 janv. 1858

»°1,pp. 1-12).

Depuis les belles experiences faites par Hales, il y a plus de cent trente

»»s, sur la force avec laquelle la seve monte flans In Vigne, M. Briickc est

celui qui a le plus coutribue a etendre nos connaissances sur ce sujet impor-

tant. M. Hofmeister rappelle les principaux resullats obtenus parcet obser-

vateur. ]| arrive ensuite a ses propres recherches.

Pendant I'hiver, non-seulement les vaisseaux, mais encore les cellules

I'gneuses de la Vigne (et de beaucoup d'arbres, ainsi que les cellules ligneusea

aes Coniferes) renferment de I'air en bulles au milieu d'un liquide. Get air

a'minue rapidement dans les cellules ligneuses,desque la Vigne commence

r. v 25
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a pleurer ; raais il ne disparait jamais entierement des vaisseaux, oil Ton

peut le voir en examinant au microscope et dans Phuile des tranches qui

ne soient pas trop minces. La presence de cet air n'emp6che ni l'entree ni

la sortie d'un liquide sous la pression qui s'exerce par dehors on en dednns.

Lorsqu'on adapte des tubes manometriques h des branches de Vigne

coupecs a differentes hauteurs, on voit constamment le mercure s'elever

plus haut et plus vite dans les tubes lesplus has. Ainsi, a la fin d'avril, le

maximum de hauteur du mercure a eu lieu au bout d'une heure pour tin

tube place a m
,15 du sol, tandis que Tascension de ce liquide s'est conti-

nuee pendant soixante-douze heures dans un tube place a 2
m
,066 de hau-

teur, De mfime les tubes adaptes a un niveau peu eleve subissent plus vite

et plus fortement que les autres linfluence des variations accidentelles dc

pression amenees par Thumidite, la secheresse, ainsi que celle des varia-

tions diurnes. L'auteur donne des chiffres qui elablissent cette partieu-

larite remarquable. — La direction dressee ou couchee des parties de la

Vigne superieures au point d'application cTun tube manometrique, n'exerce

qu'une trfcs faible influence sur la tension de la seve, comme le montre

une observation rapportee par M. Hofmeister. Tous ces faits, dit-il ensuite,

montrent que la cause de la tension de la seve setrouve a Texterieur des par-

ties aeriennes de la Vigne elle-m^me, et que Taction de la force impulsive

dans les parties eloignees du sol est annihilee non-seulement a cause du

poids de la masse de liquide elevee verticalement, mais encore par la resis-

tance des nombreuses membranes a travers lesquelles la seve doit passer;

il appuie cet enonce sur une observation qu'il rapporte. — l.e mouvement

de la seve dans la Vigne et daus les autres vegetaux n'a pas lieu unlque-

ment au printemps. A la verite, les parties aeriennes n'en laissent plus

couler peu apres que les premieres feuilles se sont montrees ; mais, pen-

dant tout Pete, il en sort des racines lorsqu'on les coupe transversa lement.

La force avec laquelle ce liquide sort n'est pas moindre en ete qu'au prin-

temps, et elle ne diminue meme que lentement a Tautomne; ainsi la

colonnede mercure qui lui faisait equilibre a ete trouvee le 21 juin, de

0"\699, le 3 juillet, de
m
,618, le 8 juillet, de n\748, le l

er aout, de

n\515, le l
er septembre, de m

,355. Au contraire, la quautite de seve qui

s'ecoule dans un temps donne est plus considerable au printemps que pl"s

tard.

Les influences exterieures qui exercent une influence majeure sur I'as-

cension de la seve sont la temperature, Thumidite du sol et celle de fair,

^influence de la temperature a sa plus grande importance au commen-

cement du printemps, lorsque la terra est encore completement imbibec

d'humldite. M. Hofmeister cite comme preuves des observations dans les-

quelles un abaissement considerable de temperature survenu dans les der-

niers jours du mois d'avril rcduisiU 6 millimetres, le 30 avril, la hauleur
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do la colonne de mercure clans le tube manometrique, oil elle s'elevait.

a m,804 le Ik da meme mois. Des que la moyenne de la temperature du

jourdepasse 15° centesim. , r influence de la temperature perd de son impor-

tance, et celle de I'humidite la remplace. — Outre ces grandes varia-

tions accidentelles, il y a une variation diurne, reconnue deja par Hales,

qui ne se montre qu'a partir de I'ouverture des bourgeons, et que tout le

monde s'accorde a rattaeher a Tevaporation par les feuilles. En general,

cette evaporation diurne croit a mesure que les pousses se developpent.

A la fin d'avril, par un air sec, I'auteur en a trouve le maximum £gal a

23 millim. ; au commencement de mai, a 40 millim.; dans le deuxieme

tiers de cemois, a 100 millim.; a la fin de ce mois, ci 400 millim etaudela;

enfin, l'6vaporation peudant le jour dissipe tellement la seve de la Vigne,

que cette variation diurne descend, au commencement dejuin, a 200 millim.

;

au milieu de juil let, a 23 millim. Le maximum diurne a lieu quelques

heures apres le lever du soleil; le minimum, au coucher de cet astre. —
La tension de la seve change subitement avec I'humidite de Pair. Le 2/i mai,

a midi, par un ciel pur et un vent d'est sec, le mercure se tenait dans un

tube manometrique a 59 millim. de hauteur; a midi et demi survint un

vent d'ouest bumide; malgre un soleil brulant et un exbaussement de tem-

perature d'environ k° centesim., la colonne mercurielle £tait a 81 millim.
,

a une heure et demie ; elle s'elevait a 368 millim., A buit heures du soir.

Les raeines qui s'enfoncent profondement ne montrent pas de variation

diurne comparable a celle des parties aeriennes. En y adaptant un tube

manometrique, on voit la colonne mercurielle monter ou descendrc dans

celui-ei en raison du degre d'humidite de la terre. Cedes qui s'etemlent

horizontalement a une mediocre profoudeur presentent une variation diurne

qui s'eleve quelquefois a 100 millimetres.

La force d'ascension de la seve est generate, persistante, et beaucoup

d'herbes la montrent plus encore que des vegetaux ligneux. L'auteur en

c'te quelques exemples pour les uns et les autres. II pense, avec beaucoup

de physiologistes, que cette force ne peut dtre expliquee que par Taction

endosmique exercee sur I'eau du sol par les matieres solubles contenues

dans carta ines cellules des raeines. La suite du memoire a pour objet de

^ontrerque cette theorie rend compte des phenomenes observes.

CJhemie mul l»lij siolo$ie tier Pflanxcn (Chimie et Physiologic

wgetales); par M. Rochleder. 1 in-8° de 154 pages. Heidelberg; 1858.

Chez Karl Winter.

Ce nouvel ouvragedeM. Rochleder a le double avantage d'etre un resumed

succinct et methodique des connaissances actuelles sur la composition chi-

Wique des plantes et la physiologic chiraique, et en meme temps de pouvoir
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servirde guide commode pour tous ceux qui veulent remonter aux sources

etconsulterles travaux originaux dontles resultats y sont analyses ou resu-

mes en peu de mots. 11 esl des lorspresque inutile de dire que 1'auteiir s'est

attache a donner toujours la citation exnete des ouvrages et meme des pas-

sages qu'il mentionne. C'est la, ce nous semble, un vrai service rendu a tous

ceux qui s'occupent serieusement de physiologie vegetale. — L'ouvragc

renferme d'abord une courte introduction qui traite de la composition des

etres organises et de leurs organes ; il est ensuite divise en deux parties.

La premiere est intitulee : Botanique chimique (pp. 7-98). Kile comprend

le resume succinct ou plutdt le releve des analyses de plantes qui ont etc

publiees. M. Rochleder parcourt successivement la serie des families, et,

pour chacune d'elles, il indique les plantes qui ont ete I'objet d'annlyses

chimiques, ainsi que les resultats des analyses. Chaque espece fait

Pobjet d'un alinea special, de telle sorte que la recherche en devient ties

facile. Au commencement de cette partie, il avertit qu'il n'a paseu Pinten-

tion de relever toutes les analyses qui ont ete publiees, et que, au milieu

de ce nombre immense de travaux divers, il a du se borner a mentionner

ceux qui portent le cachet de ('exactitude et qui meritent confiance. Cepen-

dant son travail est certainement aussi complet qu'il puisse Petre dans Petat

acluel de la science.

La seconde partie (pp. 99-152) est intitulee : Physiologie chimique des

plantes, ou Expose des phenomenes chimiques qui ont lieu dons les plantes

vivantes. Elle est divisee en huit paragrapbes dont voici les sujets : 1° Pro-

doits definitifs de Pelaboration ; ce sont simplement quelques generalites;

2° Aliments des plantes ; ce paragraphe constilue la plus grande partie de

cette division de Pouvrage, dont il occupe 35 pages en edition tres com-

pare ; il est subdivise en U sections relatives a Paliment liquide des plantes,

aux aliments gazeux, aux matieres combustibles vegetales, enfin aux ali-

ments organiques des vegetaux ;
3° Absorption des aliments et distribution

des substances dans les plantes ; U° Sur la seve ascendante et descendante;

5° Chaleur propre des vegetaux et importance quont pour eux la chaleur

et la lumiere
;
6° Lumiere ; 7° Electricite; 8° Germination des graines.

Dans un appendice de 2 pages qui termine son ouvrage, M. Rochleder

soccupe de la maturation des fruits. On regretie de ne pas trouver a la A"

de ce livre une table alphabetique des matieres et particulierement des

plantes dont il y est question ; tout ce qu'on y voit pour guider le lecteur

est une table concise indiquant la division des matieres, qui se trouve au

commencement.
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BOTANIOUE DESCRIPTIVE.

Tiur Cesclticlitc tier dcutsdien Spartan ieu (Note relative

a Vhistoire des Sparganium del'Allemagne)] par M. D.-F.-L. de Schleeh-

tendal (Botan. Zeilung des 23 et 30 juillet 1858, n 08 30 et 31, p. 218-

221, 225-230).

M. de Schlechtendal expose d'abord en detail comment les divers bota-

nistes out consider** les Sparganium de I' Europe depuis Caspar Bauhin,

qui en a distingue trois especes bien nettes et faciles a reconnaitre, jus-

qu'aux auteurs modernes, qui en ont signale de nombreuses formes inter-

mediaires. Voici les principals consequences auxquelles le conduit cette

etude historique.

La distinction des especes de Sparganium de Tancien continent, qui ttait

jadis ties facile, est devenuc beaucoup plus difficile dans ces derniers

temps, par suite de Taddition de nouvelles especes et formes. Les echan-

Ullons d'herbier recoltes en fleur, comme ils le sont d'ordinaire, ne four-

nissent aucune donnee sur les caracteres du fruit, et ceux en fruit ne

montrant plus rien des inflorescences mdles deja tombees, de plus les

feuilles seches n'ayant plus la meme section qu'a felat frais, il en resulte

qu'aujourd'hui la determination d'un Sparganium ne peut plus etre faite

que sur des plantes vivantes et completes, par consequent considerees a

deux epoques differentcs.

Si Ton examine les dilferentes especes en pai ticulier, on voit d'abord,

quant an Sparganium ramosum, que cette espece ties largement repandue

a a montre encore ni varietes ni modifications importantes. Seulement le

nombredes capitules femelles sur chaque ranieau, et par suite sur la plante

entiere, est sujet a quelques variations. M. de Schlechtendal en rapporte

de nombreux exemples observes par lui sur des echanti lions de I'Amerique

du Nord et surtout de I'Europe.

le Sparganium simplex Huds. se distingue du precedent par ses feuilles

plus etroites etplus minces, plus translucides, meme a letat sec et par son

inflorescence simple dans laquelle le nombre des capitules males est ties

reduit (4 a 6 sur chaque plante); il varie pour le nombre des capitules

femelles, donton trouve de 2 a a, sur lesquets 1 ou 2, ou rarement 3, sont

pedicules et naissent plus souvent des entre-noeuds que des aisselles. L'au-

wur en a rencontre une fois un pied sans fleurs femelles.

U Sparganium americanum Nutt. ne se distingue du Sp. simplex d'Ku-

roPe que par les capitules femelles sessiles el par un style et un stigmate plu*

courts. II semble necessaire d'etudier avec soin cette plante comparative-

ment a celles de I'Europe.

U Sparganium affine Schnizl. a cte etudic par M. de Schlechtendal en
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fleur et en fruit. An premier coup d'oeil il lui a paru n'etre qu'une forme

du Sp. simplex venue dans uneeau profonde, par consequent plusallongee

et plus greledans toutes ses parties. II n'a pu constater d'autres caracteres

qui le distinguent de ce dernier ni dans le fruit, ni dans les ecailles, ni

dans la constitution des feuilles. II faudrait soumettre cette plante a la

culture pour voir si, dans une eau peu profonde, elle se comporterait

corame le Sp. simplex ou si elle conserverait dans ces conditions ses

longues feuilles etroites.

Le Sparganium natans Auct. a ete regard e comme la reunion de plusieurs

especes. IVabord il faut detacher le Sp. natans L ; il reste ensuite le Sp.

natans de la plupart des floristes, dont la forme plus petite venue dans des

endroits sees ou dans une eau peu profonde a recti le nom de Sp. minimum.

Jusqu'a ce qu'on sache plus surement, dit \J. de Schlechtendal, quels sont

les rapports des Sparganium du nord entre eux et avec les notres, jusqu'a

ce qu'iisaient ete plus exactement deceits et figures, ce qu'il y aura de

inieu.x a faire ce sera de reunir sous le nom de Sp. minimum toutes nos

formes du Sp. natans qui ont le fruit non pas largement ellipsoide, obtuset

a pointe epineuse, comme il est represents dans les Icones de M. Reichen-

bach, mais pointu, bien que non prolongs en style comme Test celui du Sp.

simplex. Dans cette plante on voit les capitules femelles au nombred'un a

Irois, I'inferieur rarement stipite, !es capitules mdles red u its a un, ties rare-

ment au nombrede deux. Si Ton veut en distinguer deux formes, on le peut;

mais elles ne different pas nettement Tune de l'autre et la longueur de

la tige varie de 10 ou 11 centimetres a 70 centimetres. Qu'est-ce que le

Sparganium fluitans Fries? II doit appartenir aux Sparganium ramosum et

simplex ou aux esp&ces & feuilles roides triquetres.

Au total, selon M. de Schlechtendal, il n'existe en Allemagne et dans les

contrees voisines que les trois espfcees de Sparganium des anciens auteurs

:

le Sp. ramoswn, le plus distinct ; le Sp. simplex sous sa forme ordinaire et

sous la forme a feuilles longues et etroites dont M. Schnizlein a fait son

Sp. affine; enfin le Sp. natans Auct., qui s'etend jusqu'aux lacs des Alpes

et qui se montre partout le mSme avec sa petite forme dressee, nominee
*

Sp. minimum et sa forme plus allongee des eaux profondes.

<»ewaecli

I

Faniilien unci Hirer Bcdcutuiig fur «H«

"ii<i %\ ;i-Ois<*liaf < [Description des plantes de VAllemagne d'apres

leurs families naturelles et leur importance pour l agriculture) ; Par

M. Chr.-Ed. Langethal, in-8 de iv et 737 pages. lena, 1858; chez

Fr. Mauke.

Get ouvrage est ecrit specialement pour les commencants et pour les per-

sonnes qui s'occupent d'agriculture. Le cadre en est plus etendti que ne
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pourrait le faire presumer cette destination speciale, car I'auteur y a fait

entrer toutes les especes de l'Allemagne, en ayant seulement le soin de dis-

tinguer par un asterisque celles qui croissent dans les environs de la ville

d'lena. La partie descriptive de l'ouvrage est traiteesuccinctement en raison

de I'objet que I'auteur s'cst propose; nous ferons seulement observer que

M. Langethal s'est beaucoup servi, pour conduire a la determination, des

caracteres qui frappent le plus facilement les yeux, dans les families pour

lesquelles les botanistes out base presque toutes leurs divisions et subdivi-

sions sur les particularity d'organisation du fruit et de la graine, comme
pour Its Ombelliferes, les Crucifies, etc. Quant a la synonymic, elle est

generalement reduite au nom adopte, pour lequel I'auteur a donne la pre-

ference, autant qu'il lui a ete possible, a celui qui a la priorite. La diagnose

des especes est suivie de notes relatives a leur station, a la nature du sol et

au degre d'humidite qui leur convienf, a leur utilite, a leur merite comme
fourrage, etc.

L'ouvrage est ecrit entierement en allemand. II est suivi d'une table

alphabetique des noms latins et allemands.

Chlorifi aiuliiia Essai d'une flore de la region alpine des Cordilleres

de VAmerique du Sud; par M. H.-A. Weddeil (l
er volume, in-/i de

232 p. et 62 pi. Paris, 1855-1858. Chez P. Bertrand, rue de l'Arbre-

Sec, 22).

Lorsque cet ouvrage a commence de paraitre, nous en avons fait I'objet

d'une simple annonce, destinee surtout a faire connaitre dans quelles con-

ditions il devait 6tre execute. Aujourd'hui, sur les deux volumes qu'il doit

comprendre, le premier est entierement termine et le second est en cours

de publication ; nous croyons done devoir indiquer aux lecteurs de ce

Bulletin les matures que I'auteur y a traitees et les nombreuses nouveautes

dont on y trouve la description. Lorsque la publication en sera terminee

nous consacrerons un nouvel article au second volume que doit comprendre

encore cet important travail et aux g&ieralittfs qui paraissent devoir former

•a preface du livre entier.

Le premier volume du Ckloris andina est entierement consacre aux

Composees; e'est dire immediatement quel r6Ie majeur jouent les plantes

de cette vaste famille dans la vegetation des parties elevees de la Cordillere

de l'Amerique meridionale. M. Weddeil a ete conduit a placer ces plantes

au commencement de sa Flore, parce qu'il a cm devoir adopter, pour la

serie des families, I'ordre propose par I'illustre A. de Jussieu. On sait, en

effet, que cet eminent botaniste etait parti du principe qu'une fleur n'est

qu'un bourgeon modifie, et que des lors plus ce bourgeon est profondement

m°difie, plus la (leur s eloi^ne de son type foliaire primitif ; d'ou il avait
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tire la consequence que les plantes les plus eloignees de ce type elemen-

taire et, par suite, les plus elevecs dans I'echelle vegetale, sont celles dont

les organes floraux sont non-seulement ties eloignes de I'etat de feuilles,

mais encore soudes entre eux comme ne le sont jamais celles-ci. M. Wed-

dell, en adoptant cet ordre des families, La seulement renverse, puisqu'il

commence par les Composees par lesquelles finissait A. de Jussieu.

Dans one introduction de trois pages, il nous apprend que, ne pouvant

songer a publier I'histoire des 5 ou 6000 especes de plantes qu'il a recueillies

pendant l'expedition de M. de Castelnau, a laquelle il etait attache comme

botaniste, il a cru devoir ecrire la flore d'tine region botanique, et que celle

de la vegetation alpine des Cordilleres lui a paru meriter la preference pour

clivers motifs. Ses propres herborisations dans les Andes ont embrassc

10 degres de latitude; en outre, il a pu ctudier dans les collections du

Museum de Paris les plantes recueillies dans cette region par MM. Hum-

boldt et Bonpland, CI. Gay,Dombey et A. D'Orbigny; il a eu egalement

sous les yeux celles que M. Pentland en a rapportees. Ces precieux ele-

ments de travail, joints aux donnees fournies par quelques ouvrages, lui

ont permis de rend re aussi complet que possible en ce moment le tableau

de cette vegetation interessante et jusqu'a ce jour assez peu connue. Sans

doute, fait-il observer, il y reste encore d'importantes lacunes, puisquedes

portions entieres des Cordilleres n'ont pas encore ete explorees; mais il est

facile de sentir que, tel qu'il est, il peut donner une ties bonne idee de

rune des regions botaniques les moins visitees et les plus difficilesa visiter

de tout le continent americain.

Le CMoris andina est ecrit en francais, sauf les diagnoses pour lesquelles

les lois de la science prescrivaient Temploi de la langue latine. Afin de

dlmfnuer Cetendue de son ouvrage, M. Weddell n'y a pas donne place a

I'expose des caracteres des families ni des genres; seulement, pour ces

derniers, il a dresse des tableaux synoptiques et dichotomiques destines a

en rendre la determination facile et prompte. Pour les especes deja connues,

il donne une diagnose, la synonymie, assez souvent une description,

rbabilat, et, lorsqu'il y a lieu, des observations. Pour les especes nou-

velles, on trouve toujours, a la suite de la diagnose, une description

detaillee.

Un grand nombre de planches accompagnent le texte et permettent

d'approfondir la connaissance des plantes. Toutes ont etc dessineeset litho-

graphiees par notrc eminent artiste, M. Alf. Riocreux. Les figures d'en-

semble presentaient souvent de tres grandes difficultes d'execution, a

cause de la villosite extremement epaisse qui couvre un grand nombre de

ces especes des hautes regions, ou de Lextreme petitesse de beaucoup

(Lautres qui ont un port arelioide, s'il etait permis de le dire. Ces diffi-

cultes ont ete surmontees avec un rare bonbeur. De nombreuses figures



REVUE RIBL10GRAPHIQUE. 385

nnalytiques, dessinees (Vapres les croquis de Pauteur lui-memc, donnent

tin nouvel interet a la paitie ieonographique de I'ouvrage.

Nous croyons ne pouvoir nous dispenser de presenter ici le releve metho-

dique des nouveautes dec rites dans le Chloris andina, en les rattacbant a

('enumeration complete des genres pour lesquels nous indiquerons le

nombre des especes caracterisees. Nous distinguerons par des italiques

les noms des genres nouveaux. Inutile de dire que, dans le but d'abreger,

nous n'ajouterons pas aux noms soit generiques, soit specifiques, I'abrevia-

tion de celui de M. Weddell, puisquVlle serait toujours la meme. Kofin

nous indiquerons encore pour les especes nouvelles la plancbe et sa subdi-

vision oil elles sont illustrees.

Ordo 1. COMPOSITE. Tiibus 1. Labiatiflor^. Subtribus l.SMtl-

siacew.
*

1. Chuquiraga Juss. (6 spec.) : C. rotundifolia (pi. 4, A); C. aeantho-

phyilu.—2. Flotowia (3 spec.):F. ferox; F. leiocephala; F. Hyslrix (pi. 3,

B).— 3. Doniophyton (Chuquiragae spec. Don et Auct.) (1 spec.) : 1). andi-

colum (Clniguiraga anomala Don.) (pi. 4, B).—4. Nardophyllum Hook, et

Are.) (1 spec). — 6. Aphyllocladus (1 spec.) : A. spartioides (pi. 3, A).

7. Plazia R. et P. (3 spec). — 8. Barnadesia Lin. f. (1 spec.) : B. poly-

aeantha (PI. 1, A).—9. Mutisia Lin. f. (19 spec): M. lanigera; M. ledifolia

Dene, msc; M. homceantha (pi. 2, A); M. Orbignyana. — lO.PachylaenaCill.

et Don (1 spec).—11. Pioustia Lagas. (2 spec).—12. Brachyclados Don

(1 spec).—13. Bichenia Don (5 spec.) : B. crenata (Chaetanthera crenata

Bemy);B. reptans (pi. 8, B); B. anricnlata. — 14. Carmelita CI. Gay

(1 spec). —15. Tylloma Don (2 spec.) : T. splendens (pi. 8, A). (Elachia

splendens Remy) ; T. renifolium (Elachia renifolia Uemy). —16. Oriastrum

Poepp. et Endl. (Aldunatea Remy) (4 spec). — 17. Egania Remy (3 spec).

Subtribus II. Kassuuviacew. — 18. Chabraea DC. (8 spec.) : C. laci-

"iata (pi. 10, B). — 19. Perezia Less. (21 spec.) : P. caerulescens (pi. 10,

A); P. nivalis; P. integrifolia ; P. pygmaea; P. ciisiifolia; P. violacea;

P. purpurata. — 20. Nassauvia Comm. (19 spec.) : N. cespitosa ; N. digi-

»ata; N. plauifolia. — 21. Strongyloma DC. (2 spec). — 22. Calopti-

linrn Lagas. (1 spec). — 23. Polyachyrus Lagas. (2 spec.) : P. villosus

(Pi. 13, A).

Tribus II. Senecionide^. Subtribus I. Anthemidese.— 24. Plagiochilus

Amott (4 spec) : P. ciliaris.

Subtrib. II. Meianipodincte. — 25. Espeletia Mutis (11 spec.) :

E. Schultzii; E. Funckii Sehultz Blp. msc; E. Moritziana Id., ibid.;

p* Weddellii Id., ibid.; E. Lindenii Id., ibid.; E. banksiaefolia Id., ibid.

Subtrib. HI. Heiiantheae. — 26. Heliantbus Lin. (1 spec). — 27.

BidensLin. (3 spec). — 28. Coreopsis Lin. (1 spec.) : C. fasciculata.

29. Verbesina Less. (1 spec).
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Subtrib. IV. Tasetlnesp. — 30. Tagetes Tourn. (2 spec).

Subtrib. V. Helenleee. — 31. Schkuhria Roth (1 spec.) : S. pusilla

(pi. 14, B.).— 32. Allocarpus H. B. K. (1 spec): A. Undenii Schultz

Bip., msc
Subtrib. VI. Senecioneee. — 33. Gynoxys Cass. (12 spec.) : G. re-

panda; G. verrucosa; G. violacea ; G. albiflora; G. pendula; G. Morit-

ziann; G. hirsuta; G. longifolia. — 34. Weraeria H. B. K. (17 spec):

W. cespitosa (pi. 17, C); W. spathulata (pi. 17, A); W. glandnlosa;

W. Orbignyana ; W. aretloides; W. digitata (pi. 17, D); W. heteroloba

(pi. 16, A) .; W. melanandra.—85. Senecio Less. (122 spec.) : S. hypso-

bates ; S. Chionogeton ; S. gelidus ; S. crymophilus ; S. imbricatifolius

Schultz Bip., msc. ; S. nevadensis ; S. otophorus ; S. tolimensis Schultz

Bip msc. ;S. abietinus Willd. , msc. in Herb. Bonp.; S. Lindenii Schultz

Bip., msc; S. elatoides ; S. prunifolius ; S. microdon ; S. arachnolomus;

S. algens; S. modestus (pi. 18, B) ; S. Mandonianus; S. diclinus; S. ex-

pansus; S. macrorrhizus ; S. hyoseridifolius ; S. erosus; S. amphibolus;

S. socialis; S. graveolens ; S. psychrophilus; S. glacialis (pi. 18, A);

S. flaccidifolius;S. Mathewsii; S. hebetatus; S. helianthemoides ; S. dis-

jectus ; S. Bipontini ; S. Funckii Schutz Bip., msc; S. latiflorus ; S. floc-

culidens Schultz Bip., msc; S. subarachnoideus; S. apiculatus Schultz

Bip., msc ; S. Wernerioides (pi. 19, C) ;S. rhizocephalus Asa Gray, msc ;

S.elivicolus ; S. saxieolus ; S. eriocladus; S. chamaeocephalus.— 36. Culci-

tium Humb. et Bonpl. (12 spec.) : C. Haenkei ; C. Neaji Schultz Bip. msc;

37. Aphanactis{\ spec.) : A. Jamesoniana

C. Pavonii.

Fin

(pi. 37, A).

Subtrib. VIII. «naphaUe«©.— 38. Gnaphalium (9spec):G. badium;

G. helichrysoides ; G. frigidum (pi. 24, A) ; G. Polium. — 39 Achyrocline

DC. (2 spec). —39 bis, Maja (1 spec): M. compacta (pi. 27, D).

40. Antennaria (Antennaria3 spec. Goeitn.)(3 spec). — 41. Gamochata

(Gnaphalii spec. D. Don) (4 spec.) : G. humilis; G. capitata.—42. Lucilia

Cass. (9 spec.) : L. conoidea(pl. 26, C) ; L. affinis; L. pedunculate:

L. violacea; L. plumosa;L. recurva (pi. 25, B); L. flagelliformis (pi. 26,

D);L. tomentosa. — 43. Oligandra DC. (2 spec.) : O. chrysocoma; G-

pachymorpha. — 44. Belloa Remy (2 spec) : B. subspicata. — 45. Luci-

liopsis (1 spec.) : L. perpusilla (pi. 26. A). —46. Merope (8 spec):

M. piptolepis (pi. 26, B); M. erythractis ; M. argentea; M. virescens;

M. cespititia. — 47. Loricaria(h spec).

Subtrib. IX. Saccharides. — 48. Baccharis Lin. (25 spec.) : B. poly-

cephala; B. subalata ; B. densiflora; B. grindeliaifolia. — 49. Heterotha-

lamus Less. (2 spec) : H. boliviensis (pi. 31, A). —50. Dolichogyne DC

(6 spec): I), armata (pi. 30, B); D. lepidophylla (pi. 30, A); D. rigida;
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D.D. rupestris.— 51. L&stadia Kunth (k spec.).— 52. Hinterhubera Schultz

Bip. (3 spec.) : H. ericoides (pi. 39, B) ; H. Laseguei.

Subtrib. X. Asterlnere. — 53. Lagenophora (2 spec). — 54. Aster

Nees (2 spec.) : A. acaulis (pi. 33, A). — 55. Erigeron 23 (spec.) : E. fii-

gldum; E. chionophyllum; E. laneeolatum; E. rosulatum (pi. 33, C);

E. pulvinatum (pi. 33, B); E. nevadense ; E. hieracioides (pi. 3/i, B)

;

E. ferrugineum ; E. spathulatum ; E. senecioides. — 56. Diplostephium

H. B. K. (17 spec.) : D. spinulosum ; D. anactinotum (pi. 35, B); D. mi-

crophyllum ; D. Meyenii ; D. earabayense; D. Cyparissias ; D. affine;

1). Schultzii ; D. sessiliflorum ; D. eriophorum (pi. 36, C). — 57. Chilio-

tricbura Cass. (1 spec). — 58. Haplopappus Cass. (13 spec).

Subtrib. XL Liabeae. — 59. Audromachia Humb. et Bonpl. (1 spec).

60. Chrysactininm (1 spec.). — 61. Paranephelus Pcepp. et Endl.

(3 spec.) : P. ovatifolius Asa Gray, msc. ; P. bullatus Id., ibid.

Tribus If F. Eupatoridka:.

j

62. Eupatorium Tourn. (10 spec.) : E. Gayanum (pi. ftO, A) : E. gy-

noxoides; E. seopulorum ; E. incasicum.

Tribus IV. Cichorace^;.

j

63. Achyrophorus Scop. (16 spec): A. psychrophilus ; A. elatus. — 64.
! Hieracium Lin. (5 spec.) : H. fulvipes; H. leucnnthemum ; H. frigidum

(pi. 42, B). — 65. Crepis Moench (1 spec.) : C. boliviensis (pi. 42, A).

Cinq pages d'additions et une table alphabetique des genres terminent

le premier volume du Chloris andina. Dans notre releve nous avons tenu

comptedeces additions.

Winter

/
PP. 33-48, 109-115.)

Les deux seuls genres de ce groupe qui fussent connus de Jussieu etaient

''anges par lui parmi les Magnoliacees; la plupart des botanistes modernes

''ont suivi sous ce rapport. De Candolle, dans son Systema, tout en rapportant

•'opinion de R. Brown (1818) que les lllicium, Drimys et Tasmannia de-

cent former une famille sous le nom de Winterees, ne s'y eonforma que

Pai'tiellementetse contenta d'en faire, parmi les iMagnoliacees, la tribu des

It'ieiees; cette classification a (He goneralement. adoptee. M. Lindley parait

e le seul qui, dans ses Nixus, en 1833, et dans son Introduction to

Botany, en 1836, ait admis une famille des Winteraeees, a laquelle il

en

r
Buffi

Wrees comme tribu des Magnoliacees, et dit que ces plantes avaient plus

d'affinite avec les Dilleniacees qu'avec les Magnoliacees. Endlicher, flans

son Genera, fit aussi des Illiciees une tribu des Magnoliacees, tout en
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disant (Enchir., p. 428) qu'il vaudrait mieux y voir une famille separee.

Enfin MM. Hooker fils et Thomson, dans leur Flora indica, se sont

exprimes de meme. Quant a M. Miers, il a deja dit, dans son Memoire sui-

tes Canellacees, qu'a ses yeux la famille des Winteracees est un groupe

nature! bien distinct, et dans le travail monogrophique dont il s'agit ici, il

expose les raisons sur lesquelles il base son opinion.

Malgre leur a ffinite manifeste avec les Magnoliacees, les Winteracees

s'en eloignent par divers caracteres; elles n'ont pas leurs grandes stipules

vaginiformes; leur bois, corarae celui des Canellacees et quelquefois des

Schizandracees, contient des vaisseaux marques de ponctuations areolees

semblables a celles des Coniferes; leur eeorce et leurs feuilles abondent en

principe aromatique, et leurs feuilles jeunes offrent beaucoup de points

translucides qui sont plus tard moins visibles, lesquels manquent aux Ma-

gnoliacees ou y sont extremement pelits. Les organes floraux des Magno-

liacees s'inserent sur un torus large et ties preeminent, qu'on ne voitpas

aux Winteracees; celles-ci out des ovaires generalement pen nombreux et

verticilles, quelquefois reduits a deux ou m£me a un seul; au eontraire,
# •

ceux des Magnoliacees s'attachent en grand nombre et en plusieurs series

sur un torus conique ou presque cylindrique. Le fruit de cette derniere

famille est un gros c6ne ou amas de capsules agregecs plus ou moins

libres, maisparfois unies en un syncarpe solide, bivalves, contenant une ou

deux graines assez grosses, qui, en sortant, restent suspendues a un long

fil elastique; dans les Winteracees, le fruit est petit et forme dun petit

nombre de carpelles rayonnants, generalement distincts, un peu bivalves

dans les Illicium, mais, dans les Drimys et Tasmannia, formant une baie

et contenant quelques graines petites, luisantes, noires, en limacon,

remarquablement semblables a celles des Canellacees, et differentes, pour

leur structure, de celles des Magnoliacees. Dans ces dernieres, l'erabryon

est loge dans l'axe de Talbumen, au bout le plus eloigne du bile et sous

I'exlremite chalazique; dans les Winteracees et Canellacees, il est place

excentriquement pres du sommet en bee de Talbumen, peu loin dii bile et

a une plus grande distance de In chalaze qui est laterale. Les Winteracees

ont done beaucoup moins d'affinite avec les Magnoliacees qu'avec les

Canellacees.

Wi
avec les Schizandracees, que quelques botanistes ont regardees commeune

tribu des Magnoliacees, tandis que, pour lui, il les considere comme s'en

disiinguant bien. II dit qu'on forme une chaine continue si Ton place les

Menispermacees et les Lardizabalees entre les Anonacees et les Magno-

liacees, et qu'on classe les Schizandracees entre celles-ci et les Winteracees,

avec les Canellacees. De plus, si Ton met les Winteracees avec leurs

voisines apres toules les families polycarpiques, et qu'on classe les Canel-
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lacees a la tete des Rkceades, auxquelles les rattache leur fruit, « on

maintient I'uniformite dans ('arrangement systematique, sans deranger la

serie des gradations lineaires qui existent entre ces families. »

Les genres des Winteracees ont une distribution geographique etendue.

Le genre Drimys se trouve danstoute I'Amerique du sud equinoxiale, dans

le Mexique, le Chili tempere, au detroit de Magellan et a la Nouvellc-

Zelande; le genre Tasmannia est commun a I'Australie et a Borneo, tandis

que les Illicium croissent dans I'Asie tropicale, le Japon et I'Amerique du

nord

.

Apres ces generality M. Miers examine en parliculier cbaque genre de

la famille des Winteracees; il en expose I'organisation et I'histoirc; il en

presente une caracteristique complete, apres quoi il donne Enumeration

des especes avec la synonymie et une diagnose developpee pour celles qui

sont nouvelles ou mal connues. Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur a

cette partie de son travail, et nous devons, faute d'espace, nous contenter

de presenter le releve des genres et especes qui y figurent.

1. Drimys Forst. (Wintera Murr.)

Divisio 1. Pedunculi plurimi, aggregati, axillares, 1 -11. — D. axillaris

Forst.

Div. 2. Pedunculi axill., umbelliferi, pedicellos 3, rarius 7, bracteolalos,

1-fl. gerentes. — D. granatcnsis Mutis, Linn, f ; D. montana Miers (I).

granaiensis var. montana A. S. H.); J), retorta, n. sp.

Div. 3. Pedunculi plurimi, aggreg., termin ., 1-fl. — I). Winteri Forst.;

D. angustifolia, n. sp.

Div. U. Pedunculi plurimi, aggreg., termin., pedicellos pluiimos urn-

bellatos 1-fl. gerentes. — D. chilensis DC; D. brasilicnsis Miers [D. gra-

natensis partim DC); D. fernandezianus, n. sp.

2. Tasmannia R. Br.

T. aromatica R. Br.; T. insipida R. Br.; T. piperita Miers (Drimys

piperita Hook. f.

3. Illicium Lin.

/. anisatum Lin.; J. religiosum Sieb. et Zucc; /. Griffiihii Hook. f. et

Thorns.; /. floridanum Ellis; /. parvifiorum Michx.

^. Temus Molina. M. Miers pense que ce genre, mal connu, doit tester

dans les Incertce sedis.

5. TfiocHODENDRON Sieb. et Zucc. Quoique regard e par MM. Siebold

e t Zuccarioi, dans leur Flora japonica, comme voisin des Illicium, ce

genre n'a pas, aux yeux de M. Miers, le moindre rapport avec les Win-
teracees; il lui semble se rapproeher beaucoup plus des Ternstroeroiacees.
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BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GE0L06IQUE.

i;»ta<li«tica dc la Flora chllena [Statistiqne dela Flore du Chili);

par M. R.-A. Philippi (Revista di ciencias i letras, tome I, l
er

n°,

avril 1857, pp. 51-96. Santiago).

La vegetation du Chili, comparee a celle de la generality des eontrees,

presente une particularite qui la distingue et qui consiste en ce que, fort

pauvre dans les provinces voisines de I'equateur, elle devient beaucoup

plus riche et plus luxuriante dans celles qui en sont plus eloignees. Elle

parait etre a son maximum de richesse et de vigueur entre 39 et 40 degres

de latitude S., oiise trouvent devastes etendues de forets formees d'arbres

jigantesques, entrelaces d'une infinite de Manes, aussi touffues et aussi

impenetrates que celles du Bresil. Elle reste toujours remarquable sousces

deux rapports dans les parties plusmeridionaies, puisqu'on trouve d'epaisses

forets jusqu'au detroit de Magellan et au cap Horn. M. Philippi explique

cette apparente anomalie surtout par les circonstances meteorologiques

dans lesquelles se trouvent les differents points du littoral occidental de

lAmerique du Sud. Vers le Nord, a Copiapo, on compte au plus 3 jours de

pluie par annee; ce nombre si minime s'eleve a 37 a Santiago, de 130 a

160 a Valdivia, et dans file de Chiloe, Darwin dit qu'une semaine de beau

temps est regardee comme un vrai miracle. La quantite de pluie etant de

547 millim. par annee a Santiago, celle qu'on a constatee a Valdivia atteint

le chiffre eleve de 2 777 millim. II est cependant necessaire de faire observer

que la temperature diminuant graduellement de I'equateur vers le pole,

l'accroissement de richesse de la vegetation ne suit la loi de progression de

Ihumidite quetantque la chaleur reste suffisante pour la favoriser; pl" s

au sudde ce point maximum, la temperature ne seconde plus suffisamment

rinfluence de Ihumidite.

Une seconde particularite qui distingue la Floredu Chili est ia difference

totaie qu'elle offre avec celle des eontrees situees sur le versant oppose de

la Cordillere, telies que les provinces argentines limitrophes. Les plantes

proprement andines, propres au grandes altitudes, sont les seules qui se

montrent a la fois sur les deux versants de celte chaine. — On troisieme

fait qui meiile d'etre signale, e'est que les arbres et arbustes indigenes, a

fort peud'exeeptions pies.conserventleursfeuillesen hiver,et eela jusqu'au

detroit de Magellan, malgre I'absenee des Conifei es.

Dans le Chili comme ailleurs, il faut distinguer les plantes introduites,

que M. Philippi nomine Immigrres et les plantes Indigenes, parmi les-

quelles toutes sont loin d'etre reellement aboiigenes. Les cspecesiramig'
,«es

sont uombreuses; I'auteur n'en compte pas moins de 150 europeennes.

Parmi dies il en distingue quntre categories : 1° celles qui ont etc sureineut
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importeesd'Europe avec les graines des plantes cultivees, comme les«S
T

wym-
bryum officinale et Sophia, Brassica iXapus et nigra, Raphanus sativus,

Capsella, Stellaria media, Erodium cicutarium et moschatum, clivers Medv
cago, Dipsacus fullonum, Xanthium spinosum, Silybummarianum, Cynaru

cardunculus, Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis, Marrubium vulgare,

Verbena officinalis, Solanum nigrum et rubrvm
%
Polygonum aviculare,

Poa annua, Lolium temulentum, Hordeum murinum, etc. ;
2° les especes

qui se sont echappees des jardins et naturalisees. M. Poeppig a vu de

grands espaces pres de Valparaiso couverts par le liuta bracteosa, qui a

disparupresqueentierement aujourd'hui, et a ete remplaee par VAntirrhi-

num majus ; dans les rues de Valdivia abondent le Viola odorata et le

Ranunculus repens florepleno, etc. ; 3° beaucoupde plantes plus ou moins

aquatiques sont communes au Chili eta l' Europe; telles sont, entre autres,

les suivantes : Ranunculus aquatilis, Nasturtium officinale, Montia fon-

tana, Myriophyllum verticillatum, Callitriche verna et autumnalis, Sa-

molus Valerandi, Salsola Kali, Zannichellia palustris, Juncus acutus,

Heleocharis palustris, Glyceria fluitans, Phragmites vulgaris, etc. ; U° des

plantes europeennes se trouvent au Chili dans les pres humides, et il est

difficile de concevoir comment elles ont pu y etre introduites; de ce norobre

sont les suivantes : Cardamine pratensis et hirsuta. Armaria rubra et me-
dia, Geranium Robertianum et pyrenaicum, Gnaphalium luteo -album,

Juncus bufonius , Aira caryophyllea, Poa annua, pratensis, nemoralis, tri-

vtahs, Polystickum aculeatwn, Cystopteris fragilis, Hymenophyllum tun-

bridgeuse, tic. Beaucoupde cesespeces se trouvent, dit M. Philippi, dans des

conditions telles qu'on doit supposer qu'clles existaient au Chili avant la

decouverte de 1'Amerique.—Apreslesgeneralites que nous venous de resu-

wer, I'auteur examine le r6le que chaque famille joue dans fensemble de

'a vegetation chilienne, et il donne d'abord le tableau de ces families, en

mdiquant pour chacune d'elles le chiffre qui exprime son rapport avec

la Flore entiere consideree comme 100. Dans une seconde colonne, il reprc-

senteegalementpar deschiffres le rapport de chaque famille avec la Flore

totale du royaume de Naples, qui par sa situation geographique correspond,

dit-il, au Chili. II s'occupe ensuite de chaque famille en particulier, en les

nngeant toutes dans cet expose selon I'ordre de leur importance eu egard a

•ensemble de la Flore chilienne. Nous resumerons aussi succinctement

qu'il nous sera possible les principals donnees contenues danscette portion

fondamentale du Memoirede M. Philippi.

*• UsSynanxhebees sont plus nombreuses au Chili que dans aucun autre

Pays. Leur proportion s'y eleve a 21 pour 100 de la Flore entiere. Parmi
e,te ce sont les Labiatiflores, a pen pres propres a I'Amerique du Sud, qui

J°uent le rdle le plus important. Les Chicoraeees sont, au contrnire, en petit

nombre, et leur proportion ne s'eleve qu'a 1 3/8 pour 100. Les Eupatoriees
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se reduisent presque a U Eupatorium frutescents. Les Asterees comptentde

nombrcux representants , ainsi que les Senecionidees
,

parmi lesquelles

les genres les plus nombreux sont les Senecio (113 especes, d'apres

M. Reray), et les Gnaphalium (21 esp.). Quant aux Cynarees, elles se re-

duisent a 6 Centauries. — 2. Les Lecumineuses, qui entrent pour pres de

1/10 dans la vegetation de I'Europe meridionale, ne s'elevent qu'a 7 1/2

pour 100 de celle du Chili. Plusieurs genres europeens y sont represents

assez largement, notamment les Phaca (19), Astragalus (19), Vicia (16),

Lathyrus (13); mais le genre le plus nombreux est celui des Adesmia, dont

M. Clos a deceit, dans la Flore du Chili, 65 especes auxquelles M. Philippi

en a ajoute 30 nouvelles ; ce genre se trouve presque exclusivement dans

les provinces du Nord et du centre. — 3. Les Graminees sont un peu

moins abondantes au Chili qu'en Europe; leur proportion n'est que de

6 pour 100. La tribu qui domine est celle des Stipacees, dans laquelle on

ne compte pas moins de 13 Stipa. On trouve aussi au Chili U Bambusees

du genre Chusquea, et, par une particularity singu here, c'est dans les pro-

vinces du Sud qu'on les rencontre. — U. Les Fougeres forment dans ce

pays 3 1/2 pour 100 de la vegetation ; mais cette proportion eleveeest due

surtout a Tile de Juan Fernandez, dans laquelle on en trouve une grande

quantite dont la plupart lui appartiennent en propre. Parmi les genres

etrangers a TEurope se trouvent les Dicksonia, Alsophila, Pellcea, Mer-

tensia, Cincinnalis et Thyrsopteris. Le genre Hymenophyllum ne compte

pas moins de 17 especes a Juan Fernandez, Valdivia et Chiloe. — 5. Les

Ombelliferes s'elevent a 3 1/2 pour 100 de la Flore, tandis que l

f

Europe

meridionale en possede 5 \jk pour 100. Au Chili, leurs formes sont en

general tres differentesde celles de nos pays, les unes form ant des gazons

touffus, comme les Bolax, Azorella, Llareta, d'autres etant des arbustes

epineux, comme les Mulinum, etc. — 6. Les Scrofulariacees represented

3 pour 100 de la Flore chilienne ; on volt parmi ellcs 39 Calceolaria,

7 Schizanthus, 9 Ourisia, jolies plantes andines, etc, et aussi quelques

genres europeens, savoir : des Veronica, Gratiola, Bartsia, Linaria. U"

assez grand nombre d'especes de cette famillesont ligneuses au ChiH.

7. La proportion des Cvpeuacees est de 2 3/4 pour 100, et leurs genres

sont, pour la plupart, europeens. Ainsi on trouve au Chili 6 Scirpus, 5 ho-

lepis, 30 Car ex, 10 Cyperus; mais on y voit, en outre, 10 Uncinia, des

Dichromena, Carphe, Oreobolus, etc. — 8. Le rapport des Cruciferes a la

Flore totale est beaucoup plus faible au Chili qu'en Europe; il ne depasse

pas 2 3/7i pour 100. Un assez grand nombre (Vespeces europeennes se sont

naturaliseesdanscettep:irriederAmerique;plusicursgenressont represent

i la fois dans les deux contrees, enfln quelques-uns sont propres au Cbiu>

notamment les Schizopetalum, Perreymondia, Mathewsia, Crcmolobus^^

9. Les Portulacees contribuent puissamment par leur multiplied a
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imprimer un cachet particulier a la Flore chilienne ; leur proportion est de

2 3/4 pour 100 du total ; beaucoup sont andines (Calandrinia). Elles de-

viennent rares dans le Sud. — 10. Les Solanacees forment 2 3/8 pour 100

de la Flore du Chili. Elles y sont representees par 30 Solatium, dont quel-

ques-uns arborescents, par 10 Nicotiana, 5 Fabiana, 6 Nierembergia* par

des Cestrum, Vestia, Desfontainea, Trechoncetes, Jaborosa, etc. La Pomme
de terre croit spontanement sur plusieurs points du Chili ; mais I'auteur

dit qu'il manque de renseignements sur le volume, la couleur, etc., des

tubercules qu'elle produit k 1'etat spontane. — 11. Les Amaryllidees

forment 2 pour 100 de la vegetation du Chili, tandis que les vraies Lilia-

ceesy sont rares. Leurs genres different de ceux de I' Europe; ce sont des

Zephyrantlies, Habranthus, Pentlandia, Placea, surtoutdes Alstrcemeria,

dont une espece, YA. Ligtu, abondante dans la province dela Conception,

fournit Paliment connu des Chiliens sous le nom de chuho. — 12. Les Or-
chidees, bien que s'elevant a 1 3/4 pour 100, sont peu varices et rentrent

dans les seuls genres Chloroea, Bipinnula, Spirantlies, Codonorchis et Ha-
benaria. Toutes ont des fleurs pales, plus ou moins melees de vert et depour-

vuesde rouge. Aucune n'est epiphyte. — 13. Les Malvacees, representees

par 1 3/8 pour 100, abondent dans leNord et deviennent plus rares dans le

Sud, oil se trouve pourtant leur plus grande espece, YAbutilon vitifolium,

arbuste de k a 6 metres. Les genres les plus nombreux sont les Sida, et sur-

tout Cristaria, qui abondent dans le Nord.

—

\U. Les Caryophyllees, dont

'a proportion est 1 1/2 pour 100, sont representees presque uniquement

par des genres europeens, auxquels il faut joindre le genre Drymaria. Plu-
#

sieurs especes europecnnes se sont naturalisees au Chili. — 15. Les Loa-

ves, famille prop re a I'Amerique, sont norabreuses au Chili, oil elles

omptent pour 1 1/2 pour 100 de la Flore. Ou y trouve 31 Loasa, des

fartonia, Acrolasia, Mentzelia, Cajophora, etc. — 16. Quoique represen-

ts, comme en Europe, par 1 1/2 pour cent, les Rubiacees sont beaucoup

P'us varices au Chili que chez nous, oil toutes se rangent parmi les Siel-

l«t<B. Leur genre le plus nombreux est celui des Galium, avec 23 especes.

H. LesOxAUDEEs sont tres nombreuses et forment 1 1/2 pour 100 du
total. Toutes sont des Oxalis a feuilles trifoliolees (2 exceptees). L'une

d'elles, VO. gigantea, est un arbuste de 2 metres. — 18. Les Cactees,

famille americaine, s'elevent a 1 1/2 pour 100 et appartiennent toutes aux
3 genres Echinocactus

, Cereas, Opuntia. Celui-ci arrive sur la Cordillerc

i^qu'aux neiges eternelles et jusqu'a 37° de latit. S. — 19. Les Valeria-

*EEsne forment pas moins de 1 1/2 pour 100 de la Flore chilienne. Ce sont

•J
moins 34 Valeriana, andines pour la plupart, et les 2 genres Astrephia,

Betkea. — 20. Les Verbenacees comptent pour 1 3/8 pour 100 de la vege-

tation totale. 25 Verbena, dont plusieurs frutescents, 7 ou 8 Lippia, 2 ou
3 bipyrena ayant le port de noire Spartium, 2 Citharexylon, etc., en sont

t. v. 26
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les representants. — 21. LcsRosacees ne forment que 1 1/4 pour 100 au

Chili, ou manquent totalement les tribuseminemment utiles des Drupacees

et Pomacees. El les sont, en general, fort peu brillantes et sou vent epi-

neuses; cesont des Accena (21 esp.), Tetraglochin, Margyricarpus, Kage-

neckia, dont line espece est veneneuse, et Quillaja Mol. — 22. Les Saxi-

fragacees vraies sont peu nombreuses au Chili; mais on y tronve des

Cunoniees, vers leSud, 2 Hydrangces du genre Cornidia, lianes qui attei-

gnent 10 metres de hauteur, surtout 23 especes d'EscalIonia. Le total de

la famille s'eleve a 1 1/4 pour 100 de rensemble de la vegetation. — 23.

Les Myrtacees, qui forment 1 5/8 pour 100 du total, appartiennent toutes

aux genres Tepualia, Myrtus et Eugenia. Plusieurs sont des arbresdont le

tronc acquiert 2 metres et plus de circonference. Un fait assez remar-

quable, c'est que le bois du Tepualia stipularis, du Myrtus Luma %
de VEu-

genia Temu. est dur et de bonne qualite, tandis que celui des Eugenia apt-

culata [Arrayan) et multiflora est assez mou pour qu'on ne puisse en tirer

parti. Le fruit des Myrtus Luma, Ugni Mol. et Leucomyrtillus Griseb.,
-

sont comestibles, el celui de l'Ugni est le meilleur qui soit propre au pays.

24. Les Renonculacees sont beaucoup moins nombreuses qu'en Europe

et ne forment que 1 1/8 pour 100 de la Flore cbilienne. On compte parmi

elles 18 Ranunculus, 6 Anemone. 1 Myosurus et quelques genres etrangs**

a I'Europe. — 25. Pour les Polygoinees, le rapport avee la Flore totale est

de 1 1/8 pour 100, c'est-a-dire a peu pres comme en Europe, et elles appar-

tiennent a des genres europeens, auxquels il faut joindre le genre Muhlen-

beckiael la tribu des Eriogonees. Plusieurs especes sont presque certaine-

nient venues d' Europe.

Quant aux families suiv antes, au nombre de 106, qui se trouvent encore

au Chili, leur proportion avec rensemble de la vegetation de ce pays est

de 1 pour 100 pour les plus riches en especes, et de plus en plus faible pour

les autres. Elles jouent done un role subordonne dans cette Flore; aussi,

pour ne pas trop etendre eet article deja long, nous contenterons-nousd'en

donner la liste en indiquant, pour les plus importantes, le chiffre qui ex-

prime leur rapport avec le total, et pour les autres, le nombre de leurs

especes : Borraginees, 1; Onagrariees, 1 ; Labiees, 1 ;
Chenopodees, 7/8;

Berberidees, 7/8 ; Violariees, 7/8 ; Nolanacees, 7/8 ;
Rhamnees, 3/4 ;

Lo-

beliacees, 3/4; Loranthacees, 3/4 ; Convolvulacees, 3/4; Iridees, 3/4 ;
Jon-

cees, 3/4; Dioscoreacees, 5/8 ; Tropeolees, 1/2; Plantaginees, 1/2; Gera-

niacees, 1/2 5 Vivianiacees, 1/2; Euphorbiacees, 1/2 ;
Asclepiadees, 1/2;

Paronychias, 3/8; Bignoniacees, 3/8; Coniferes, 3/8; Polygalees, 3/8;

Ericacees, 3/8; Halorrhagees, 3/8; Santalacees, 3/8; Urticees, 3/8; Bro-

meliaoees, 3/8; Bixacees, 1/4; Malesherbiacees, 1/4; Grossulariees, i/At

Polemoniacees, 1/4; Nyctaginees, 1/4; Smilacees, 1/4; Zygopbyll**'

I/ft; Lythrariees, 1/4; Crassulacees, 1/4; Calycerees, 1/4; Primulacees,
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1/ft; Gentiauees, l/k; Amarantacees, \jl\ ; Phytolaccees, \fk ; Proteacees,

1/&; Cupuliferes,!/^ ; Laurinees, \jh; Frankeniacees, 1/8; Plombaginees,

1/8; Gilliesiacees, 1/8; Francoacees, 1/8; Campanulacees, 1/8; Lentibu-

lariees, 1/8; Piperacees, 1/8. — Les families representees au Chili par

3 especes sont les suivantes : Lardizabalees, Papaveracees, Tiliacees, Malpi-

phiacees, Sapindacees, Xanthoxyiees, Celastrinees, Anacardiacees, Gesne-

riacees, Hydrophyllees, Thymeleacees, Joncaginees etNaiadees; celles a

deux especes sont : Magnoliacecs, Cistinees, Elatinees, Eucryphiacees,

Ampelidees, Liuees, Araliacees, Cornees, Apocynees, Monimiacees, Lem-
nacees et Palmiers. Enfin, voici la liste des families a une seule espece,

parmi lesquelles 3 sont d'un indigenat ties douteux : Fumariacees, Cappa-

ridees, Droseracees, Hypericinees, Coriariees, Rutacees, Ilicinees, Cucur-

bitacees, Papayacees, Passiflorees, Mesembryanthemees, Dipsacees, Styli-

dees, Goodeniacees, Epacridees, Sapotacees, Acautbaeees, Orobancbees,

Aristolochiees, Rafflesiacees, Empetrees, Saliciuees, Podostcmees, Hydro-

charidees, Alismacees, Asteliees, Restiacees, Centrolepidees, Typhacees.

Total, 131 families.

En terminant son Memoire, M. Pbilippi compare la Flore du Chili avec

celle du cap de Bonne-Esperance, de la Nouvelle-Hollande, enfin des por-

tions correspondantes pour la latitude dans I'Amlrique septentrionale.

BOTAMQUE APPLIQUEE.

Mantes nouvellc* oti rares d£critcs dans les publi-

cations consacrecs priiicipalcnicnt ou cxclusivemcnt
a Iioi»ticuUiire.

Hamburger Garten- cnd Blumenzeitcng , cinquiemc caliier de 1858.

Ueber einige Gartenorchideen (sur quelqucs Orcliideesde jardin); par

*'• H. G. Reichenbach ill.
, pp. 211-215 (e'est le second article de ce

genre publie dans ce journal par IMF. Reichenbacbfils).

Oncidium Lindeni Rchbc. f.

Aff. 0. Maizcefolio Lindl. columnae alis utrinque acutis, extrorsum ser-

'atis, supra antheram longe extensis ; labello multo longiori, auriculis baseos

triangulis> isthmo elongate, subito contracto, portione antica reniformi,

antice eraarginata, nunc utrinque obtusangula... Paniculaeffusa... Flores

maJores, aurei, sepal is tepalisque paucimaculatis.

Espece de mediocre interet pour les amateurs, introduite par M. Linden

et qui afleuri dernierement dans les series du consul Schiller, pres de

Hambourg.

Uendrobium macrophyllum b. giganteum Lindl.

Cette belle variete a fleuri dans le jardia de M. Borsig, a iMoabit.

Maxillaria Houttcana Rchbe. f., Msc, 1869.
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Aff. M. triangulari Lindl. sepalis magisacutatis, labelli callo velutino

nee vernixio) a basi medium versus ligulato... Flos flore M. triangularis

paulo minor. Sepala ligulata acutata, extus viridiftava, intus atropurpureo

cinnamomea, basi ita interrupte transverse striata supra fundumflavidum,

lateral!a divaricata. Tepala subaequalia, paulo minora, conniventia. Label-

lum oblongo-ligulatum, laterib. obscure lobatum supra toturn discum mi-

nutissime velutinum, luride ochroleucum, maculis atropurpureis. ...

Ed 18i9, 1'auteur recut cette jolie espece de M. Van Houtte, qui la disait

originaire du Guatemala. Receroment M. Lauche, jardinier-chef chez

M. Augustin, la lui a envoyee comme venant de Caracas.

Odontoglossumtripudians Rchbc. f. t
Warscz.

Paniculee rami polyanthi. Sepala cuncatoelliptica acuta, lateralia latere

inferiore angulata. Tepala cuneato-oblonga acuta. Labelli unguis linearis

cum gynostemio semiconnatus; lamina a basi angusto-triangulapandurata

pandurseanguliposticeobtusi, portio antica cordata triangula erosa, carina

radiantes apice libera acuminata in basi utrinque &-5, mediae antrorsum

excurrentes, lineares, <ipicibus serratis acuminatis products...

Ses fleurs sont d'un beau brun-rouge a pointes jaunes, avec le labelle

violet- rose et blanc en avant. Tres belle espece qui a fleuri chez M. Linden.

Odontoglossum triumphant Rchbc. f.

C'est, dit 1'auteur, un vrai triomphe pour Fhorticulture que d'avoir fait

fleurir cette magnifique Orchidcedes bautes montagnes; or, on en a obtenu

la floraison d'abord chez M. Linden, et peu apres dans le jardin du consul

Schiller.

Batemania Meleagris Rchbc. f.

Introduit de nouveau dans ces derniers temps par M. Linden.

Worrea tricolor Lindl.

Imports du Bresil par M. Kramer et tout semblable a celui de la Nou-

velle-Grenade.

Epidendrum Ottonis Rchbc. f.

Valde affine Epidendro aurito Lindl. flore duplo minori, ovario laevi

(nee verruculoso aspero), sepalis tepalisque abbreviatis, labello quidem

subaequali, gynostemio apice quinquedenticulato (nee profunde trilobo),

anthera apice ac lateribus obtusa. Flores ex minoribus,

De Caracas, decouvert par M. Otto.

Lycaste mcsochlcena Rchbc. f.

Arundina densa Lindl.

Polystachia rhodopterya Rchbc. f., n. sp.

»

Null! nffinis, labello linear! ante basin utrinque divergent! falcato, api

divergenti bilobo, lobis extrorsum retusis, denticulatis integn'sve, pu |vl "

nnri tomentoso a laminsc basi ante basin partis dilatata?; falcibus baseos

nudis
; gynostemio humillimo.
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Sierra Leone. Curiosite botanique a fleurs roses, avec le labelle jaune,

cultivee dans le jardin de la Faculte de raedecine de Paris.

Spiranthes Eldorado Lindl., Bchbc. f.

Plante ties curieuse par ses fcuiiles entierement Justices comme de la

soie, dont le petiole et la cote sent d'un blanc jaundtre, dont le limbe a sa

face inferieure cuivr6e et la superieure d'un noir veloute, avec des groupes

de taches plus clai res.

Omithidium miniatum Lindl.
m

Colombie. Introduit chez le consul Schiller.

Octomeria lobulosa Bchbc. f., n. sp.

Aff. Octomeria grandiflora* Lindl., folio angustiori, labello ima basi

cordato, trilobo, lobis lateralibus semiligulatis, lobo medio producto dnplo

longiori flabellato, antice quadrilobo, carinis geminis a basi lobi medii \n

discum posticum. — Petite fleur d'un jaune-paille, avec la base du labelle

rouge -brundtre.

Pleurotkallis octomerioides Lindl. (P. elongata Hort. Hamb.).

Brassavola Perrinii Lindl.

L'auteur mentionne cette plante pour faire observer que ses feuilles,

comme celles du B. attenuata^ sont tant6t tres minces et tantot tres epaisses.

Stanhopea Wardii Lodd. b. stenoptera.

Lalia prcestans Bchbc. f.

II y en a uue variete dont le labelle entier est d'un rouge fonce.

Macodes Petola Lindl. {Anrectochilus Veitchianus Hort.).

Espece extremement jolie par ses feuilles.

Phajus Blumei Lmd\.

Cette espece parait etre constamment triandre, comme 1'avaient deja

observe MM. Blume et de Vriese.

Museain

f>

leur description, leur histoire, leur synonymie, etc.
;
par M. J. Decaisne

(Gr. in-4°, avec planches gravies etcoloriees. l er volume; 1857, Paris,

chez Firmin Didot freres, fils et compagnie, rue Jacob, 56).

La publication de ce grand ouvrage, qui fera epoque dans I'-histoire des

arbres fruitiers, a ete siraplement annoncee dans ce Bulletin par une conn

munication de son savant et laborieux auteur (voy. Bull, de la Soc.

botaniq.de France, IV, p. 337). Mais une annonce succiucte est loin de

suffire pour un ouvrage d'une si haute importance, et nous nous proposons

d'indiquer successivement, dans une serie d'articles, les sujets qui seront

traites dans chacun de ses volumes, des qu'ils auront ete completes.

Commence presque avec 1'annee 1857, un premier volume, forme de

12 livraisons, a ete termiue au commencement de 1858, et deja au moment

oil nous ecrivons (liu de septembre 1858), la publication de la 18 e livraison
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a conduit a moitie le deuxieme volume. Ainsi M. Dccaisne a trouve les

moyens de donner a la publication de ses livraisons mensuelles uoe parfaitc

regutarite a laquelle on nest guere habitue en matiere d'ouvrages accom-

pagnes de planches gravees et coloriees. Les rnesures sont prises, dit-il,

pour que I'ouvrage entier paraisse ainsi tous les mois avec la plus grande

regularity et nous ne doutons pas que cette promesse ne soit scrupuleuse-

ment remplie-, le passe est, a cet egard, une garantie pour l'avenir.

Nous n'hesiterions pas h faire le plus grand eloge de I'ouvrage de M. De-

caisne, soit au point de vue de la redaction, soit a celui de I'execution des

planches, si I'eloge et la critique n'etaient egalement interdits dans cette

Revue bibliographique; mais, pour ne pas enfreindre la loi qui nous est

imposee, nous nous contenterons de dire que M. Decaisne fait de l'elabo-

i
fi

assidues depuis plusieurs annees; que les planches qu'il public sont toutes

gravees par mademoiselle Taillant d'apres les dessins originaux de M. Rio-

creux ; ces deux noms disent assez par eux-memes ; enfin que le coloriage est

execute avec un soin extreme, et de telle sorte que la m&me figure soil

identique dans tous les exemplaires ; or, on sait combien la grande majo-

rite des ouvrages a figures coloriees laissent a desirer sous ce dernier rap-

port. Quant a I'ordre de publication des especes et varietes, il est nul

;

Tauteur a cru devoir supprimer toute classification, toute pagination a son

texte, tout numero sur ses planches
; peut-etre en resultera-t-il un jour

d'assez grandes difficultes pour citer son livre ; mais nous n'avons pas a

emettre d'avis sur ce sujet ; d'ailleurs il est certain que de bonnes raisons

peuvent etre donnees pour justifier cette publication sans ordre.

Pour faire connaitre les 12 premieres livraisons du Jardin fruitier, nous

pourrions presenter le releve des varietes de Poiriers dont elles renferment

riiistoire et la figure ; mais ce simple releve, d'apres Tordre de publication,

n'aurait qu'une bien faible utilite, et nous croyons qu'il sera plus utile et

plus commode pour les lecteurs d'indiquer ces varietes en les rangeant

par ordre alphabetique et en citant pour chacune d'elles les principaux

synonymes que M. Decaisne y rattache. La serie des articles qui contien-

dront ces releves volume par volume, formera de la sorte un catalogue

synonymique des principals varietes de nos arbres fruitiers. Nous n au-

rons, au reste, pour cela qu'a reproduire la liste qui se trouvera a la fin u e

chaque volume de I'ouvrage. II est presque inutile de dire que, dans cette

liste, les synonymes seront entre parentheses.

Varietes de Poiriers decrites et iigurees dans les 12 premieres livraisons

fi

deAdam (Poire de Thorticulteur ; Beurre Adam). Amadote (Angobert de

Mantoue; Madote; Damadote; Beurre blanc des Capucins). Atn»« ,is

W Th
Angelique de Bordeaux (Angelique de Toulouse

iesse). Amoselle pnnachee.

?; A. dc Languedoc; A.*
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Pise; A.deRome; Saint-Martial; Cristalline; Mouille-bouehe d'hiver;

Charles Smet). P. d'Angleterre (Beurre d'Angleterre; Amande). Archiduc

Charles (Charles d'Autriche). Belle-alliance (Beurre Stcrckmans). BelhV

sime deliver (Bellissime de Bur ; Vermilion des Dames). Besi de Jleric

(Bezy d'Heri ; Besideri). Blanquet a longue queue. Bonne de Soulcrs

(Bergamote de Soulers). Bosc (Cannelle). P. du Bouchet (Pouchet ; Ananas

[non Pom. beige] ; Favori musque). Bugiarda (Bon-Chretien musque fon-

dant; Bon-Chretien d'ete fondant musque). Carmelite (Bergamote rouge

[non Duham.] ; Malte; P. de pretre; Caillot-Rozat d'hiver; Piecourf).

Crassane (Crassane d'hiver ; Beurre plat ; B. Bruneau ; Bergamote Crassane;

B. Crasane). Cuisse-madame. P. du cure (De Clion; Monsieur ; M. leCure;

Bon-Papa; Belle-Andreine; Belle-Adrianne ; Belle-Adrienne; Cueillette

d'hiver; Belle-Heloise
; Grosse allongee ; Du Pradel ; Vicar of Wake/ield ;

Cornice de Toulon, etc.). Double Philippe (Philippe double; Beurre de

Merode; B. de Westerloo ; Doyenne Boussoch ; Nouvelle Boussoch). Du-

chesse de Berry. Frangipane. Fin or'de septembre (Bon-Chretien de Bruxel-

les; Fin Or d'Orleans; Empressee; Delices Gamotte). Fortunee (Bergamote

Fortunee; Fortunee Parmentier ; F. de Rhemes). Gracioli (Gracioli di

Roma; Bon-Chretien d'ete ; Bon-Chretien d'ete jaune ; Gros Bon-Chretien;

Beauclerc; safran d'ete). Gros Blanquet (Grosse Blanquette; Musette

d'Anjou
; Gros Roi-Louis). Grosse queue (P. de Louvain [Bivort]; Para-

e musquee; Vilandree). Guenette (Madeleine verte ; Petit Muscat

bfttard; Muscade; Green Chissel). Hativeau. Hasel (Hazel Pear; Hassebbirn;

Hessel). Fin Or d'ete. Janvry (Bon-Chretien d'Espagne ; Bon-Chretien

d'automne; Van-Dyck; Gracioli de la Toussaint). Longue-Verte (Verte

)
Longue d'Angers; Longue Verte de Poiteau ; Longue verte d'automne;

^•v. de laMayenne). Madame (Madame de France 5 Windsor; Belle d'ete;

(Bellissime d'ete). Milan blanc (Milan de la Beuvriere; Bergamote d'ete

[non Miller]; Franc Real d'ete ; Beurr6 d'ete; B. blanc; Gros Misset d'ete;

R°yale; Coule-Soif [Merlet]; Hativeau blanc; Grosse Mouille-Bouche).

P^yenche. Pioulier (Bon-Chretien d'ete musque). P. du Quessoy (Roussette

I

QAnjou; Bezy du Quessoy; B. de Cassoi ; B. de Bretagne). Romaine

J

(Beurre roraain). Saint-Germain (Inconnue-Lafare; Artelloire; Saint-Ger-

main vert; S. G. gris; S. G. brun ; S. G. d'hiver ; S. G. blanc ; P. d'Union;

Saint-Germain d'Uvedale). Saint-Germain d'ete (Joli-Mont; Hoe-Langer

Hoe-Liever; Jargonelle des Provencaux). Saint-Michel-Archange. Salviati

bcli

Epine rose grise ; Forniquet). P. sans pepins (Bergamote de Bruxelles;

B
- d'aout;B. du Luxembourg; Belle et Bonne ; Fanfarean ; Beuzard). Seckle.

S'eulle (Doyenne-Sieulle). Silvange (Bergamote Silvange ;
Silvange verte;

S-Pierard). Thouin (Bergamote-Thoiiin). P. des Urbanistes (Urbanist's

Seedling; Beurre-Gens; Piquery; Beurre Piquery; Louise d'Orleans?

Beurre Drapier?).



ZlOO SOCIETE BOTANIQUE l)E FRANCE.

NOUVELLES.

Necrologie. — La Societe botanique de France vient de faire une perte

tres regrettable par le deces de M. le colonel Series, qui aeulieu lelGaout

dernier, a La Roche, pres Gap. Depuis environ trente ans, M. Serres

s'occupait avcc une ardeur qui ne s'est jamais dementie de l'etude des

plantes de la Flore franchise et meme de 1'Europe entiere. Pendant quMl

habitait Toulouse, en qualite de cnpitaine attache a I'Ecole d'artillerie, il

avait explore avee beaucoup de soin les environs de eette ville, et le resul-

tat de ses observations fut consigne dans une Flore de Toulouse, qui fit

bien connaitre cette vegetation interessante sur laquelle on ne possedait en-

core alors que fouvrage de Tournon. A la m3me epoque, il fit une etude

approfondie des plantes des Pyrenees, et particulierement de l'herbier de

Lapeyrouse, le floriste de ces montagnes. Plus tard, s'etant fixe dans le

Dauphine, il s'occupa plus specialement des plantes des Alpes. Le fruit de

ses longs et assidus travaux est reste presque entierement inedit. Une lettre

de son frere, M. Serres, payeur du departement de l'lsere, nous apprend

que les observations faites par notre regrettable botaniste sur les plantes

de la France, et m£me en general de 1'Europe, sont consignees dans deux

grands volumes manuscrits, dont la publication, au moins par extraits,

aurait certainement de l'interet pour la science.

M. Serres laisse un herbier de 7,500 especes qui est mis en vente par son

frere. (Voyez plus bas fannonce de cet berbier.)

Par arrete de M. le ministre de 1'instruction publique, en date du

26 aout dernier, out ete nommes membres correspondants du Comite des

travaux historiques et des societes savantes les membres de la Societe bota-

nique de France dont les noms suivent

:

MM. Clos, Grouan, Derbes, Durieu de Maisonneuve, Godron, Grenier,

Jordan, Kirschleger, Lagreze-Fossat, Leclerc, Lecoq, Martins, de Meli-

eocq, iNoulet, de Parseval-Grandmaison, Planchon, l\aulin, Schimper, de

Schoanefeld, Tillette de Glermont-Tonnerre et Watelet.

Herbier a vendre.

Le colonel Serres a laisse un herbier de 7000 especes pbanerogames et

500 especes cryptogames, toutes appartenant a la Flore d'Europe, qui est

mis en vente par son frere, M. Serres, payeur du departement de llsere, a

Grenoble. Ces plantes sont a peu pres toutes passees au sublime corrosif et

en ties bon etat. L'herbier tout entier est parlaitement en ordre. II contient

les plantes les plus rares de la France, de rAIIemagne, de la Grece, de la

Hussie, de la Sicile, et surtout de TEspagne, de l'Algerie, etc. II sera vendu

en bloc.

I'aris. — Im primerie do L. Mabtini.t, rue Mignon, 2
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SOCIETE BOTANIOUE
DE FRANCE.

SESSION EXTRAORDINAIRE A STRASBOURG

EN JUILLET 1858.

La Societe, conformement a la decision prise par elle dans sa

seance du 9 avril dernier, s'est reunie en session extraordinaire a

Strasbourg, le 12 juillet.

.__; eu lieu le 13 (a Strasbourg), le 17 (a 6e-

rardmer), le 20 (a Mulhouse) et le 22 juillet (a Strasbourg).

Du 12 au l/i, la Societe a visile les etablissements scientifiques de

'borisations aux environs de cette ville, sur

les bords du Rhin et a Haguenau.

La grande excursion dans les Vosges a commence le 15 juillet. La

Societe a passe par Colmar, Munster, le col de la Schlucht, le Hob-

neck, Gerardmer, Remiremont, Bussang, Saint-Amarin, Thann et

Mulhouse, et est revenue a Strasbourg le 21 au soir, apres avoir

encore visile Rale, Fribourg-en-Brisgau et le Kaiserstuhl.

Les membres de la Societe qui out pris part aux diverses reunions

et excursions sont :

MM.Alanore.

Auge de Lassus.

Bailliere (E.).

Billot.

Ghatin.

Cosson.

Daeaen (I'abbtf).

De Bary.

Delbos.

MM. Foamier (E.).

Fournier (II.).

Godron.

Gontier.

Goubert.

Guilloteaux-Vatcl

Ilacquin.

Jacquel (i'abbc)*

Jamain (A.).

MM. Lecoq,

Marmoltan.i

Ducoudray-Bourgault pere. Jamin (F.).

Ducoudray-Botirgault fils. Kirschlegcr.

Kralik.Dufour (Won).

DuvaUJouve. Lagrange (Alph.).

Maugin (A.)*

Maugin (G.).

Monard.

Mougeot pere.

Pari sot.

Passy (A.).

Perraudifere (II. de la)

Pichereau.

Planchon.

Schcenefeld (W. de).

Silbermami.

Duvevgier de Ilaurannc (E.). Lahaclic.

Lanquelin

fit— !

Inana,

F<5e.

T. V« 27
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Un grand nombre de personnes etrangeres a la Societe ont pris

part aux divers travaux de la session, et surlout aux seances qui ont

eu lieu a Strasbourg. Parmi elles nous citerons :

MM. Aubry, doyen de la Faculte de droit,

Baumaxs (N.), de Bolwiller.

Blocaille, colonel de gendarmerie.

Bruch, doyen de la Faculty de theologie.

Buchiinger, botaniste.

Delcasso, recteur de PAcademic.

Demange, instituteur primaire a Gemaingoutte.

Dufour (Gustave), medecin aide-major aux cuirassiers de la garde.

~S

Duval-Jouye (ils, interne des h6pitaux.

Ehrmann, doyen de la Faculte de medecine.

Engel, docteur en medecine.

Fee (Felix), dtudiant en medecine.

Kosmann, pharmacten h Thann.

Laporte (le colonel de), adjoint au maire.

Lefevre, pharmacien a Neufchateau.

Lereboullet, professeur a la Faculty des sciences.

L£vi, pharmacien en chef de l'hdpilal militaire.

Lornier, ingenieur municipal.

Mallarme, adjoint au maire,

Migneret, prefet du Bas-Rhin.

Mougeot ills, docteur en medecine a Bruyeres.

Muller (Martin), jardinier en chef du Jardin botanique.

INoetinger (Victor), secretaire de la Societe d'horticulture.

Pierrat, de Gerbamont, botaniste.

Reibell (le general), commandant la sixieme division militaire.

Reuss, professeur au college de Mirecourt.

Rigaud, professeur a la Faculte de medecine.

Robert (Aime), docteur en medecine.

Spacii (Louis), secretaire general de la mairie.

Stoeber, professeur a la Faculte de medecine.

Tourdes, professeur a la Faculte de medecine.

Trait, adjoint au maire.

Vincent (le docteur), de Nancy, etc., etc.

Plusieurs horticulteurs des environs de Strasbourg et du Granu-

duche de Bade, ainsi que de nombreux eleves des divcrses Facultes,

ont egalemcnt assiste aux seances.

*
<
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I

Reunion pi'eparatoire du l!$ juillct 1S5S.

La Societe se reunit a Strasbourg, a huit heures et demie du

matin, dans la grande salle de l'Hotel de ville, que I'administration

municipale a bien voulu metlre a sa disposition, pour toute la duree

de la session extraordinaire.

En l'absence de M. le comte Jaubert, president de la Societe,

retenu par une maladie, et de MM. les vice-presidents, la reunion

est presidee par M. Antoine Passy, delegue a eet eflet par une deli-

beration specialede la Societe, prise a Paris dans la seance ordinaire

du 9 de ce mois.

En vertu de Particle 11 des Statuts, un Bureau special doit <Hro

organise par les menmbres presents, pour la duree de la session

extraordinaire. En consequence, M. le President propose a la Societe

de nomrner pour faire partie dudit Bureau :

President (pour I*A Isace)

:

M. Fee, professeur a la Faculte de raedecine de Strasbourg.

President (pour les Vosges)

:

M. le docteur Mougeot pere, membre du Conseil general des Vosges.

Vice-presidents:

MM, Leon Dufour, membre correspondant de Plnstitut

;

Godron, doyen de la Faculte des sciences de Nancy ;
f

Frederic Kirschleger, professeur a l'Eeole superieure de pbarmacie

de Strasbourg
;

W.-P. Schimper, membre correspondant de I'Jnstitut, conserva-

teur du Musee d'histoire natureile de Strasbourg.

Secretaires

:

MM. Emmanuel Duvergierde Hauranne ;

A. Jamain, docteur en medecine;

Henri Marmottan, docteur en medecine;

Auguste Maugin, interne des hopitaux.

Ces choix sont unanimement approuves par la Societe.

^installation de ce Bureau special aura lieu aujourd'hui memo, a

lu seance d'ouverture, qui commence™ a Irois heures.

Sont designes, pour faire partie d'une Commission chargec de

visiter (avec les membres qui voudront se joindre a elle) les etablis-
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sements scientifiques de Strasbourg : MM. Cosson, l'abbe Damen,

E. Fournier, Gontier, Leeoq et Monard.

M. le President donne lecture d'un projet de programme de la

session extraordinaire, redige d'avance par le Bureau permanent, de

concert avec MM. les professeurs de Strasbourg. Apres quelques

observations de detail, le programme suivant est adopte :

PROGRAMME DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE.

Lundi 12 juillet. — A 9 heures du matin, seance ^installation. — A

1 heure, visite du Musee d'histoire naturelle. — A3 heures, seance

publique.

Mahdi 13. — A 8 heures du matin, seance. — All heures, depart en

voitures : herborisation aux bordsdu Rhin.

Meegbbdi 1U. — A 8 heures, visite du Jardin botanique; preparation

des planles. — A 11 heures UO minutes, depart en chemin de fer pour

Haguenau ; retour le soir a Strasbourg.

Jeudi 15. — Preparation des plantes, le matin. — A 1 heure, depart

en chemin de fer pour Colmar.— A 3 heures, depart de Colmar en voitures

pour Minister.

Vekdredi 16. —- A 5 heures du matin, depart pour le Hohneck en voi-

tures ou a pied (20 kilometres); du Hohneck a Retournemera pied (8 kilo-

metres)-, de Retournemer a Gerardmer en voitures.

Samedi 17.— Preparation des plantes; lac de Gerardmer ; seance.

Demarche 18.— De Gerardmer a Wesserling (en voitures) par la Bressc.

Lundi 19. — De Wesserling aThann (en voitures) ; ascension du Ballon

de Soultz ; de Thaon a Mulhouse en chemin de fer.

Mardi 20. — Preparation des plantes; musee et jardin botanique de

Mulhouse ; seance ; de Mulhouse a Bfile en chemin de fer.

Mercredi 21. — De B&le a Fribourg-en-Brisgau; herborisation au Kai-

serstuhl; du Kaiserstuhl a Strasbourg en chemin de fer.

Jeudi 22. — Seance de cloture a Strasbourg, et visite a l'Orangerie.

Et la Societe se separe vers dix heures.

A une heure, la Societe a visite le Musee d'histoire naturelle de

Strasbourg, sous laconduite obligeante de son savant directeur,M.W

professeur Lereboullet (1).

(1) On irouvera plus bas le compte rendu de cettc visite, redige par M. LeCoq *

i
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SEANCE 1>U 18 JIIIBIT 1858.

La Societe se reunit a Strasbourg, a trois hcures, dans la Grandeo-
' ' c:

salle de l'Hdtel de ville.

L'autorile municipale, non conlentc de mettre a la disposition de

la Societe cetle vaste salle, a eii la gracieuse attention de la (aire

decorer avec une extreme elegance ; des caisses d'orangers et d'autres

arbustes, des guirlandes de feuillage et de fleurs ornent le fond de

la salle; des faisceaux de drapeaux aux couleurs nationales com*

pletent la decoration.

Une garde d'honneur, fournie par le corps des sapeurs-pompicrs

de la ville de Strasbourg, occupe les issues de la salle.

En l'absence de M. le maire de Strasbourg, MM. le colonel de La-

porte et Traut, adjoin ts, prennent place au bureau. M. dcLaporle

procede a rinstallalion de la Societe en prononcant le discours

suivant :

DISCOURS DE M. de LAPORTE.

Messieurs,

Un empechement imprevu vient d'eloigner de Strasbourg le chef de

notre administration municipale. Appele a I'honneur de vous recevoir, je

suis heureux de vous exprimer la vive satisfaction que nos administres out

ressentie al'annonce de vos reunions. L'Academie, digue heritierede notre

antique University, est entouree de ('affection et du respect de toutes les

classes de notre population. En apprenant qu'une association celebre aliait

repondre a I'appel de nos savants professeurs, nos concitoyens ont ete

flattes d'une distinction quese disputent les villes d'acalemie. Aujourd'hui,

nous ressentons un noble orgueil en apercevant dans cette enceinte tant de

savants illustres. Nous aimons a nous persuader que le choix de la ville de

Strasbourg n'a pas ete sans influence pour la reunion d'hommes aussi distin-

gues. Un sentiment d'une autre naturedoit encore nous rejouir. Nous sommes

entoures d'une jeunesse nombreuse et brillante; le concoursqu'elleapporte

a une solennite scientifique et a des recherches de pure theorie constate que

pour elle les travaux de ['intelligence sont toujours I'objet d'un culte. A
c6tedes labeurs et des preoccupations de leur carriere future, les eleves de

nos ecoles savantes font une place aux etudes qui developpent nos facultes

inteliectuelles, font apprecier les merveilles infinies de la creation et impri-

meut a notre activite une direction noble et salutaire.

Beaucoup de membresdu congres regretteront peut-etre, sur les bords du

Rhinja floreexceptionnelle que, dans leur derniere session, ils ont admiree

a Montpellier. Avec un climat bien variable et sous un ciel souvent bru-
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meux, la vegetation de notre vallee est celle cle la plus grande partie de la

France. Toutefois, les diversitesd'altitudes et de formations geologiques y

produisent une multitude d'especes et de varietes qui sont digues de figurer

dans vos collections.

Pour les depiacements que vous allez entreprendre, vous disposez de

voies de communications commodes et rapides. Les Vosges et la Foret-Noire

vous moutreront leurs sites pittoresques et justement renommes. Les habi-

tants memes des contrees que vous allez traverser vous interesseront a plus

(Tun titre. Surla rivedroite du Rhin, vous verrez une population etrangere

tjui admire la grandeur et la gloire de notre belle patrie. Dans les deux

departements formes de I'ancienne Alsace, le langage des habitants vous

rappellera leur origine germanique, mais tous les coeurs sont francais, et

parmi eux il y a peu d'hommes qui n'aient suivi notre glorieux drapeau.

V
r

ous remarquerez a quel point, sous l'egide de Phomme de genie qui gou-

verne la France, nos campagnes jouissent d'un degrej'usqu'apresentinconnu,

de tranquillite, de contentement et de bien-etre.

Je cede la parole aux savants qui vont vous soumettre le plan de vos

recherches. L'ad ministration municipale n'a pas le droit de prendre part a

cestravaux d'un interet tout special. File nepeut que vous reiterer 1'ex-

pression du vif desir qu'elle eprouve de pouvoir s'acquitter des devoirs de

1'hospitalite envers une Societe celebre. Puisse Paccueil cordial que vous

recevrez vous laisser de bons souvenirs, et vous inspirer le projet de desi-

gner bientot la ville de Strasbourg comme siege (Tun nouveau congres.

M. Antoine Passy, president delegue, occupe le fauteuil. II est

assiste de MM. Cosson et de Schoenefeld, secretaires, et Eug. Four-

nier, vice-secretaire.

M. le President s'exprirae en ces termes :

> •

DISCOURS DE M. A. PASSY.

Messieurs,messieurs,

En prenant place sur ce fauteuil, j'eprouve plus que personne dans cette

assemble©, les regrets qu'inspire la maladie dont s'est trouve atteint notre

honorable president, M. le comte Jaubert. II a fallu les prescriptions les

plus decidees de ses medecins pour le retenir loin de nous pendant cette

iniirofJojournee.

Son zele pour les sciences, son devouement a notre Societe, son appli-

cation aux travaux qui out prepare cette session extraordinaire, tout

lui faisait un plaisir en meme temps qu'nn devoir de proceder lui meme a

I'installation du Bureau qui doit etre forme aujourd'hui pour presider nos

seances et diriger nos courses sur k-s bords du Rhin et sur les sommets des

Vosges.
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- M. lecomte Jaubert, que l'Academie des sciences vient d'appeler dans

son sein, a consacre la plus grande portion de sa vie aux etudes et aux

voyages scientifiques, et ce qu'il leur aderobe lui a fait une illustration

incontestee a la tribune nationals Son esprit prompt, incisif et gracieux, le

rangea bientdt parmi les orateurs les plus ecoutes, et les interets des

sciences n'eurent pas de plus ardent defenseur. II joint, comme chacun

de vous lesait, une grande moderation de caractere et une constanle ame-
nite dans ses rapports avec les homines, a tout ce que la parole peut offrir

de vif_, de piquant et d'agreable.

Nous avons done bien des motifs de nous plaindre de son absence forcee.

• Mais nous ne leperdons pas tout entier. M. de Schoenefeld va nous lire

une lettrede notre president, qui, sous cette forme modeste, cache le dis-

cours qu'il aurait ete si heureux de prononcer devant cette solennelle

assembjee. Ce sera sa consolation que d'apprendre que ses paroles auront

rencontre vos sympathies.

La Societe, reunie vendredi dernier a Paris, a bien voulu, sur la propo-

sition du Bureau, me charger de remplir les fonctions de president pour

I'oaverture de la seance de ee jour. Fort de la bienveillance de mes con-

freres, j'ai accepte cette mission avec empressement et reconnaissance,

puisqu'elle me promettait de rencontrer ici des hommes dont j'etais eloigne

depuis longtemps et d'autres avec lesquels il me sera si honorable et si

avantageux de cultiver des relations que j'ai toujours desire voir s'eta-

blir plus sinceres et plus intimes.

Vous le savez, Messieurs, e'est la troisieme fois que notre Societe vient

s'assembler hors de Paris et appeler, de plus preset de plus loin, ceux de

ses membres qui sont disperses sur tous les points de notre territoire et ail

dela m&nede nos frontieres.

Elleavoulu se reuniraujourd'hui dans une ville ou les sciences ont tou-

jours ete en honneur, oil elles sont representees dans toutes leurs branches

par des hommes eminentset ou la botanique a toujours jete un vif eclat.

Le choix que la Societe entiere, consultee par son Bureau sur tous

les points de la France, a fait de cette forte etsavante cite pour le rendez-

vous assignea tous nos confreres, se trouve pleinement justifie par les pre-

liminaires de cette session.

Strasbourg possede une Academic oil la jeunesse recoit un enseignement

complet, de grands etablissements scientifiques qui rivalisent avec ceux du

roonde entier et offrent a I'etude des collections riches et methodiques. Les

villes sont classees, dans I'opinion des hommes de science, suivant les

richessesde cette nature qu'elles renferment et qu'elles savent apprecier.

Notre premiere excursion avait pour theatre le centre de la France : les

montagnes volcaniquesde I'Auvergneet les plaiues de la Limagne.

L'annee derniere e'est a Afontpellier que le rendez-vous a ete fixe. La (lore



A08 soci£t£ botanique be France.

des basses Gevennes et celle des bords de la Mediterranee ont offert aux nom-

breux visiteurs que la Soeiete y avait attires, des sites depuis longtemps

explores et decrits par les plus anciens botanistes francais, mais qui pre-

sentaient un interet tout nouveau a la plupart de nos confreres qui venaient

pour la premiere fois herboriser sous le soleil ardent du Midi.

Aujourd'hui, nous retrouvons une situation analogue a celle de l'Au-

vergne : des plaines qui le disputenten fertility agricole a la Limagne; et,

dans les Vosges, des montagnes d'une autre structure sans doute que les

pays basaltiquesdes bords de l'Allier, mais qui nous promettent des plantes

qui se plaisent sous les climats alpins.

Tout se reunit done pour donner a nos voyages ce que nous en atten-

dons: des aspects varies et pittoresques, qui cachent les plantes desireeset

qui appellent d'instructives dissertations.

Les sciences ont ce grand avantage qu'elles font une patrie commune a

tous ceux qni se vouent a leur etude.

Quelle que soit la nationality a laquelle appartiennent les savants, de

quelque partie du monde qu'ilsarrivent, ils deposent, les uns vis-a-vis des

autres, dans le sein de nos reunions, leur origine, leurs cultes divers, leurs

sentiments politiques, pour ne plus comprendre qu'un langage, pour coo-

fondre en un mouvement de bienveillance reciproque tous leurs sentiments

et ne poursuivrequ'un seul but, celui de decouvrir la verite, d'asseoir par

des discussions libres et pacifiques les revelations de Intelligence humaine

sur les pbenomenes caches de la nature. La genereuse emulation d'enrichir

les premiers le domainecommun de decouvertes utiles anime les cceurs et

les reunit an lieu de les separer.

Ce sont la les impressions que nous apportons ; ce sont celles que nous

reneontrons, et des lors notre mission se trouve accomplie.

Nous allons done tous ensemble consacrer, sous la direction que nous

allons choisir, de laborieuses et charmantes journees a des berborisations

fecondes, jouir de ce doux et utile compagnonnage d'hommes que nous

sal uons pour la premiere fois et qui seront nos amis demain, echanger des

etudes contre des etudes, nous preter aide et secours dans nos travaux, et

realiser ainsiceque nousavons voulu en fondant la Soeiete Botanique de

France, faire de tous les botanistes une seule famille avec ses jours anni-

versaires de reunion.

Avant de proceder a Installation du Bureau qui, aux termes de nos

statuts, doit regler la marche de la session, e'est un devoir agreable pour

moi que de remercier, au nom de notre Soeiete, Pad ministration
munici-

pale de Strasbourg du geuereux accueil qu'elle nous fait; nous n'attendions

pas moinsde magistrats aussi eclaires et qui ont donne tant de gages de

sympatbie aux amis des sciences.

Je prie done M. le colonel de Laporte de recevoir personnellemcnt
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I'hommage de notre reconnaissance, et d'en transmettre Pexpiession a

M. le maire de Strasbourg.

Je dois aussi, avant de terminer, dire combien nous sommes fiers de voir

assister a cette seance les premiers fonctionnaires du haut enseignement

dans I'Academie.

M. de Schoenefeld donno lecture de la letlre suivante qui lui a etc

odressee par M. le comte Jaubert, president de la Societe :

LETTRE DE M. le comte JAUBERT.

A M. de Schoenefeld, secretaire de la Societe Botanique de France.

Domaine tie Givry par Jouet-sur-1'Aubois (Cher), le juillet 1858.

Mon cher confrere,

C'est pour moi un bien penible mecompte de ne pouvoir aller vous

rejoindre a Strasbourg. Nous avions de notre mieux accompli les prepara-

tifs dont le Bureau nous avait departi le soin. II ne me restait plus qu'a

rentrer avec vous dans les rangs et a prendre ma part des jouissances que

vous promettent et votre sejour dans une con tree si interessante et le con-

tours de tant de botanistes distingues. Le petit bagage d'berborisation etait

pret; les notes detaillees etaient prises.... Mais la Societe ne perdra rien a

mon absence, puisque I'honneur d'ouvrir cette troisieme session extraordi-

naire ecboit a M. Passy, au principal fondateur de la Societe, a Tun de

ses plus fermes appuis, au premier promoteur de Particle de nosstatuts qui

a institue ces utiles reunions. Priez-le d'etre aupres de nos confreres I'inter-

prete de rnes regrets.

J'assisterai par la pensee aux seances de la Societe. Elle voudra sans

doute les inaugurer par un hommage a la memoiredu grand botaniste que

nous venons de perdre. L'une des plus brillantes lumieres de la science

s'est eteinte; M. Robert Brown n'est plus. Comble d'honneurs acade-

mlques, il n'avait pas dedaigne le titre de membre de la Societe Bota-

nique de France et portait a nos travaux nn interet qui etait pour nous un

glorieux encouragement. Deja, dans la seance du 25 juin dernier, notre

respectable confrere, M. J. Gay, a commence d'acquitter en quelques pa-

ries excellentes la dette de la Societe. L'Academie des sciences, qui

s'honorait de compter M. Robert Brown au nombre de ses associes etrau-

gers, ne manquera pas sans doutede lui clever, parmi les eloges de ses

Wembres les plus illustres, un monument digne de lui. Je voudrais qu'on y
joignft une analyse mcthodique des nombreux ecrits de Robert Brown,

tyarsdans une foule de publications de dates et de formes di verses. On y
Verr*it que sa prod igieusesagacite s'est appliquee avec un egal succes a

l°utes les branches de la science; que pnrtout il y a laisse une trace pro-
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fonde. N'oublionspas'non plus que, des le commencement de ce siecle,

Robert Brown, inaccessible aux rivalites nationales, a ete, parmi les Gran-

gers, Tun des premiers a adopter les principes de la methode naturelle

fondee par les Jussieu
;
qu'il en a admirablement saisi r esprit, developpe

les principes, assure la diffusion par son autorite.

De meme qu'a Clermont et a Montpellier, la Societe rencontrera a Stras-

bourg un bienveillant accueil de la part des autorites, interpretes d'une

population genereuse ct eclairee$ plusieurs denos confreres se feront avec

cordialite vos introclucteurs dans un pays dont la celebrite s'accroit encore

par leurs travaux ; enfin, grSceau voisinage de la docte Allemagne, vous aurez

peut-etre la satisfaction de compter, parmi les botanistes qui prendront part &

la session, quelques savants etrangers. Notre Conseil d'administration en avail

concu I'espoir lorsqu'il a choisi,pour la reunion actuelle, Strasbourg, la

principale porte de la France vers I

9

Europe orientale. De jour en jour Ics

barrieres qui nous en separaient tendent a s'abaisser et meme a disparaitre

;

les chemins de fer y auront puissamment contribue. Voyez en effetcomme

des deux c6tes du Rhin ces voies merveilleuses convergent vers Stras-

bourg ; bientot le Rhin lui-meme ne retardera plus la marche des locomo-

tives ; sur plusieurs points, et notamraent entre Strasbourg et Kehl (I), il

va etre franchi par des ponts fixes. Le temps parait eniin venu oil deux

grands peuples, abjurant de tristes defiances, nnis dans rinteretcommunde

la civilisation, ne s'aborderont plus que pour se donner la main sous les

auspices de la science. Elle est representee a Strasbourg meme par des

hommes eminents; elle Test aussi par les grands etablissements dont i'en-

seignement garantit les succes. Faculte des sciences et Faculte de mede-

cine, Ecole superieure de pharmacie, hopitaux civilsetmilitaires d'instruc-

tion, bibliotheques, musee d'histoire naturelle, le plus riche peut-etre de

ceuxdont les departements peuvent se glorifier, jardin botanique, etc.,rien

ne manque aux moyens destruction mis a la disposition d'une jeunesse

studieuse, emule de celle que nous avons vue 1'an dernier, sous nos aus-

pices, fraterniser sous les orangers du Jardin des plantes de Montpellier,

au nom des deux autres grandes ecoles de medecine de la France. La visit*

de ces etablissements et les relations dont il vous est donne dejouir avec

leurs habilesdirecteursformerontl'un desprincipaux attraits de la session.

Les bons livres ne vous manqueront pas davantage, et la Societe en tirera

d'autantplus de profit que les auteurs eux-memes se mettront a sa dispo-

sition. La Flore de M. Kirschleger, dont le deuxieme volume contient uoe

histoire complete de la botanique en Alsace et dans les contrees li«»-

trophes; celle de M. Godron, qui est plusparticulicrement consacreea la

(1) Convention international entre la France et le grand-duche de Radc (2
j«'

"

let 1857). — Decret imperial du 19 juin 1858.
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Lorraine, et qui est parvenue a sa deuxiemc edition,
#
sont devenues clas-

siques. Nous avons tous apprecie le merite de ces deux ouvrages, leur fide-

lite aux saines doctrines, la regularity du plan, ['exactitude des descrip-

tions, I'abondance des renseignements. Je vous envoie une carte sup

laquelle j'ai trace lacirconscription dans laquelle M. Kirschleger a renferme

ses recherches. Sans doute, laflore d'Alsace et celle de la Lorraine, dans la

majeure partie de leur etendue, ne sont ni aussi fortement caracterisees, ni

aussi bien limitees geographiquement que Test par exemple la flore medi-

terraneenne, au milieu de laquelle beaucoupde botanistes du Nord out ete

transporter Tan passe avec une rapidite qui en a fait ressortir d'autant

plus a leurs yeux le contraste avec celle de leur propre pays. Toutefois, les

autres grandes regions de la France, telles que De Candolle les a definies

autrefois (1), ne laissent pas que de se distinguer entre elles par une pby-

sionomiea part, qu'elles doivent a 1'ensemble de leur vegetation spontanee

€t a leurs grandes cultures. A partir des massifs de montagnes du centre

et de Test de la France, deux zones se distinguent nettement : d'une

part, celle des cotes avec ses plantesspeciales; d'autre part, celle de Touest,

dontle climat semi-meridional est determine a la fois par la latitude, par

les depressions du sol et par I'influence encore tres sensible de la mer. Le reste

forme la region des plaines du nord et de Test, qui presente, de la Bretagne

josqu'au Rhin et au dela, une vegetation assez uniforme, sauf la limitation

par bandes dirigees du sud-ouest au nord-est de certaines cultures, comme
eellesdu Mais et de la Vigne, par suite des inegalites de repartition d'une

m^me sommede temperature entre les diverses saisons de 1'annec. Mais,

Pour le botaniste exerce qui penetre dans les details, cette uniformite n'est

quapparente, et la diversite infinie de la nature se manifeste par les diffe-

rences d'altitude, quelque faibles qu'elles soient, par celles qui sont propres

& la nature du sol et aux stations, par les proportions dans lesquelles les

ea*ix, les bois, la culture se partagent le territoire, surtout par les abris,

Exposition, la direction des vallees, conditions dont rinfluence a ete si

b*en caracterisee par De Candolle, dans son apercu sur la vegetation

de I'Ardenne. Sur le fond de la vegetation des plaines du nord et de Test,

ressortent aussi ca et la quelques curiosites, bornees en France a cette

region, mats dont elle partage la possession avec les paysetrangerssitues vers

lest>l'Allemagne, l'Asie,et mSme, vers l'ouest, I'Amerique septentrionale:

Par exemple, au centre de la France, le Spirarn hypericifolia ; en Flandre, le

Strotiotes aloides
; en Alsace, le Chimaphila umbellata; en Alsace encore,

(i) Flore fran$aise, par Lamarck el De Candolle, 3' edit., Paris, 1815.

RaPPort$ sur les voyages botaniques et agronomiques fails dans les depart c-

«*nts de l
f

Empire d'apres les ordres de son Exc. le ministre de Vinterienr.

Pdr »'s, 1813.
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le Tkalictrum galioides,que je persiste, avec Nestler et De Candolle, a

regarder comme une espece distincte. II faut signaler enfin, dans les marnes

irisees de la Lorraine, la presence exceptionnelle de quelques plantes des

terrains sal i feres, Aster Tripolium, Salicornia herbacea, Triglochin mari-

timum, etc., sorte de colonic de la zone maritime, indice du sel gemme

qui constitue Tune des richesses de la province. En Auvergne, le meme

fait nous avait ete signale a propos du Glaux maritima.

Mais les Flores de MM.Kirschleger et Godron nesebornentpasa la region

des plaines; leursauteurs sesont approprie une partie notable de la region

des montagnes; tous deux ont revendique les Vosges, qui, en effet, appar-

tiennenta la fois a la Lorraine et a TAIsace. De plus, M. Kirscbleger s'est

etendu sur la rive droite du Rlun jusqu'a la cbaine de la Foret-Noire qui

correspond auxVosges, en ycomprenant le Kaiserstuhl, cher aux natura-

listes, massif isole, reste dans lavallee du fleuve comme un temoin geolo-

gique, lors de Fecartement en falaises de ses deux bordures de mon-

tagnes (1).

La Societe trouvera dans la cbaine des Vosges plus d'une ressemblance

avec TAuvergneet s'y preparera, pour les annees subsequentes, a l'explora-

tion des Alpes et des Pyrenees. C'est au sommet du Hohneck que le doyen

des botanistes francais, M. Mongeot, nous avait donne rendez-vous; mais

souffrant encore des suites d'une chute qui pouvait etre fatale, il ne pourra

guere s'avancer a votre rencontre au dela de Gerardmer. Les Vosges sont

le domaine de M. Mougeot. Depuis plus de soixante ans(2) il n'a pas laisse

s'ecouler une seule annee sans parcourir ces montagnes ; il en connait

les moindres productions. Des 1810, De Candolle, dans un de ses rap-

ports sur ses voyages botaniques et agronomiques, citait M. Mougeot

comme un des botanistes les plus zeles, etlui reconnaissait le merite d'avoir

eclairei et enricbi la flore de sa province. A ces titres des lors si bieneta-

blis, combien notre venerable confrere n'en a-t-il pas ajoute depuis, sans

sortir de sa modeste retraite de Bruyeres! Je me borne a mentionner ses

Stirpes cryptogam® vogeso-rhenancv, oeuvre commencee en collaboration

avec son ami Nestler, que M. Mougeot a continuee seul, qu'il poursuit

encore et qui a taut contribue a repandre en France le gout des etudes cryp*

togamiques. On peut dire avec verite qu'aucun botaniste n'a de meilieurs

etats de services. Plusieurs d'entre nous ont particulierement ressenti les

effets de son obligeance infatigable, ont ete a portee d'admirer son ardeur

pour la science, cette sorte de besoin de Tesprit et du eoeur qui le V
orte a

la propager par tous les moyens dont il peut disposer. La Societe, je n en

(i) Systeme du Rhin, neuvifeme soulfevement, de M. filie de Beaumont.

(2) (Vest en septembrc 1795 que M. Mougeot fit sa premiere herborisalion
so

le Hohneck,



SESSION EXTRAORDINAIRE A STRASBOURG EN JUILLET 1858. M3
doute pas, confirmera^ par son empressement autour de M. Mougeot, I'hom-

mage qu'il m'estdoux de lui rendre ici.

Vous I'avez eprouve, mon cher confrere; il est pour ainsi dire impos-

sible de scruter les questions complexes de la geographic botanique, on

seulement d'aborder un pays de montagnes, sans se sentir attire vers Tune

des sciences qui ont le plus d'affinite avec la notre: la geologic La encore

vousaurez a constater rinfluence de M. Mougeot, ('importance des collec-

tions qu'il a formees, notamment au musee d'Epinal, dont il est le prin-

cipal foudateur. II a seconde lestravaux de la carte geologique des Vosges,

dont le savant auteur, Me de Billy, inspecteur general des mines, m'a

exprime le desir d'assister a noire session. Si M. de Billy a pu s'y rendre,

ce sera une bonne fortune pour la Societe.

A ne considerer que le c6te pittoresque, les Vosges n'ont guere h envier

aux contrees les plus renommees. Ce earactere, M. Elie de Beaumont n'a

pas manque de le signaler dans le grand ouvrage qu'il a public avec

M. Dufrenoy, sous le litre & Explication de la carte geologique de la

France. Les Vosges ont etc Tun de ses premiers champs d'etude; il y a

comme prelude aux belles decouvertes qui ont porte si haut sa reputation.

Sa monographic des Vosges est complete et traitee a la maniere des grands

naturalistes, Saussure, Humboldt, Ramond. Sans doute la constitution

mineralogique des roches, leur ageneement complexe, obeissant pourtant &

certaines lois generates, tiennent dans ce beau travail la plus grande place;

roais, comme la distribution des plantes dans une contree est le resultatdes

evenements geologiques qui en ont modifie le relief, il s'ensuit qu'elles

fournissent Tun des moyens les plus stirs de la caracteriser et de la

peindre. Aussi M. Elie de Beaumont fait -il toujours marcher de concert

ces deux ordres d'idees, soit qu'il dessine a grands traits les domes gazon-

nes du massif central, abruptement decoupe du c6te de I'Alsace par de

profondes vallees dont la vegetation se confond avec celle des plaines,

s'abaissant au contraire plus mollement du cote de la Lorraine; soit que de

quelque observatoire naturel bien cboisi (et il les a tous interroges) il nous

roontre les montagnes aplaties du gres vosgien alignees sup les cotes du

grand triangle central et couronnees par les ruines des chateaux du moyen
*ge. Son style, generalement grave, s'epanouit, pour ainsi dire, et s'emeut

V*and ildecritsa region favorite, celle des lacs de la chatnc centrale, le

,acde Retournemer surtouf, situe a 800 metres au-dessusdu niveau de la

mw\ tableau ravissant en effet, comparable au fameuxlac de Nemi, dans
Ies montagnes d'Albano, que les anciens avaient poiHiquement nomme le

mi *'oir de Diane. « On trouverait difficilement, dit M. Elie de Beaumont,

"des reduits plus calmes, plus solitaires, plus propres a une meditation
n silencieuse, que ces amphitheatres creuses dans les flancs des montagnes

• inhabitees. Vues des pentes boisees qui les dominenf, ces eaux bleueset
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» traoquilles semblent comme un miroir place au fond (Tune coupe de

» verdure. Elles sont entourees d'une vegetation vigoureuse, doutla beaute

» est due en partie a l'abri que produit naturellement le contour, presque

» completement ferme, de leurs bassins. Des Sapins seeulaires, des Hetres

» magnifiques, croissent ensemble sur ces pentes rectilignes, et melangent

» leur feuillage de mille teintes diverses, jusqu'a leur limitesuperieure.

» Cette foret fait un effet d'autant plus agreable qu'elle change de caractere

» en s'elevant, comme les fleurs d'un bouquet symetriquement dispose »

II y a loin, n'est-ce pas, mon 'cber confrere, des amplifications fasti-

dieuses que fournissent au vulgaire des voyageurs et les guides imprimes

et meme beaucoup d'ecrivains en credit, naais completement etrangersaux

sciences uatureiles, a ces tableaux vrais, donttous les traits sont emprimtes

a 1'observation exacte des fails. Non pas que je pretende que le sentiment

vif et profond des beautes naturelles ne puisse exister que chez les natura-

listes; trop d'exemples fameux prouveraient le contraire. Mais ce qu'ilya

de certain, c' est que la pratique des sciences naturelles, pourvu qu'elle soit

exempte de pedanterie, non-seulement garantit desbevues qui deparentles

meilleurs ecrits, mais donne aussi au sentiment de la nature une precision
*

qui en augraeute 1'inteusite, un charme que I'instinct vague et le talent

purement litteraire ne sauraient atteindre, en conciliant les droits de la

raison avec ceux de I'imagination.

J'eugagerai nos confreres arelire la description de M. Elie de Beaumont

avant d'entreprendre la course des Vosges et meme a en emprunter quel-

ques extraits, afin d'eu faire une lecture solennelle en commun sur le Hoh-

neck, a I'instar de ce que nous avonsfait, il y a deux ans, au Mont-Dore,

pour les nivellements barometriques de Ramond, dans la seance tenue au

milieu de la clairiere du Capucin, sous la presidence de M. Lecoq, digne

commentateurd'untel maitre. M. Elie de Beaumont aura eu aussi lesien

dans les Vosges si M. de Billy vous accompagne.

Le Bureau que la Societe elira pour diriger les travaux de la session, lui

soumettra le programme des explorations qui doivent etre entremelees a ses

seances, etlui rendra compte des dispositions prises d'avance pour en faci-

liter autant que possible l'accomplissement, pour menager le temps, tout

en permettant a chacun des membresd'emporter, avec beaucoup de bonnes

plantes, une idee suffisante de ces belles provinces. La duree babituelle de

nos sessions laissera encore a ceux qui pourraieut le desirer, et sans exce-

derle terme fixe aux concessions faites pour le retour par les Compagnies

de cbemins de fer, la possibilite de completer leur campagne botauiquepar

une pointe vers Baden, ou meme vers le centre de la Suisse; car on peut

desormais atteindre en mollis d'une journee Lucerne et le Bighi, ce celebre

panorama des Alpes. Ceux qui ne reviendront pas a Strasbourg pourront

encore aller rejoindre en Dauphine notre confrere M. Chatin, qui, &m
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encore aux chemins de fer, y a assigne a ses eleves le complement de ses

herborisations de 1'annee aux environs de Paris.

Ainsi, tout annonce que la session actuelle ne sera pas moins fructueuse

que les precedentes et qu'elle ne laissera pas dans le souvenir deceux qui y
aurontpris partde moins favorables impressions. L'an prochain, la Societe

sera appelee, comme d'ordinaire, a donner son avis sur le choix a faire

d'une autre region pour etre le siege d'une quatrieme session extraordi-

naire, et cette fois ceux de nos confreres qui recevront notre visite pour-

ront rendre aux botanistes de l'Alsace et de la Lorraine la genereuse hospi-

talitequ'ils en auront recue. Heureux ecbange qui tourne au profit de nos

communes etudes et qui consolide de plus en plus la Societe Botanique de

France

!

Jevoussouhaite, mon cher confrere, beau temps et ample recolte, et vous

renouvelle Tassurance de mon sincere attachement.

Ctc .Jaubert.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance ordi-

naire, tenue a Paris le 9 de ce mois, M. le President proclame Tad-

mission de :

*

MM, Crevelier, greffier du Tribunal de premiere instance de

Confolens (Charente), presente par MM. Guillon et de

Schoeneleld.

(Iarousse, rue Geoftroy-Saint-IIilaire, 23, a Paris, presente

par MM. Chatin el Eug. Fournier.

Hacquin (Jules), herboriste, rue Bourtibourg, 9, a Paris,

presente par MM. Decaisne et de Schcenefeld.

Lagrange, etudiant en medecine, avenue du Bel-Air, 3, a

Paris, presente par MM. Maurin et Bergeron.

M. Duval-Jouve, inspecteur de i'Academie de Strasbourg, ancien

membre de la Societe, est admis sur sa demande a en faire de nou-

veau partie.

Dons faits a la Societe:

' 1° Par M. Billot :

Enumeration des Fragmenta Flora* algeriensis exsiccatce.

2° Par M. Lereboullet, professeur a la Faculte des sciences de

Strasbourg

:

Deux notices sur le Musee d'histoire naturelle de Strasbourg, 1838 et

1851.
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M. Passy procede ensuite a l'installation du Bureau special de !a

session, nomme dans la reunion preparatoire de ce matin.

M. Fee, president de la session (pour l*Alsace), prend place au

fauteuil. MM. Leon Dufour, Godron, Kirschleger, vice-presidents;

Duvergier de Hauranne, A. Jamain, Marmottan et Aug. Maugin,

secretaires, s'assevent au bureau.

M. le President s'esprime en ces termes :

DISCOURS DE M. A. FEE.

Messieurs,

L'honneur qu'il vous a plu de me faire en m'appelant a la presidence de

la Societe Botanique de France, pendant la session extraordinaire qui va

s'ouvrir, me penetre (Tune vive gratitude, et je voudrais pouvoir vous en

parler en termes dignes de vous. Mais investi a I'improviste des fonctions

que vous me deferez, je dois meborner a la seule expression de mes senti-

ments de devouement pour les interets de la Societe et d'affectueuse con-

fraternite pour les membrcs qui la composent.

Toutefois, il m'est permis d'etre I'interprete de la satisfaction eprouvee

par les botanistes alsaciens, heureux dese voir entoures d'hommes distin-

gues, unis entre eux par les memes gouts, se livrant avec une egaleardeur

a I'etude d'une science toujours liberate enversceux qui la cultivent; car si

ellen'aecorde pas toujours lagloire, elle donne du moins toujours le plaisir.

En serait-il un plus grand pour nous, Messieurs, que celui de voir dans

cette enceinte hospitaliere tout ce que renferme de personnes instruites la

ville aux cinq Facultes? Leur presence temoigne hautement que toutes les

sciences sont unies. Ce quePestime commence est bien pres de devenirde

amitie.

Savez-vous pourquoi les hommes n'ont pas toujours les uns pour les

autres 1'affection qu'ilsdevraient avoir, e'est qu'ils ne se volent pas assez.

Chacun de nous, tel qu'il soit, a un cote par lequel on peut l'aimer, et e'est

dans les reunions pareilles a celles-ci qu'ou doit esperer de le trouver.

Messieurs, la session extraordinaire de la Societe Botanique de France,

scant a Strasbourg, est ouverte.

d

adople clans la reunion preparatoire de ce matin.

M. le President donne aussi lecture d'une lettre de 3f. Daubree,

doyen de la Faculte des sciences, qui exprime le regret qu'il eprouve

de ne pouvoir assister aux seances de la Societe.

M. Kirschleger, vice-president, fait a la Societe la communication
a

suivante ;
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APERQU SUCCINCT DE LA VEGETATION ALSATO-VOSGIENNE,

par M. Fred KIKN< III I <-2 K

Messieurs,

l

Je ne crois pouvoir mieux faire, pour fetor votre bienvenue, quede vous

exposer aussi brievement que possible I'etat de la vegetation des contrees

que vous allez parcourir. L'Alsace est peu connue des Parisiens; elle a

conserve la reputation d'etre une province encore toute germanique, malgre

son devouement aux institutions franchises. Les noms de ses villages, de

ses montagnes, de ses rivieres, sont essenliellement allemands; une bouche

francaisene )es prononce qu'avec difficulty. INeanmoins, Messieurs, ayez

la bonte de me suivre dans ces montagnes aux noms durs et peu eupho-

niques : vous y trouverez des forets de Sapins magnifiques, de gras patu-

rages, des rochers audacieusement escarpes
;
je vous conduirai dans des

vallons delicieux, dignes de la reputation de celui de Tempe. Mais avant

d'escalader le Hohneck, je vous engage, Messieurs, a monter avec moi sur

la plate-forme de notre admirable cathedrale. Nous y deploierons les cartes-

panoramas de M. F. Pitou,afin de mieux nous orienter.

Kxaminons done le pays qui se dcroule a nos regards charmes. Vous

emarquerez que Strasbourg se trouve au milieu d'une vaste plaine, large

de 40 a 50 kilometres et longue de 200 kilometres; que cette plaine est

traversee dans le sens de sa longueur, du sud an nord, par le plus beau et

le plus historique(sil venia verbo) des fleuves d'Europe, le Rhin, a Tonde

glauque, et rarement limoneuse, bien que Boileau semble Tinsinuer pour le

besoin d'une rime.

L'Alsace et le pays de Bade sont les deux cotes de la vallee du llhin,

uepuis Bdlejusqu'a Mannheim; cbacun de ces cdtes est encadre par une

chaine de montagnes, les Vosges et la Foret-Noire, paralleles au Khin. Du
haut de la plate-forme, vous verrez que Strasbourg est separe en deux

Parties inegales par une riviere assez considerable, rill ou Alsa, qui prend

sa source sur la limite meridionale du Haut-Rhin, dansun chafnon du Jura

SePtentrional. Dans son cours, elle passe pres d'Altkirch, Mulhouse, Col-

mar et Schlestadt; et, a 11 kilometres en aval de Strasbourg, elle se jette

dans le Rhin. Elle a re$u, dans ce cours de 150 kilometres, la plupart

des torrents qui sortent impetueusement des vallees du versant oriental des

Vosges. Si vous portez vos regards vers le nord, vous decouvrirez une
vttte plaine, couverte en grande partie de forets de Pins et de Chenes

*ntrecoupees de quelques collines.

Kn regardant vers I'ouest, vous verrez les Vosges qui, a la hauteur de

Strasbourg, vous presentent des tetes encore assez elevces (entre 900 et

1050 metres d'altitude); mais bientdt, a portir de Saverne, nos montagnes

*abaissent singulierement et ne depassent plus que rarement des alti*

t. v. 28
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tudes de 500 metres. Ce sont les Vosgesdites de la basse Alsace, consti-

tutes par du gres vosgien. Leurs torrents ont amene une alluvion sableuse

qui couvre de grandes etendues, notamment dans les cantons de Brumath

et de Haguenau. Ces torrents se dirigent de l'ouest a Test et se jettentdirec-

tement dans le Rhin.

En portant vos regards vers le sud de la ehaine des Vosges, vous verrez

les montagnes s'elever de plus en plus, jusqu'a lftOO metres d'altitude;

vous apercevrez dans le lointain le massif du Champ-du-Feu, le Hohneck,

les grands Ballonsdu Haut-Rhin. A l'ouest, vous decouvrirez une fouledech$-

teauxoude monasteresruines: Sainte-Odile, Andlau, Hoh-Koenigsboorg, etc.

Si vous examinez la nature de la surface du sol, vous remarquerez

(toujours du haut de la plate-forme) un melange harmonieux de champs,

de pres, de vignes et de bois. En portant vos regards sur la rive droite du

Rhin, vous constaterez que la Foret-Noire conserve ses altitudes de 1000 a

1100 metres jusqu'au dela de Baden, tandis qu'a la meme latitude le

niveau des Vosges a considerablement baisse (de500 metres environ).

La plaine du pays de Bade vous offrira le meme aspect, bien qu'eile soil

parcourue par des rivieres moms fortes.

Les Vosges et la Foret-Noire (qu'il n'est plus permis de peupler de bri-

gands) sont done sceurs en topographie comme elles le sont en geologic

Sans descendrede la plate-forme, nous pouvons nous enquerir, aupresdes

gardiensde la tour, du climatde I'Alsace, climat jouissant d'une reputa-

tion assez mauvaise, passant pour froid, humide, venteux, inegal, capri-

cieux, etc. Etpourlant, dans cette Alsace au climat continental, froid et

humide, nous obtenons de bons vins, d'excelients fruits, des legumes

savoureux, des cereales estimees, du tabac de bonne qualite, de laGarance,

du Mais, du Pavot, du Colza, etc.

La moyenne de la temperature annuelle a Strasbourg est de 10° C; celle

derhiver2°,5;celle delate 18°. Le vent de N.-E. etceluide S.-O. se dis-

putentcheznous I'empired'EoIe. Le barometreoscilleentre 730 et 765 mil-

limetres, et sa moyenne a Strasbourg est de 751 millim. ; ce qui etablit,

pour notre ville, une altitude de 140 a 145 metres.

La pluie, ou plutot toutes les eaux meteoriques tombees pendant Tan-

nee, peuvent etre evaluees a 680-700 millimetres. Le nombre des jours de

pluie, dans les six mois de vegetation, varie de 60 a 80 ; celui des jours

sereins de 30 a 40, celui des jours couverts et mixtes de 80 a 90. INos ce-

reales en plaine sont recoltees fin juillet; nos vendanges ont lieu du 10 au

15 octobre (sauf les exceptions;.

Descendons maintenant de la tour et examinonsles cartes geologiquesde

MM. Daubree, Penot, Hogard, etc. Nous verrons que les hautes montagnes

des Vosges, les grands massifs, sont constitutes par le granite, quelquefoispai*

le gneiss, traverses ou couverts par leurite ou la grauwacke, par les Por
*
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phyres, les diorites, les ardoises; qu'une foule de hautes montagnes sont

recouvertes par le gres vosgien
;
que, dans quelques cantons, il y a de fortes

parties de gres houiller ou de vieux gres rouge ou blanc
;
que le gres vos-

gien constitue toutes les montagnes de la basse Alsace
; que, devant le gres,

a des altitudes diverses (entre 200 et 300 metres), se trouvent des lam-

beaux plus ou moins etetidus de gres bigarre, de nuischelkalk, de kcuper,

formant souvent des collines entieres. Ca et la on rencontre, au pied des

Vosges, Toolithe inferieure; rarement du calcaire lacustre, et frequemment

des depots alluviens vosgiens, des molasses de nature diverse. Enfin nous

rencontrons, vers la plaine, la grande alluvion rhcnano-alpine, connue

sous le nom de loess ou de lehm, c'est le sol classique de notre grande et

belle agriculture 5 enfin, dans la plaine, un diluvium caillouteuxou arenace

provenantdu Rhin, de Till ou des torrents vosgiens.

Cette enumeration tres rapide suffit pour vous montrer, Messieurs, que

les plantes psammophiles doivent etre en major ite dans nos contrees rhe-

nano-vosgiennes, tandis que les especes aimant le sol calcaire, les xero-

philes, etc.,y sont en minorite. Nos alluvions, d'origine fort diverse,

nourrissent en general des plantes ameneesMes vallees superieures du Rbin
f

de 1111, des Vosges granitiques et des roches arenaeees, les plaines rhenanes

ayant ete longtemps couvertes par les eaux, tandis que les montagnes

etaient a sec. II n'y a done rien d'etonnant si la florede noire region rhe-

nane est semblable a celle des bards du lac de Constance. L'alluvion de

1 Hi nourrit des plantes essentiellerr.ent jurassiques ; les alluvions des tor-

rents vosgiens, des plantes des Vosges. — Nous avous divise le domaine

floral de r Alsace en plusieurs regions. En plaine, nous distinguons: 1° la

region rbenane pure (le loess y compris) ; 2° la region iliane; 3° la region

arenacee de la basse Alsace; 4° la region des alluvions vosgiennes. Dans

les montagnes, nous admettons :

1° La region des collines sous-vosgiennes, du trias, de 1'oolithe et du

calcaire lacustre (altitude 200 a 350 metres)

;

2° La region montagneuse des terrains arenaces (400 a 1000 metres)

(gres houiller, gres rouge, gres vosgien)

;

3° La region montagneuse granitique etgneissienne(30() a 1000 metres);

4° La region montagneuse euritique et porphyrique (300 a 1000 metres);

5° La region alpestre granitique et euritique (1000 a 1425 metres).

Chacunedeceu regions nourrit des plantes speciales et caracteristiques.

Commencons par la region rhenane, qui nous offre ses greves modernes,

ses cours d'eau, ses fosses; puis son alluvion ancienne, tantot sous la

forme de loess, tantot sous celle d'un terreau tourbeux noiratre, converts

de pres, de pdturages, de champs ou de bois. Les greves modernes (cail-

loux et sables) nous offrent comme especes caracteristiques : Hippopkac

rfamwides; Salix daphnoides, incana, nigricans; Populus alba; Tamarix
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germanica; Scrofularia caninu; Typka minima; Erucastrum Pollichii;

[Stenactis annua, QEnothera biennis, naturalises); Calamagrostis effasa;

Diplotaxis tenuifolia ; Melilotus alba, etc.

Les canaux detournes du Rhin, les fosses aquatiques de ce fleuve, sont

habites par les espeees suivautes : Scirpus triqueter, Hippuris vulgaris,

Sparganium minimum, Cladium Mariseus, etc.

La flore laplusriche en plantes rhenanes pares est celle des paturages

mareeageux sur sol noir, tourbeux, quclquefois plusou moins eaillouteux.

Nous citerons commecaracteristiques : Carex Davalliana, fulva, paradoxa;

Schcenus nigricans; Spirantltes cestivalis; Sturmia Lceselii ; Epipactis

palustris ; Orchis incarnata, palustris; Juncus obtusiflorus, vstulatus;

Scirpus Bceothryon, compressus, Duvalii, etc. ; Genttana Pneumonanthe,

utriculosa; Erythrcea pulchella; Inula britannica ; Viola stagnina, ela-

tior ; Sagina nodosa; OEnanthe rhenana; Thalictrum flavam ; Trifolium

fragiferum; Selinum Carvifolia; Lotus siliquosus ! ; Euphorbia palus-

tris, etc., etc.

Les collides du loess sont generalement livrees a la culture; neanraoins

il reste encore ca et la des bois herbeux (sur le cote expose au nord), oul'ou

rencontre une flore assez riche en Orehidees (Herminium Monorchis,

Ophrys apifera, etc.); on y trouve aussi les Pulsatilla vulgaris, Brunella

grandiflora, Linum tenuifolium ^ etc.

La flore rhenane est richement representee aux environs de Strasbourg,

dans les bas glacis des fortifications, oil Ton peut faire les herborisations les

plus fructueuses.

Portons raaintenant nos pas vers ralluvion de 1*111, a base caillouteuse t

par exemple aux bois herbeux du Neuhof, de laGansau, et nous verrons

apparaitre une flore toutejurassique ; on se dirait en pleines collines ooli-

thiques. Nous ne citerons que les espeees les plus caracteristiques :

Globularia vulgaris; Astragalus hypoglottis; Stachys recta; Pulsatilla

vulgaris; Biscutella laevigata; Prunella grandiflora, alba; Seseli bienne;

illium carinatum, oleraceum ; Anthericum ramosum ; Inida salicina; Ra-

nunculus nemorosus; Veronica Teucrium, spicata, longifolia, prostrata;

Thalictrum galioides; Trifolium rubens ; Peucedanum Chabrtei, officinale;

Lithospermum officinale; Euphorbia verrucosa; Euphrasia lutea; Asarum

europwum; Orchis fusca, cinerea, pyramidalis, ustulata; Ophrys myodes,

aranifera, apifera; Teucrium Chamcpdrys, montanum; Aster Amelia''

Pkleum phalaroides; Carex montana, ornithopoda; Gentiana cruciata*

J

ciliata; Hypericum hirsutum ; Bupleurum falcatum; Melampyrutn cris

tatum; Campanula glomerata; Crepis prwmorsa ; IJieraciurn brachial***,

bifurcum; Cephalanthera pallens!; Epipactis ladfolia; Herminium M°*

norchis; Avena pratensis ; Bramus pinnatus, asper, etc.

Les loealites palustresct aquatiques de la region de nil sont richem^
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dotees. Nos deux Nenufars, le jaune et le bhnc, foisonnent dans Till; !e

Butome, la Sagittaire, le Rumex Hydrolaputhum, rUtricuIaire, los Pola-

mots, la Persicaire aquatique, les Cyperacees et Graminees aquatiques, les

Renoncules aquatiques, les Naiadees, VHydrocharis, les Veroniques aqua-

tiques, les Myriophylles, les Ceratophylles et les Ombelliferes aquatiques

y abondent.

Une des herborisations les plus fruetueuses est celle en bateau sur Till,

en amont de Strasbourg. Aux environs de Renfeld et de Schlestadt, on

trouve quelques rareles dans les prairies des bords de Pill, par exemple :

Gentiana utriculosa; Buphthalnutm salicifolium; Corex Duxbawnii; Pin-

guicula vulgaris; Cineraria spathulata var. p?*atensis ; Alopccurus utri-

culatus ; Viola elatioi\ pralensis, stagnina ; Iris sibirica ; Althcca offici-

nalis, etc.

Dans le Haut-Rhin, entre Huningue et Colmar, par exemple au Kaste!-

wald et dans la Hardt, des raretes plus ou moins remarquables nous appa-

raissent : Adonis vernalis ; Potentilla alba, rupestris, opaca; Dictamnut

albus ; Peucedanum Cervaria; Scilla autumnalis ; Muscari botryoides, etc.

Les champs des bords de Till et les lieux vagues nourrissent de bonnes

plantes arvales : Artemisia campestris , Eryngium campestre , Centaurea

Calcitrapa, Chondrilla jnncea , Caucalis daucoides , Stachys arvensis,

Nigella arvensis, Chcerophyllum bulbosum (haies), etc.

Nous n'insistons pas davantage, ayant enumere les plantes caracteris-

tiques de cette region dans le troisieme volume de la Flore d'Alsace que

nous allons vous offrir.

Quittons pour une apres-midi les environs de Strasbourg, qui appar-

tiennent en grande partie aux alluvions du Rhin et de Till, et prenons la

voie ferree de Paris jusqu'a la premiere station, Vendenheim. Dans ce court

voyage (10 kilometres), nous aurons a traverser plusieurs deblais pratiques

dans le loess, terrain constituant le sol agraire, a partir de I'embarcadere

de Strasbourg jusqu'a Vendenheim. Ici la scene change, le loess a cesse;

•alluvion arenacee de la zone commence, et avec elle la vegetation vos-

gienne. Partout se presente le Sarothamnus vulgaris ; dans les bois abon-

dent: Teucrium Scorodonia, Hypericum pulchrum et montanum, Centaurea

nigra, Calluna vulgaris, Vaccinium Myrtillus, Senecio Fuchsii, etc., etc.;

dans les lieux vagues : Brassica Cheiranthus, Gnaphalium arenarium, Aira

wnescens, Arenaria rubra, Spergula arvensis, Gypsophila muralis, etc.,

plantes manquant absolument sur le loess, en sorte que Papparition du Sa-

rothamnus nous signale a Tinstant Talluvion vosgienne (nous avons decrit

en detail la vegetation de Talluvion arenacee dans la premiere partie du

'roisieme volume de notre Flore).

Si nous continuous notre course en cbemin de fer jusqu'a Marienthal et

Haguenau, la (lore du gres vosgien nous y apparaitra tout entiere avec ses
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belles Fougeres, ses Myrtilles, ses Piroles, etc. ; nous sommes transports

au milieu de la plus riche flore vosgienne ; comme a la Gansau ou au

Keuhof pres de Strasbourg, nous avons cm nous trouver enpleines collines

oolithiques (nous n'enumererons pas les especes vosgiennes, nous les avons

signalees dans noire troisieme volume).

Revenons a Strasbourg, et repartons-en pour Colmar. En route, nous

aurons roccasion de nous familiariser avec les Vosges, depuis le Schneeberg

et les Donons jusqu'au Hohlandsberg; nous aurons remarque le magnifique

massif du Champ-du-Feu, depuis Mutzigjusqu'aScherwiller. C'estlesoles-

sentiellement historique deTAlsace, couvert des mines d'une cinquantaine

demonasteresoude chateaux feodaux, dont vous remarquerez les plusim-

portantes:Guirbaden,Rathsamhausen, Sainte-Odile, Landsberg, Spesbourg,

Andlau, Bernstein, Ortenbourg, Hoh-Kcenigsbourg, les trois Ribeaupierre,

Kaisersberg, Hohlandsberg, Trois-Epis, Hohnack. Colmar n'est eloigneque

de 5 kilometres de la montanne. Vous vous dirteez a pied vers Ingersheim,

sur I'alluvion de la Fecht, torrent qui descend du Hohneck. Surcette route

vous trouverez communementdes plantesarvales ou ruderales, raresou man-

quant a Strasbourg, par exemple : Alyssum incanum, Centaurea maculosa,

Heliotropium europceum, etc. A Ingersheim, vous jouirez sur le pout de la

Fecht d'une vue grandiose sur les montagnes de la vallee de Monster. A pres

avoir passe le pont, vous prenez a gauche le chemin de Nieder-Morscbwihra

travers les vignes. Vous verrez, au sortir d'Ingersheim, sur une colline

boisee, une immense carriere de pierre calcaire, le Drachenloch (trou des

dragons). Un chemin large vous y conduit, et vous vous trouvez en pleine

oolithe, avec la vegetation speciale de ce terrain : de vastes buissons de

Dictamnus Fraxinella, de Rosa pimpinellifolia, les Geranium sanguineum y

Galium glaucum, Asperula tinctoria, Stipa pennata, Melica ciliata, besle-

ria cwrulea, Peucedanum alsaticum et Cervaria, Seseli coloratura, Euphra-

sia lutea, Linosyris vulgaris, Thaiictrum minus, T/daspi montanum. Poten-

titla cinerea, etc.

De la colline d'Ingersheim, on se rend a la colline du Florimont, egale-
»

ment oolithique ou a poudingue calcaire. Cette colline (con verte d7ra germa-

nicadims les rares endroits encore incultes) est transformee en une sorte

de villa; une turbine fait monter l'eau jusqu'au sommet de ce monticule.

Cest ici que le defrichement menace de detruire toute la vegetation spon-

tanea Les vignes sont remplies de Tulipa silvestris, &'Allium rotundum,

de Phleum asperum et de Calendula arvensis.

Du Florimont, on se dirige vers les eaux minerales (sodico-acidules) «e

Soultzbach, village eloignede 7 kilometres de Turckheim. On trouve ici une

exeellente table et de bons lits. A Soultzbach, plusieurs voies s'ouvrentau

botaniste herborisant, selon qui! prefere visiter le Hohneck ou le Ballon de

Soultz. Faisons d'abord remarquer que la rocbe a Soultzbach est tautdt
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granitiqueettantot euritique (grauwacke),que leflanc nord-ooest du vallou

de Soultzbach est couvert de forets de Sapins et le sud-est de bois de Chenes.

Dans les clairieres, une flore tres ricbeet ties variee se presente au voya-

geur; c est la flore vosgienne aux altitudes de &00 a 950 metres. Voici les

plantes les plus remarquables du vallon de Soultzbach:

Vicia pisiformis et dumetorum, DoronicumPardalianches,Spira>a Arun-

cus, Campanula Cervicaria, Lilium Martagon, Galium rotundifolium,

Dentaria pinnata, Cineraria spathulata, Valeriana tripteris, Laserpitium la~

tifolium, Centavreamontana, Hypochoeris ?naculata,Arabis brassicceformi$
%

Atropa Belladona, etc.

Cesontla quelques bonnes plantes vosgiennes des terrains granitiques,

dans les ciairieres et lesp£turages boises.

Prenons le cbemin du Hohneck : nous trouvons une voiture aux eaux de

Soultzbach, qui pourra nous conduire jusqu'au fond de la petite vallee de

Munster (8 kilometres). Je prefere ce chemin comme le plus accidente et ie

plus ombrage.

I

Je vous laisse, Messieurs, la surprise du paysage nlpestrequi vous attend

dans ce fond de vallee. Rarement on rencontre un pare naturel plus magni-

fique. Toutes les essences forestiercs s'y rencontrent, mais e'est I'Epicea qui

domine; puis viennent le Sapin, le Metre, I'Aulne, I'Orme, le Bouleau, le

Chene, le Charme, le Sorbier, le Tilleul, le Btarseau, le Tremble, le Cou-

drier, le Pin ; puis une foule d'especes frutescentes : I'Obier, la Bourdaine,

le Camerisier rouge et noir, I'Alisier, ie Merisier agrappes, le Groseillier des

Alpes et des rochers, le Rosier des Alpes, le Rosier a feuilles rouges. Le

torrent coule sur et entre des blocs erratiques, couverts de Mousses et de

Lichens, Bientdt la route passe a Tetat de chemin de schlitt, que vous sui-

vez a travers la plus belle foret d'Epiceas; vous arrivez enfin a un marais

tourbeux, rempli d'Eriophorum vaginaturn, de Carexpauciflora, AeDrosera,
et vous montez toujours (le grand et le petit Hohneck, surplombant ce

marais, se dressent bien haut et bien roides, quoique vous soyez ici a

900 metres d'altitude), vous montez, dis-je, a travers des blocs erratiques,

etdes forets a arbres centenaires ; tout a coup une large circonvallation,

formeede blocs de pierres, de cailloux et de sable, vous arrete; e'est une

moraine frontale ; vous I'escaladez, et vous vous trouvez devant un etan

e* une tourbiere emerge : e'est Tetany du Frankenthal. Ici vousadmirerez

une magnifique nature sauvage et alpestre, vous entrerez dans un chalet oil

''°n vous offrira un lait cremeux dans un langage que ni un Francais, in

meme un Allemand du nord ne sauraient comprendre. La vegetation arbo-

rescente cesse; nous sommes a 1200 metres a peu pies; nous avons

150 metres agravir dans un vallou roide, entoure d'immenses rochers es-

carpes que les indigenes appellent A'anzeln, e'est-a-dire des ehaires, sou-

Vent Teufelskanzeln (ehaires du Diable). C est dans ees rochers quest la flore
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alpestre du Hohneck : Hieraciam alpinum, intybaceum, prenanthoides,

vogcsiacum, Schmidt ii, rigidum, Sedum alpestre, annuum et Fabaria,

Y/Yigw Aizoon, Aconitwn Napellus, Pedicularis fol

fl

[alius, Veronica saxatilis, Lnzula spadicea, Carex
ft

Ja-

Les

gida, Potentilia crocea, Epilobium trigonwn, Sorbus Cliamcemespilus,

sione perennis, Sonchus alpinus et Plumieri, Carduus Personata, etc.

rochershumides sont tapisses de Pinguicula vulgaris, Saxifraga stell

Chrysosplenium, etc.

Knfin vous avez atteint la flaute-Chaume, ou le gazon est dore par le

Gentiana lutea, VArnica montana, le Leontodon pyrenaicus, le Ranunculus

aureus, etc.

La tete du Hohneck n'exige plus qu'une ascension de 60 a 70 metres, a

travers les Bruyeres, les Myrtilles, les Anemones alpines et les Genets.

Arrives au Kopf, vous jouissez du panorama offert a vos regards. Toute

la Lorraine, toute l'Alsace, tout le pays de Bade, toute la ehaine du

Schwarzwald, celles des Alpes et du Jura sont devant vos yeax. Quant aux

Vosges, vous remarquerez que vous vous trouvez sur le pivot central gra-

nitique de cette ehaine. L'ascension du Hohneck vous aura beaucoup fati-

gues, mais elle aura rempli vos boites et vos cartons. Les intrepides herbori-

seurs trouveront, dans le chalet de Breitsouse, un abri pour la nuit et un

restaurant alpestre ; on y pourra vider ses boites.

On pourra ensuite retourner a I'oeuvre, pour descendre dans ce que nous

appelons les escarpements du Sibbaldia et du Rhodiola, et dans les Spitze-

Kcepfe, oil vous reneontrez le Bupleurum longifolium, VAllium Victorialts,

le Campanula latifolia, etc. On revient a Breitsouse pour y souper et cou-

cher. Mais les intrepides sont rares; on pref'ere generalement descendre a

laSchlucht (ou Scklouck, comme disent les Lorrains). Ici on iadmirera

autant la beaute du paysage alpestre que la route hardie que Ton a percee

a travers des escarpements effroyables. Dans les paturnges humides, on

aura pu recueillir one Ombellilere fort interessante, VAngelica pyrenaa,
qui

manque au Jura et aux Alpes. On suit la belle route pendant 2 kilometres

sur le sol lorrain, puis on descend sur Retournemer, oul'on tronvechezle

forestier un excellent gite et un bon souper. Le lendemain peut&re consacre

aux lacs de Retournemer et de Longemer, a I'etude de ce vallon humideet

froid, d'une altitude de 750-780 metres. Une barque vous permettra de re-

cueillir sur le lac le Nufar pumilam, le Myriophyllum alterniflorum, te

Calla palustris. A Longemer, vous recolterez le curieux Isoetes lacuslris,

le Sparganium nutans, etc. Puis on va visiter I'etang de Lispacb, ses belles

plantes palustres, notamment les trois Drosera, et Ion va coucher a Ge-

rardmer, on les bords du beau lac vousoffriront encore \elittorella lacustris.

Je m'arrete ici, pour ne pas fatiguer plus longteraps votre attention.
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M. Cosson, apres avoir presente des considerations generates sur

le Sahara algerien et la distribution des vegetaux dans cette con tree,

donne lecture de la letlre suivante, adressee par lui a M. J. Gay, sur

Kexploration des points les plus recules de la partie saharienne des

provinces de Constantine et d'AIger :

Urjage pres Grenoble, 4 juillct 1858,

Mon cher Monsieur Gay,

Vous avez sans doute deja appris notre retour en France par deux de

mes compagnons de voyage, MM. Kralik et H. de la Perraudiere, qui

m'ont precede de quelques jours a Paris, car j'ai du faire line halte &

Uriage... lis vous ont certainement donne assez de details sur la longue

tournee faite par nous dans le Sahara algerien, pour que cette lettre

perde beaucoup de son interet ; mais je n'en liens pas moins a vous

adresscr un apcrcu de notre voyage, et a vous prouver ainsi que je n'oublie

pas mes amis au milieu du plus doux farniente et des charmes de la vie de

famille, que j'ai retrouvee avec un bien grand bonheur apres une si longue

absence.

Je m'etais propose, avant notre depart de Biskra, de vous ad cesser le

programme de notre tournee saharienne; mais une chute de cheval, au

retour d'une excursion a Mchounech, m'ayant retenu au lit pendant

quelques jours, m'a prive du plaisir de m'entretenir avec vous. Cet acci-

dent semble, du reste, avoir creve le mauvais ceil ; car notre cai avane ifa

eu, a partir de ce moment, aucune m^saventure a subir. Au dela de Biskra,

dans TOued R'ir, tous mes instants furent tellement remplis par I'explora-

tion du pays, par la direction de la partie materielle du voyage, par la re-

daction de mes notes, par les observations barometriques, etc., que je ne

pouvais songer a prendre le temps d'eerire un seul mot en dehors de la

correspondance de famille et de celle que j'avais a entretenir avec les auto-

rites militaires. A El Oued, Tougourt et Ouargla, seuls points de I'extreme

sud ou nous ayons sejourne, nous avons eu, independamment de nos occu-

pations habituelles, a soigner quelques petites indispositions, resultat

inevitable des fatigues du voyage, de la temperature deja elevee et de

•'influence d'eaux souvent saumatres ou d'emanations paludeennes. A
Laghouat, j'ai ete un peu moins oceupe; mais la encore c'est a peine si

nous avons pu, en cinq jours, faire deux herborisations, etudier I'herbier

forme par M. le docteur Bertrand, chef du service de sante, verifier Inexac-

titude des noms arabes de plantes que nous avaient indiques nos guides,

en completer la liste, recuelllir aupres du bureau arabe divers renseigne-

roents sur le pays que nous venions de parcourir, et enfin assurer I'expedi-

Bon de nos collections qui se composent d'une centaine de gros paquets. A
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Alger, tous mes instants n'ont pas ete moins absorbespar la determination

des plantes de I'herbier special de I'Exposition permanente des produits

de I Algerie.

Vous savez, mon cher Monsieur Gay, toute l'importance qu'avaitpour

la Flore d
9

Algerie 1'exploration de la partie orientate et centrale de Tex-

treme sud du Sahara algerien, contree presque neuve au point de vue

botanique, et qui n'avait encore ete visitee que par MM. Henon, Reboud

etSchmilt, generalement en hiver et a la suite des expeditions, etparcela

meme dans les conditions les moins favovables pour des recherches bota-

niques. Notre voyage devait comprendre l'Oued R'ir, l'Oued Souf, Tou-

gourt, Ouargla et le Mzab. La realisation de ce programme, auquel une

Commission de I'Academie des sciences avait bien voulu accorder son appro-

bation, n'a ete possible que grace au patronage du Ministere de la guerre, a

la bienveillante protection de S. Exc. M. le marechal Randon, gouverneur-

general, et de M. le general Desvaux, commandant la subdivision de Batua,

et a 1'amicale sollicitude de MM. les commandants de Biskra, de Laghouat

etde Geryville. — Meme sur les points les plus recules du Sud, la com-

plete soumission du pays et les ordres precis qui avaient ete donnes aux

chefs indigenes nous out fait jouir d'une entiere securiteet trouver partout

l'accueil le plus empresse ; aussi avons-nous pu sojourner a toutes les loca-

lites dont ['exploration nous presentait un interet scientifique.

Mes compagnons de voyage etaient MM. Kralik, H. de la Perraudiere et

le docteur P. Mares, qui m'avaient deja seconde avee autant de zele quede

devouement dans mes voyages anterieurs. M. Mares s'etait plus speeiale-

ment charge de la partie geologique et meteorologique, et M. H.dela

Perraudiere de I'entomologie. A Constantine nous avons ete rejoints par

M. A. Letourneux, procureur imperial a Bone, a 1'amitie duquel je devais

les documents les plus complets sur la flore de tout le cercle de B6ne, et

qui, par sa connaissance de la langue arabe, nous a rendu les plus grands

services pour nos recherches scientifiques et pour toutes nos relations avec

les indigenes.

Je ne vous entretiendrai pas de tous les retards et de toutes les tribula-

tions que nous out fait eprouver jusqu'a Biskra I'etat de la mer, les pluies

qui avaient detrempe les routes et la lenteur du transport de nos bagages;

embarques, des le 12 mars, a Marseille, nous narrivions a Constantine que

le 17 au soir et le 30 seulement a Biskra. M. Letourneux n'a pas ete moins

eprouve dans le trajet de B6ne a Constantine
; pendant une journee entiere,

dans les montagnes des environs de Guelma, des rafales de neige rendircnt

son voyage des plus penibles. Les quelques jours que nous avons du passer

a Constantine out ete employes a completer nos approvisionnements de

voyage etaregler, par des observations comparatives, nos deux barometres

Fortinetnos barometres aneroides, ainsi que nos nombreux thermometres.
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M. le general Gastu , commandant la division, et M. Chanzy, chef

du bureau arabe, nous out fait le meilleur accueil et ont facilile notre

trajet jusqu'a Batna par tous les moyens en ieur pouvoir. M. Kralik y a

retrouve avec piaisir M. Campenon, capitaine d'etat-major, dont il avail

fait la connaissance a Tunis, et auquel nous devons d'interessants rensei-

gnements sur la partie meiidionale de la regence deTuniset surla partiedu

Sahara algerien qui en est limitrophe. De mon cote, j'ai eu la satisfaction d'y

revoir M. le capitaine de Bonnemain et de m'entretenir longuement avec

luisur son important voyage a Ghadames. [/examendefherbierde M.Chou-

lette, alors pharmacien en chef de fhopital, a etc pour nous une agreable

occupation pendant les quelques jours que nous avons du passer a Constan-

tine, dans une saison oil la vegetation n'etait encore representee que par

les especes les plus precoces- M. Choulette a mis egalement une grande

obligeance a assurer I'eclosion desoeufs de truites eta se charger de la dis-

semination dans des eaux convenables, au Djebel Ouach, des carpes et des

cyprinsdores que nous avait confies la Societe imperiale d'acclimatation,

pour une premiere tentative de naturalisation (1).

A Batna, oil nous avons du rester trois jours, j'ai retrouve M. Henon,

interprete militaire alors attache a la subdivision, dont j'avais eu I'avan-

tagede faire la connaissance a Biskra en 1853. Nous avons fait avec lui et

avec M. I.efranc, pharmacien aide-major, d'interessantes excursions a

Lambese et aux environs de Batna, et leurs herbiers nous ont offert plu-

sieurs especes ties interessantes etnouvelles pour la loealite. J'ai etc heu-

reux de renouer egalement connaissance avec M. le capitaine Payen, chef

du bureau arabe, dont les bons offices ne ra'ont pas ete moins utiles que

dans mon voyage de 1853.

Enfin, le 29 mars, nous atteignons la region saharienne a El Kantara,et,

apres avoir paye un nouveau tributd'admiration au pittoresque defile qui

conduit a cette oasis, nous sommes heureux d'inaugurer nos herborisations

dans le Sahara algerien par la recolte d'un grand nombre d'especes carac-

teristiques de cette region. Quoique, dans un premier voyage (2), nous eus-

sions deja constate la difference si notable qui existe entre I'etat de la

(1) En raison des retards que nous avions eu a subir et de la saison d<5ja pen

convenable pour le transport d'ceufs fecondes, une grande partie de ces anils

etaientdeja arrives a <5closion avant que nous eussions atteint Constantine. Les

carpes et les cyprins avaient parfaitenient supporte tontes les vicissitudes du

voyage; anssi nous fut-il possible d'en reserver une partie que nous transportames

avec succes jusqu'a Batna.

(
2

) Voir, pour le. tableau de la vegetation et la description bolanique du pays,

'le Constantine a Biskra, le Rapport sur un voyage botaniquc de PhilipperiUe a

Biskra h dam les monfs Aurcs, public dans les Annates des sciences naturelles,

serie Zj, t. [y.
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vegetation au sud et au nord du defile, nous n'en sommes pas moins vivement

impressionnes par ce saislssant contraste; ici e'etait le printemps, et leBle

etait deja epic, tandis que sur les hauts-plateaux que nous venions de tra-

verser, i'Amandier etait encore en fleur et le Ble a I'etat de gazon.

DEI Kantara nous nous transporlons rapidement a Biskra, ayant ete

prevenus, par une lettre de M. Payen, que M. le general Desvaux, de

retour d'une expedition dans le Souf, ne doit sojourner a Biskra que jus-

qu'au 31. Nous sommes assez heureux pour arriver a temps aupres du

general, qui a Textreme obligeance de tracer lui-meme notre itineraire, de

nous remettre une carte manuscrite tres complete de toute la partie de

son commandement que nous devons visiter, et qui veut bien prendre les

mesures necessaires pour assurer ['execution et la securite de noire voyage.

Nous profitons des quelques jours que nous devons passer a Biskra, en

attendant ('organisation definitive de notre caravane, pour faire avec

M. Schmitt, pharmacien aide-major, plusieurs courses aux environs, aller

visiter le magnifique ravin et l'oasis de Mchounech, et surtout pour passer

en revue les riches reeoltes faites par M. Schmitt, tant aux environs de

Biskra que dans une excursion dans I'Oued Souf.

Le 6 avril, nous levons nos tentes, que nous avions installees a Pentree

du fort Saint-Germain pour reprendre ('habitude de la vie de camp,

bien que maintenant Biskra offre aux touristes un hotel assez confortable;

nous prenons conge de ML le commandant Seroka et de M. le capitaine

Langlois, chef du bureau arabe, qui, pendant notre sejour, nousont donne

de nombreuses preuves de leur obligeante sollicitude.

Avant la tombee de la nuit, nous arrivons a Tahir Bashou, maison de

commandement construite sur la lisieredu boisde Saada, vers le confluent

de rOued Biskra et de I'Oued Djedi. Dans ce bois, compose cxclusive-

ment de Tamarix et ou dominent les T. Gallica et Africana, nous recueil-

lons une autre espece caracterisee par sa floraison plus tardive que celle

du T. Africana et plus precoce que celle du T. Gallica. Au sud de Immi-

nence sur laquelle s'eleve Tahir Bashou, s'etend une vaste plaine au sol

argilo-sablonneux, legerement ondulee par de faibles velevements sablon-

neux et pierreux, et dont la pente generate et peu sensible se dirige vers le

sud. Dans cette plaine, comme dans I'immense depression designee sous le

nom d'Oued R'ir, les Satsolacees frutescentes (Salsola vermiculata, Ana-

basis artkulata, Atriplex Halimus, Caroxylon tetragonum, etc.) torment

des touffes plus ou moins elevees, autour desquelles 1'argile et le sable

s'amoncellent sous forme de tumulus. Aucun arbrene vient interromprela

monotonie de cette plaine
; lesplantesannucllesy croissent surtout dans des

depressions circonscrites ou sur les ondulations sablonneuses et pierreuses;

la flore en est tres analogue a celle des environs de Biskra. Nous n'avons

guere a noter ici que \esSavignya longistyla, Astragalus trimorphus, Tori-
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lis? leucotricha, Anvillea radiata, etc. — Notre premiere station au sud

de Saada est a Chegga, aupres d'un des puits artesiens recemment fores

par les soins de radministration francaise ; les eaux de ce puits, abondantes

et d'une grande limpidite, sont malheureusement, comme cellcs de tous les

autres puits de I'Oued R'ir, douees d'une saveur desagreable due surtout & la

presence du sel marin et du chlorure de magnesium, et ont une action pur-

gative assez prononcee. La, dans des terrains gypseux, nous recueillons

I

1

Erythrostictus punctatus en fleur, que dans le Mzab nous retrouverons

frequemment. — Au campement de Mguebra, reunion de puits pen pro-

fonds creuses dans les sables d'alluvion de I'Oued Itel, nous voyons appa-

raitre YEphedra alata (Alenda des Arabes) et le Calligonum comosum, qui

sont loin d'atteindre ici les dimensions que nous leur verrons prendre dans

les dunes du Souf. La plaine argilo-sablonneuse, qui s'elend de cette sta-

tion jusqu'au Chott Melrir, nous offre une Chicoracee acaule, voisine des

Scorzonera^ qui constitueprobablement un genre nouveau. Dans des sables,

au voisinage du chott, nous trouvons en assez grande abondance {'Astra-

galus trimorphus avec le Torilis? leucotricka qui ne fait que commence!' a

fleurir et qu'un mois plus tard nous recueillerons en fruit dans le Mzab.

Les berges argileuses et gypseuses du chott, qui, sur ce point, sont assez

elevees et sillonnees de nombreuses ravines, sont presque entitlement de-

pourvues de vegetation. Devant nous s'etend Timmense lit du chott (a

environ 10 metres au-dcssous du niveau de la mer), dont les eaux ties

fortement salines sont en grande parlie evaporees, et dont les bords sont

deja couverts d'une couche miroitante de sel cristallise. L'abondance du

sel dans le bassin merae du chott en exclut toute vegetation. — La route

que nous suivons pour nous rendre a Oum el Thiour traverse le Coudiat el

Dhor, serie de monticules qui forment une chaine inten ompue et qui sont

de veritables temoins laisses par les eaux au milieu de ce sol ravine. La,

nous recueillons pour la premiere fois YHenophyton Desert i et VAnthyllis

sericea. Vers Oum el Thiour, nous voyons le Caroxylon tetragonum et

VHalocnemumstrobilaceum devenir de veritables arbustes et former d'cpais

buissons avec le Limoniastrum Guyonianum. A Oum el Thiour, le puits

recemment fore permettra I'etablissement en plein desert d'un centre de

Population
; deja existent des jardins plautes de Dattiers, qui, dans quelques

annees, constitueront une veritable oasis, et une mosquee et plusieurs mai-

sons sont construites on en voie de construction. Au dela d'Oum el Thiour,

'a premiere oasis que nous visitons est celle de Mrafer, pres de laquellc le

Nitraria tridentata devient un arbrisseau assez eleve. C/d et la, de petits

monticules formes par des tumulus de sable sont couronnes par quelques

Dattiers, restes d'anciens jardins arrases par les eaux de puits artesiens

Presque enticement ensablesaujour^^

enceinte continue de mors de terrc decoupes de creneaux grossicrs et flan-
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ques de tours aux angles; ca et la, des os d'animaux sont fixes sur le

mur ou fiches en terre an milieu des jardins, les habitants pensant, par

cette pratique superstitieuse, conjurer Tinfluence du mauvais ceil. Les jar-

dins de I'oasis renferment, independamment des Dattiers qui y dorninent,

des Abricotiers, des Figuiers et des Grenadiers, etc. ; ces jardins sont

arroses par des puits atteignant la nappe des eaux artesiennes, qui, dans

tout I'Oued R'ir, ainsi qu'a Tougourt et a Ouargla, constitue une veritable

mer souterraine. Au voisinage du village se trouvent des mares d'eauow ^,v* *" ,% *o

saumatre et fetide, formees par des puits actuellement ensables et qui ne

sout plus maintenant qu'une cause d'insalubrite. Nous visitons egalement

les oasis de Sidi Krelil et d'Ourlana. Pres de cette derniere oasis existe un

petit lac communiquant avec la nappe artesienne, connu sous le nom de

mer d'Ourlana, et, dans les eaux saumatres de ce petit lac, nous voyons

pour la premiere fois une espece particuliere de perche (1), poisson

que nous retrouverons, dans les lacs analogues, a Tougourt et dans les

fosses de toutes les oasis de I'Oued R'ir. — L'oasis de Tamerna doit sa

prosperity actuelle au puits artesien dont le forage, execute en 1856 paries

soins de ['administration francaise, a ete couronne du plus brillant succes

eta demontre que toute cette partie du Sahara est appelee, par les nora-

breux forages dont eelui de Tamerna a ete le prelude, a devenir un pays

des plus fertiles. — L'oasis de Sidi Bached, que Instruction de ses puits

menacjait d'une mine complete, car deja la moitie de ses Dattiers avaient

peri et les autres etaient menaces par I'invasion des sables, voit renaitre sa

fertilite, gr&ce a un forage dont la reussite n'a pas ete raoins complete.

Nous ne manquons pas de nous arreter en passant a la petite oasis deBram

et degouter I'eau de ses puits, qui, meme parmi les Arabes peu difficiles

sur la qualite de leur boisson, ont acquis une bien trlste reputation :

« Mieux vaut, disent-ils, recevoir cent coups de baton qu'avaler une gorgee

de I'eau de Bram. » — A Sidi Sliman, le puits recemment fore a permis aux

indigenes d'ensemencer d'Orge tous les jardins, et nous voyons de riches

moissons dans cette oasis, dont les Dattiers et les cultures semblaient

voues \ une destruction encore plus prochaine que cetix de Sidi Ra-

ched.

Dans toute cette vaste depression de I'Oued R'ir, dont les nombreuses

oasis forment, par leur rapprochement, une ligne presque continue, la

vegetation spontanee est des plus uniformes et se reduit aux plantes rude-

rales communes a toutes les oasis, et a un petit nombre d'especes de la flore

de Biskra; les Salsolacees ligoeuses y dorninent avec le Limoniastrurn

(1) Ce poisson, qui ifa encore ete signals que dans le bassin de I'Oued Mr, est le

Glyphisodon Zillii Val. in Comptes rendus Acad, sc, XLV1, avril 1858 (Acerin*

Zillii Gervais — Caplodon Zillii Gervais), espece recemment decrite.
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Guyonianum; VAtriplex dimorphostegia, surtout depuis Tamerna, envahit

frequemment les cultures.

Le \h avril, nous recueillons, au voisinage de I'oasis de Sidi Sliman, Ic

Tanacetum cinereum, qui commence a peine a fleurir, et que nous retrou-

verons plus tard et en abondance a Megarin et a plusieurs stations entre

Touspurt et Ouargla.

A Sidi Sliman, nous quittous le bassin de I'Oued R'ir, pour nous diriger

a Test sur Guemar et traverser les 25 lieues de dunes qui nous separent de

cette ville. Ce voyage a travers les dunes, malgre la fatigue qu'il devait ne-
m

cessairement nous causer en raison de la reverberation de la chnleur et de la

lumiere, etde l'extreme mobilite du sable que souleve le moindre souffle de

vent, avail pour nous tin interet toutparticulier; a Texception de M. Mares,

qui avait deja visite les areg de 1'Ouest, nous n'avions guere vu le sable dans

le Sahara algerien quesurdesespaces circonscrits. Le sable deces dunes, dont

la surface est ondulee comme les vaguesde la mer et presente sur quelques

points des relevements assez considerables, nenous aneanmoinsoffertqu'un

Wen petit nombre d'especes a ajouter a celles que nous avions deja signa-

ges a la Montague de sable de Biskra ; les plus interessantes sont le

Lithospermnm callosum repandu dans tout le Sud, nn Heliotropium a fleurs

jaunes et odorantes que je crois exister en Egypte, une Geraniacee a

5 etamines (qui par son port et ses feuilles soyeuses-argentees rappelle

le Monsonia nivea), le Cornulaca monacantha, etc. Sur les relevements,

la mobilite du sable exclut generalement toute vegetation ; dans les parties

planes ou deprimees des dunes, oil le sable est fixe par les racines des

plantes, VEphedra alata et le Calligonum comosum deviennent de veritables

arbres. Le developpement exceptionnel de ces arbustes, la vigueur avec

laquelle vegetent habituellement les plantes qui croissent dans les dunes et

'cur floraison plus tardive que dans les terrains compacles s'expUquent par

I'humidite du sol a une faible profondeur. Cette humidite, par 1'evaporation

incessantea laquelle elle donne lieu, amene un abaissement de tempera-

ture (1) favorable a la vegetation, et fournit en meme temps aux plantes la

quantite d'eau necessaire a leur developpement. Le pen de profondeur a

^quelle se trouve I'eau dans les depressions des dunes permet d'y creer,

parde simples frous de quelques metres, des puits momentanes (hassi) ou

P»€sque instantanement vient sourdie une eau dexcellente qualite, fraiebe

et'iropide. L'O&la el Ouibed, notrc premiere station entre Sidi Sliman et
p O 7 1

"Uemar, n'est qu'une reunion dekassi; a Mouia el Gaid, notre deuxieme

(1) La temperature da sol, a sa surface, etanl par exempie de 50 degnis, a 1 de-
Cl,netre de profondeur elle n'aUeignait plus que 2b degres; I'eau d'excavatious

qui venaieni d'etre cieuse'es, de moins de 2 metres de piofondeur, ifetait qu'a

*® degres.
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station, existent trois puits munis de margelles, creuses dans an sol plus

compacte, sablonneux et gypseux, etd'une profondeur de plusde 6 metres.

Le 16 avril, nous arrivons a Guemar et, apres notre long trajet dansles

dunes, nous sommes heureux de trouver line ville assez considerable et

les oasis que I'industrieuse patience des habitants a su creer dans un pays

qui semblait si peu propre a fetablissement d'un centre important depopula-

tion. Guemar, Tarzout, Kouinin et El Oued, principales villes de la confe-

deration du Souf, nous ont offer t un veritable interdt, mais bien plutdtau

point de vuede la civilisation des habitants et de leurs cultures qu'a celui

de nos recoltes botaniques; la vegetation des sables est tres uniforme, et il

faudrait franchir de grandes distances pour y trouver un changeraent

notable.

La culture du Dattier est la plus importante du Souf, non-seulement par

I'espaee qu elle occupe et I'abondance de ses produits, mais encore par leur

excellente qualite; les dattes du Souf sont les plus estimeesde tout le Sahara

algerien et rivalisent avec celles du Belad el Djerid du sud de la regencede

Tunis. Les Dattiers du Souf sont plantes dans des excavations creusees

de main d'bomme dans le sol sablonneux et gypseux, a une profondeur

suffisante pour atteiudre le sable humidc, et incessamment les habitants ont

a lutter eontre les envabissements des dunes voisines. L'eau, contenue dans

le sol en quantite suffisante pour assurer la vegetation de ces arbres, dispense

de toute irrigation ; au moins tous les buit ans ils sont fumes et debarrasses

des racines adventives dessechees. Les quelques plantes alimentaires, four-

ragercs on industrielles des habitants du Souf, et en particulier les Feves,

les Oignons, la Luzerne, le Tabac rustique, sont eultives dans des jardms

speciaux, entoures de haies seches de feuilles de Dattier et arroses au moyen

de puits a bascule. Ces jardins, qui souvent nont que quelques metres de

superficie, sont ordinairement partages en plusieurs carres, oil les cauxsoat

distributes au moyen de petitscanaux rendus impermeables par unenduitde

platre. Les Dattiers, dont les cimesdepassent souvent a peine les excavations

oil ils sont plantes et dont la reunion forme une oasis interrompue, to

perches des nombreux puits des jardins, les villes avec leurs maisons blan-

chies, leurs toils plats ou en dome, leurs marabouts et leurs minarets, et

surtout 1' elevation des dunes qui formen t le fond du tableau, donnent au

paysage un type tout special, et font du Souf Tun des pays qui peuvent le

plus stimuler la curiosite du voyageur.

D'EI Oued, nous retournons dans TOued R'ir, en prenant 'a route de

Talbetel Gueblia pour nous rendre a Tou«ourt Dans ce trajet de vingt-

cinq lieues, nou

que nous avons

celles
s traversons des dunes encore plus elcvees que cent

deja parcourues, et au milieu desquelles s'eleve le

D|ehel Ktef, veritable montagne de sable mobile de plus de 100 metres de

hauteur. A notre campement au pied du Ktef, nous avons a subir uo vent
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asscz violent pour soulever desflots tie sable et nous etre des plus penibles,

sans toutefois amener des deplacements des dunes qui puissent nous mettre

en danger. — I/oasis de Taibet el Gueblia, corame cedes du Souf, est

situee au milieu des dunes, qui ne cessent qu'a une faible distance de

Tougourt.

Le 22 avril, nous arrivons a Tougourt, oil nous retrouvons les eaux

artesiennes et la vegetation monotone de I'Oued R'ir; nousn'en sejournons

pas moins dans cette ville jusqu'au 26, pour mettre en ordre nos collections,

prendre de nombreuses observations barometriques et rediger les notes

recueillies dans le Souf. Notre installation dans la kasbah, oil le caid

nous donne I'hospitalite la plus empressee, est a$sez eonfortable, et nous

avons la bonne fortune de trouver, ehez Sidi Amar ben Abdallah, com-

mandant la petite garnison de tirailleurs indigenes, une obligeance parfaite

et des renseignements precis sur le pays. — La ville de Tougourt

(a environ 50 metres au-dessus du niveau de la mer) est ^ntouree

d'un fosse rempli d'eau saumatre; sa kasbah, sa mosquee, une belle

place, et surtout {'immense etenduede son oasis, avec eelles de Nezla,

Tebesbest, Zaouia, qui en dependent, en font un des centres de population

les plus importants du sud-est du Sahara algerien. Depuis que Tougourt a

vu remplacer la tyrannic de ses anciens chefs par la domination eivilisa-

tricede la France, les cultures y ont pris un plus large developpement, et

de toutes parts de nouveaux puits d'irrigation y sont creuses par les indi-

genes; nous avons ete ainsi a meme de suivre dans toutes ses phases le

travail de creusement des puits, de forme carree et munis d'un coffrage

en poutres de Dattier ; nous avons egalement assiste an travail des plon-

geurs, presque tous negres, charges d'approfondir les puits jusqu'a la nappe

ftrtesienne. — Une des journees de notre sejour a Tougourt a ete consacree

« une excursion a Megarin, lieu illustre par le combat de cavalerie qui a

amene lasoumission de Tougourt, et nous completons ainsi I'exploralion des

oasis de I'Oued R'ir. Aux environs de ce village, des coteaux argilo-sablon-

ueux parsemes de cristaux de gypse nous offrent la plupart des especes du

Pays, et nous y recueillons surtout en abondance le Tanacetum cinereum %

dejasignale a cette localite par M. ledocteur Reboud.

De Tougourt a Ouargla, distants d'environ U0 lieues, nos stations princi-

pals sont : Temacin, Blidet-Amar, El Iladjira et Ngoussa. Les oasis de

Temacin et de Blidet-Amar sont tout a fait analogues a ceiles de I'Oued

K'fr; au dela commencentles sables, et vers EI Iladjira nous retrouvons en

Petit les dunes du Souf; mais, independamment des plantes habituellesdes

sables, nous avons la bonne fortune de rencontrer le Scabiosa Camelorum,

espece rare que M . Reboud avait decouverle dans cette region. A El Iladjira

les Dattiers sont plantes dans des excavations de la dune, comme dans le

Souf; mais les jardins y sont irrigucs au moyen de puits tout a fait sem*

T. V, 29
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blables a ceux que nous retrouverons dans le Mzab et que dans I'ouestnous

avians deja rencontres a El Abiod Sidi Cheikh. Au sud d'El Hadjira, sur

descoteaux pierreux, nous recueillons en parfait etat un Fagonia, remar-

quable par son tronc ligneux, et que M. Reboud n'avait vu qu'en hiveret

sans fleurs ni fruits. Dans les terrains graveleux, se rencontrent en abon-

dance le Centaurea omphalodes, la Chicoracee acaule de Mguebra, le

Gymnarrhena micrantha, etc.

Le 30 avril, apres avoir mis plusieurs heures a traverser la Chechia

d'Ouargla, vaste depression argilo-sablonneuse, ou viennent se perdre les

cours d'eau du Mzab et d'autres venant du sud, nous campons a INgoussa.

Dans la Chechia, ou la vegetation est uniforme et ne comprend qu'un petit

nombre d'especes, nous retrouvons le Tamarixpauciovalata et nous decou-

vrons un Reseda?, a port d'Ochradenas, qui constitue probablement uue
t

espece nouvelle, et qui y forme de nombreuses touffes. L'importante oasis

de Ngoussa est arrosee par de nombreux puits artesiens creuses par

indigenes. Dans les sables qui environnent I'oasis, se retrouve le Reseda

a port A'Onhradenus, mais ies pi antes qui y dominent, et qui sur certains

points excluent toute autre vegetation, sont le Zygophyllum Geslini et le

Limoniastrum Guyonianum.

Le 2 mai, nous franchissons rapidement les 15 kilometres qui noussepa-

rent d'Ouargla, station la plus meridionale de notre voyage, et, pour eviter

les influences deleteres resultant des surfaces irriguees, nous installons notre

campement dans Tune des maisons isolees situees en dehors de 1'oasis. La

ville d'Ouargla, que nous avons visitee en detail, est habitee surtout par

des mulatres et des negres; elle parait bien dechue de son ancienne impor-

tance; un grand nombre de maisons tombent en mines et des quartiers

entiers de sa vaste enceinte sont abandonnes. L'oasis ne renferme pas rooms

de plusieurs ceutainesde milliers de Dattiers, mais un grand nombre de jar-

dins sont assez mal entretenus, et depuis longtemps les habitants ont cesse de

creuser de nouveaux puits. — La (lore d'Ouargla est encore plus pauvre que

celle de iNgoussa, etsur de grands espaces elle se reduit au seul Zygophyl-

lum Geslini. Dans les sables gypseux de I'immense lit depourvu d'eau ae

TOued Mia, le Limoniastrum Guyonianum est presque le seul representafl

du regue vegetal.

Voulant prendre une idee du pays situe au sud d'Ouargla, nous avons

fait l'ascension du Ghar el Khrima, col line a pentes abruptes et d'unehauteu

denviron 100 metres, situeeau sud de l'oasis ; du sommet de cette ero

nenee isolee nous avons pu embrasser I'ensemble de la contree. Au sud s eten

une veritable mer de sable, oil la vegetation ne forme que des Hots (1 ll

aspect uniforme et probablement constitues toujours par le Limoniastru"

Guyonianum et par quelques Tamarix; au nord-ouest la vue est borneep

des coiliues nues, elevees d'euviron 30 metres, terminant brusquemeut
e
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plateau qui, dans cette direction, limite la Chechia. Au nord, les innom-

brables Dattiers de 1'oasis semblent former une vaste foret d'un vert

sombre.

Le 5 mai, nous quittons Ouargla pour nous dinger sur Metlili; dans ce

trajet, qui nous a pris sept jours, nous nous sommes peu ecartes de I'Oued

Mzab, dont le lit dans eette saison est toujours a see ; aussi avons-nous du

dous munir a Ouargla d'outres en quantite suffisante pour etre a meme de

sojourner sur tons les points interessants sans avoir a subordonner nos sta-

tions a la presence des puits.—Dans les alluvions generalement sablonneuses

du litde I'Oued Mzab, large erosion du plateau, et sur le plateau pierreux

lui-meme qui constitue presque tout le pays, nous avons fait des her-

borisations aussi riches que le comporte le nombre limite des especes

sabariennes. Ainsi dans les alluvions de I'Oued Mzab, le Psoralen plicata,

le Francceuria crispa, le Dcemia cordata, le Psnnisetum dichotomum sont

surtout les especes caracteristiques. Le Zilla macroptera et YHenopln/ton

Deserti sont abondants dans le lit de I'oued, et sur quelques points VHeno-

phyton acquiert de telles dimensions, que ses tiges servent de bois de

chauffage.

VAsteriscus graveolens se trouve a la fois dans I'oued et sur le plateau;

les Fagonia glutinosa et Sinaica, tres rares dans le Souf et I'Oued R'ir, de-

viennent ici tres abondants, surtout dans les plaines pierreuses; les Cen-

taurea furfuracea et omphalodes sont encore a noter parmi les plantes le

plus repandues dans ees memes plaines.

A peine avons-nous quitte notre derniere station dans I'Oued Mzab, et

sommes-nous entres dans le lit de I'Oued Neumrat, son afiluent, qui des-

cend des montagnes des environs de Metlili, que quelques pieds dune
Composee, voisine des Jasonia, et qui probablement doit eonstituer un

genre nouveau, s'offrent a nous et nous font bien augurer de Tinteret bota-

niquede la region dou les eaux les out entraines. Aussi, a mesure que nous

remontous la vallee de I'Oued Neumrat, voyons-nous le payscompletement

changer d'aspect. Aux plaines basses que nous venous de quitter, suceede

un vaste relevement rocheux, a roches calcaires, rugueuses, brunatres,

Appelant, par leur forme et leur couleur, certaines roches volcaniques, et

sou vent disposees par assises presque regulieres. Le plateau lui-meme qui

surmonte le massif rocheux presente un type particulier: il est couvertde

pierrailles anguleuses d'une extreme durete, les lines calcaires, les autres

formees de silex et, pour la plupart, d'une couleur noire foncee. Ca et la,

SUr le plateau, s'elevent des monticules a pentes nues et abruptes, qui

Mfectent tantot la forme de mamelons, tantot la forme depyramides, tantot

Cel| e d'immenses carenes de navires. L'abondance de la Composee entre les

assises des rochers nous indique que cette plante est la dans sa veritable

station; elle y est associee a un maguiiique /ieseda a feuilles velues,
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voisin du R. Aucheri, et probablement nouveau pour la science ; a l'ombre

des assises saillantes ou dans les anfractuosites, croit abondamment le

Senecio Decaisnei, qui, en Algerie, n'etait encore connu qu'a Biskra, ou il

est fort rare. Sur les plateaux nous decouvrons un Fagonia annuel, ties

epineux (F. ccesia de mes notes de voyage), a tiges greles, tres ramifiees,

formant des touffes hemispheriques, qui par leur teinte glauque tranchent

sur la couleur foncee du terrain; une espece d'fleliayithemum, probable-

ment nouvelle, est egalement commune sur ces plateaux.

L'oasis de Metlili est situee dans la vallee de TOued Metlili, encaissee

entre des relevements rocheux, et ne compte que quelques n)illiers de

Dattiers. La ville, comme en general toutes les autres villes du Mzab,

est construite en amphitheatre, entouree d'une enceinte en mauvaise

maconnerie et dominee par le minaret en forme d'obelisque de sa mosquee,

qui s'eleve au point culminant de la ville. Les puits qui servent a l'irriga-

tion des jardins, comme dans tout le Mzab, sont assez profonds, entourfo

d'une margelle ilanquee de deux pilastres generalement en maconnerie gros-

siere, reunis par des traverses destinees a supporter une poulie; I'outrc

qui sert a puiser Teau, largement ouverte a sa partie superieure, est

prolongee inferieurement en un tube assez long; ce tube, releve par

cordeau relie au cordage principal, s'abaisse lorsque I'outre est arrivee au-

dessus de la margelle, et laisse couler Teau dans un bassin, d'oii elle est

dirigee dans les saguia.— Dans les rochers au nord de la ville, croit le Gaillo*

nia Reboudiana (qui n'etait encore connu qu'a la localite du Kef el Rokma

sur TOued en Nsa, ou M. Rehoud I'avait decouvert) avec les Phagnalon

un

,unpurpurascens
, un Amberboa qui nous parait distinct de VA.LippH

Moricandia peut-etre different du M. suffruticosa , et plusieurs autres

especes interessantes ; mais la reine desplanles de Metlili est sanscontre-

dit le Calotropis procera, cette magnifique Asclepiadee & port de plante

tropicale, et qui, ici de m6me qu'en Egypte et a Aghades (dans le sud du

pays des Touaregs, vers le 17 e degre de latitude, ou l'a observee M. le doc-

teur Barth) croit dans lesjardins de I'oasis ou dans les lieux susceptibles

de culture.

Le 14 mai, nous quittons Metlili, et dans la meme journee nous arrivons

^Gardaia, ville importante, qui, avec Melika, Beni-Isguen, Bounoura, El

Ateuf, villes tout a fait voisines, constitue le centre le plus important*

population desBeni Mzab. Leurs industrieux habitants ont lacoutumed'emi-

grer daus les villes du littoral, soit pour y faire le commerce, soit pour y

exercer quelques professions speciales; aussi beaucoup d'entre eux parlent-

ils plus ou moins bien la langue franchise et ont-ils contractedes habitudes

plus civilisees par leur contact avec les populations europeennes; leur hosp-

talite empressee a rendu bien agreable notre sejour dans cette interessante

contree apres notre long trajet dans des pays a peine habites. De m*»c
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qu'a Metlili, les oasis n'occupent que le lit des oued a sec dans les annees

ordinaires, mats qui, exceptionnellement dans la saison des pluies, peuveut

devenirde veritables torrents. Par des barrages solidement construils, leurs

eaux, source de richesse pour le pays, sont retenues et distributes avecsoin

dans toutes les cultures. Dans les annees ou celte ressource manque aux

populations, et ce sont maiheureusement les plus frequentes, les jardins ne

sont arroses qu'au moyen de puits, generalement profonds et tout a fait

semblables a ceux de Metlili. Les oued sont bordes de rochers calcaires,

ordinairement assez eleves et accidentes. Les plantes les plus interessantes

de ces rochers sont surtout le Jleseda de Metlili, le Gaillonia Iteboudiana,

la Composee voisine des Jasonia, etc. Les plantes des dunes se retrouvent

dans les sables mobiles qui, sur quelques points, s'amoncellent a la base des

rochers. Dans les alluvions argilo-sablonneuses, se rencontrent le Leyssera

capillifolia, le Lomatolepis glomerata, YHussonia sFgiceras, le lleboudia

erucariodeSy etc. Dans les terrains cultives des oasis, on ne trouve guere

qu'une vegetation ruderale a type europeen; nous avons cependant a

signaler a Gardaia le Crambe Kralikii, qui croit en abondanee au pied des

murs et dans les terrains en friche a l'ombre des Dattiers.

Le 18 mai, nous nous eloignons du litde I'Oued Mzab, ou nous avions

campe en face d'EI Ateuf, pour prendre la route deGuerrara; nous nous

engageons dans le ravin sinueux qui traverse les rochers de l'Ergoub el

Guerrara et conduit sur le plateau qui separe la vallee de I'Oued Mzab de

celle de I'Oued en jNsa. La, dans les rochers et dans les pierrailles du ravin,

nous avons la satisfaction de trouver en abondanee un magnifique Fagonia

aux larges feuilles suborbiculaires, dun vert gai, chargees de papilles

glanduleuses, qui tres probablement est une espece nouvelle (F. droserifolia

denotrejournal de voyage). Ce Fagonia remonte sur leplateauetnousaccom-

Pagne pendant environ une lieue et demie ; le plateau et l'Ergoub el Guer-
raraqui le termine brusquement sur la rive gauche de I'Oued Mzab forment

''unique station oil nous ayons rencontre cette belle plante, la seule peut-

ctre dans tout notre voyage que nous ayons vue aussi localisee. Le Fagonia

AMwest ici beaucoup moins abondant qu'aux environs de Metlili; VEphe-
dra alata croit dans les alluvions sablonneuses des oued qui traversent le

P'ateau, mais il est bien loin d'y atteindre les memes proportions que dans

,e Souf, et ce n'est plus qu'un modeste arbrisseau dont les dimensions ne

depassent pas celles des plantes vivaces qui l'accompagnent. Peu avant

d'arriver a I'Oued en Nsa, dans une ravine, nous retrouvons en abondanee

el en parfait etat de developpement le Gaillonia Rcboudiana, que M. Re-
b°ud avait deja signale dans ces environs, et qu'a Metlili et a Gardaia nous

avions ete loin de recueillir dans des conditions aussi favorables. Desireux

de faire une course d'exploration un peu etendue dans TOued en Nsa, nous

venons camper au puits d'EI Farch pres du rochcr de Kef el Rokma, sur-
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monte de la Kouba de Sidi Abd el Kader, et le lendemain nous suivons

1'oued pendant environ 15 kilometres. Le lit de cet oued, bien plus her-

beux que celui de TOued Mzab
,

presente de nombreux buissons de

Zizyphm Lotus, de /tetania spJuvrocarpa, et ca et la de Nerium Oleander

et de Rhus oxyacanthoides ; et ce if est pas sans un vif plaisir que nousy

trouvons Tombrage de magnifiques Pistacia Atlantica qui, par leur

developpement, viennent nous rappeler les arbres de nos pays temperes,

dont nous sommes en ce moment encore si eloignes. Parmi les plantes

caracteristiques et les plus abondantes de TOued en Nsa, nous nous borne-

runs a noter les Zilla macroptera, Statice Bonduellii, Francceuria crispa.

Psoralen plicata, etc. ; le Crambe Kralikii est plus rare et croit ca et la au

milieu des buissons, dans les alluvions terreuses qui avoisinent le chenal

de 1'oued.

Le 20 mai, nous campons au pied de la ville pittoresque de Guerrara, a

Tentree de I'oasis, dans laquelle nous retrouvons la plupart des plantes

observees par nous dans le reste du pays; dans les endroits frais et aux

bords des canaux d'irrigation, le Senebiera lepidioides est d'une extreme

abondance. Le 22,nousnousrendonsa [a daya deFeilft, a environ trois lieues

au sud de Guerrara, a la recherche du Tamarix articulata (Elbe! des Arabes),

qui est assez repandu dans TOued en Nsa inferieur, en dehors de notre

itineraire, et que M. Reboudavait signale dans cesdeux stations. Cetarbre

n'occupe dans la daya qu'un espace tres circonscrit et n'y depasse pas les

dimensions d'un arbrisseau ; mais, d'apres les renseignements que nous

avons pris, TKthel atteiudrait de bien plus grandes proportions dans des

stations plus meridionales, chez lesTotiaregs, par exemple, ou il devien-

drait un arbre assez fort pour que son tronc put servir a la fabrication

d'ecuelles d'un assez grand diametre; son eeoree, d'apres les memes ren-

seigucments, serait I'objet d'un commerce assez important avec le Maroc,

ou elle sert a la preparation des cuirs filali les plus estimes.

De Guerrara nous nous dirigeons presque directement a Touest sur

Rerrian, ou nous arrivons le 25 mai. Dans ce trajet, qui nous a pris deux

jours, nous traversons dans la premiere journee TOued Segrir, dont la

vegetation herbacee est tout a fait analogue a celle de TOued en Nsa. De

K>

ce point jusqu'au confluent de I'Oued en Nsa, nous coupons les lits de nom-

breux oued qui nous offrent la vegetation ordinaire des alluvions, roais le

lkhoudia erncarioides commence a s'v rencontrer assez frequemment.

L'intervalle de ces oued est occupe par des plateaux pierreux, ou « d

petites depressions sablonneuses forment de veritable* ilots de vegetation

luxuriante, dans lesquels sont souvent reunies la plupart des plantes de la

region. Apres avoir traverse TOued en Nsa, nous suivons jusqu'a Berrian

le litde TOued el Bir, auquel aboutissent de nombreux ravins; dans I tin

d'eux nous retrouvons avec une certaine abondance le Gaillonia Heboid
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diana; la Composee voisine des Jasonia y est aussi frequente, mais nous

approchons de la limite septentrionale de ces deux plantes et de celle

d'un certain nombre d'especes du Sahara meridional, que nous n'avons plus

observees au nord de Berrian. — L'oasis de Berrian presente une granda

analogic avec celle de Gardaia; seulcment, dans cette oasis, oil les cultures

sont encore plus soignees et rnieux arrosees, les arbres fruitiers sont plus

nombreux relativement aux Dattiers, et I'Orge est cultivee sur de plus

larges espaces en dehors des jardins plantes d'arbres. Les environs de

Berrian nous offrent a peu pres les mSmes especes spontanees que Gardaia,

et nous n'avons guere a noter en outre que le Spergularia prostrata, qui

est fort rare et dont nous ne trouvons que quelques pieds.

A quelques kilometres au nord de Berrian, en remontant le lit de 1'Oued

Soudan, nous trouvons, sur 1'alluvion argilo-sablonneuse de cet oued, le

Rapistrum bipinnatum (Sinapis bipinnata).

Le trajet de Berrian a Laghouat, qui nous prend du 27 au 29 mai, se

fait dans un pays geueralement eleve de 700 a 800 metres au-dessus du

niveau de la mer et entierement depourvu d'eau ; les plateaux pierreux ou

argilo-sablonneux presentent ca et la de legeres depressions {daya) plus ou

moins etendues, ou les eaux pluviales sejournent pendant I'hiver; ces daya

sont generalcment occupees par des pdturages et de magnifiques bouquets

ou quelquefois de veritables bois dePistacia Atlantica. Dans cette contrlfe,

en raison de son altitude et des autres circonstances locales, nous voyons

souvent les plantes d* Europe associees aux especes sahariennes et a quel-

ques-unes appartenant plusspecialement a la vegetation des hauts-platcaux.

La daya de Tilremt est Tune des dernieres stations oil nous ayons rencontre

teFrancoeuria crispa, qui semble appartenir exclusivement a la region

saharienne, tandis que son congenere, le F. laciniata, appartiendrait plus

specialement aux hauts-plateaux et a la lisiere de la region saharienne.

Le 29 mai, nous arrivons a Lagbouat, dont les elegantes constructions

sesontcompletees depuis le sejour que nous y avons fait en 1856, et qui,

sous Theureuse influence d'une administration eclairee, est devenue une

des villes les plus importantes du Sahara algerien. Apres'toutes les fatigues

de notre long voyage et de la vie de campement, ce n'est pas sans un vif

Plaisir que, grace a la cordiale hospitality de M. le commandant Margue-

ritte, nous y retrouvons tout le con for table de la vie europeenne.

J'ai du, mon cher Monsieur Gay, me borner a cette narration bien incom-

plete de notre loncue et interessante tournee dans le Sahara algerien; car si
n

javais voulu entrer dans plus de details en compulsant le volumineux

journal de nos herborisations, jeusse ete amene a donner a cette lettre deja

trop longue une dimension indeftnie.

Ku resume, notre voyage, depuis Philippeville oil nous avons debarque,

usqu'a Alger d'oii nous sommes revenus en Fiance, represente un par-
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cours de plus de 500 iieues. Notre trajet dans le Sahara, de Biskra a La-

ghouat, par I'Oued R'ir, POued Souf, Tougourt, Ouargla et le Mzab, n'em-

brasse, a lui seul, pas moins de 300 Iieues; ii nous a suceessivement

offert les types principaux des terrains sahariens avec leur vegetation

caracteristique : dans I'Oued R'ir, un sol deprime, souvent au-dessous du

niveau de la mer et generalement sale; dans POued Souf, d'immenses

dunes de sable mobile; dans le Mzab, des relevements montueux et de

profonds ravins; entre le Mzab et Lagtaouat, un plateau uniforme parseme

dedaya. Aussi cette derniere grande tournee dans le Sahara algerien,

avec notre exploration des ksour de Pouest en 1856, nous permettra-t-elle

de generaliser les donnees de geographic botanique et de faire mieux con-

naitre, pour la plupart des especes qui jusqu'ici n'avaient ete signaleesque

sur des points isoles, Paire generalement ties etendue qu'elles occupent.

M. le President termine la seance en dormant lecture des frag-

ments suivants :

QUEIQUBS PHYSIONOMIES VEGETALES FRANQA1SES, par M. A. FEE.

I>c Saul<-.

I

Chaque region de rEurope a ses arbres, qui dominent dans le paysage et

qui lui donnent un caraetere propre. Ge sont au sud, le Palmier et POIivier;

au nord, le Sapin et le Bouleau; a Test et au nord, le Chene et le Httre

qui vivent dans les grands bois, le Saule qui se plait au bord des eaux.

C'est au Saule que nos plaines doivent surtout leur pbysionomie; il a

un aspect doux et presque melancolique que Poeil accueille sans fatigue.

Le vert plus pSle de son feuillage tranche avec celui des autres arbres, le fait

reconnaltre de loin. Rien qu'a le voir, si Ton est eloigne de la France, on

reveaussi(6t a la patrie, a cette heureuse con tree ou le gazon conserve sa

fratcheur durant les etes, et oil Phiver passe quelquefois tout entier, ou-

bliant de glacer nos rivieres et laissant une fleur a nos prairies.

Le roi des Sanies, c'est le Saule blanc aux feuilles argentees. II a un

tronc robuste et une cime que les rayons du soleil baignent de lumiere. A

travers ses rameaux se jouent les oiseaux, car il a ses hdtes de predilection

qui se plaisent a y vivre.

Si la hache le respecle, il pent acquerir de grandes dimensions et prendre

un aspect imposant ; rarement il en est ainsi, et la main de Phonime, qui 'e

mutile, n'en fait plus qu'un tronc nu, sans grAce et sans majesty ;
mais

laissez-lui du temps, et bientot vous le verrez reparer ses pertes et reprendre

une importance qu'il ne pent conserver longtemps, car de nouveau ses ra-

meaux jonchent la terre. Ces amputations successives le troublent dans son

accroissement. La nature en eut fait un geant, Phomme en fait un nain*
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mais ce nain est robuste et pout devenir centenaire. Souvent on croirait

qu'une bombe en eclatant a divise sa masse et I'a eventre. Qui n'a vu des

Saules fendus, tortus, contouroes, en troncons, imitant des candelabres a

branches inegales ou des tourelles en mines? Lorsque sur sa tdte devastee

s'elancent quelques rameaux dresses vers le ciel, on croit voir les bras d'un

suppliant qui fait une priere, ou ceux dun condamne qui demande gr&ce.

Eh bien ! malgre tout, c'est ainsi qu'il plait et qu'on aime a le voir. Dans

ce tronc creuse, dont le bois disparait rouge par la carie, se refugient une

foule d'animaux inoffensifs, et descentaines de coleopteres vivent sous son

ecorce chargee de Lichens jaun&tres et de Mousses verdoyantes. Un terreau

abondant s'amasse dans ses flancs entr'ouverts ; la se developpe tout un

petit parterre, des Geraniums, le Lierre terrestre, le Lamier blanc, la

Morgeline-Mouron que les oiseaux vont butiner; souvent meme des Gro-

seilliers y prosperent, et Ton y voit de jeunes Saules venir demander un

abriau venerable vieillard. C'est tout un monde a etudier. Ne demandez

pas au peintre et au poete s'ils le connaissent et s'ils raiment. Soyez assure

qu'il figurera dans tous les tableaux de paysage et qu'il aura une place dans

toutes les idylles. Un cours d'eau ombrage de Saules, quelques moutons

paissant 1'herbe menue, la jeune fille qui les garde, et voila tout a la fois

pour la peinture et la poesie.

On aime a s'asseoir au pied d'un Saule et a regarder melancolique-

roent I'eau du ruisseau qui coulesans bruit, comme les jours du sage satis-

fait de sa fortune, bcureux de vivre dans la retraite. Les pensees se sue-

cedent, d'abord distinctes, pour se perdre pen a pen dans le vague. C'est

la le sommeil de Intelligence pendant lejour: un doux reposdont le charme

vous penetre si vous etes seul, et qui ouvre les cocurs aux doux epanche-

raentssi vous etes deux.

Quoi qu'on en ait dit, je ne puis voir dans le Saule-pleureur un arbre

triste. Ce sont les poetes qui I'ont fait pleurer et qui en out fait un arbre

dedeuil. Rien ne justifie eette reputation. J'ai vu bien souvent de grands

Saules-pleureurs se pencher sur les rivieres et sur les pelouses, ou s'incliner

sur des massifs de fleurs : eh bien ! loin d'attrister ma vue, ils l'ont

recreee. L'lf et le Cypres, voila les veritables arbres funeraires, et non le

Saule aux branches gracieuses et mobiles, penchees vers la terre comme si

elles voulaient caresser leur mere.

le Lierre.

Trop faible pour se maintenir dresse, le Lierre cherche un appui sur les

troncs, a l'aide des mille crampons dont sa tige est armee. Essentiellement

conquerant, il s'elance au sommet des grands arbres, envahit les cimes

Pour chercher Fair et la lumiere
;

puis, n'ayant plus de conquetes a faire,

^descend vers la terre en cracieux festons, qui se balancent au gre des
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vents. (Vest line Mane aux petites proportions, en harmonic avec nos pay-

sages d* Europe, auxquels le Lierre donne une physionomie toute particu-

liere. Peu de plantes sont aussi pittoresques, et il n'en est pas une seule

peut-etre plus connue des poetes, des sculpteurs et des peintres. Les ruines

lui doivent leur principal ornement, et il les preserve d'une complete des-

truction. C'est lui qui entoure les torobeaux et qui cache, sous un reseau

de branches, I'orgueil des epitaphes. A-t-il ete dans ('impossibility de

quitter le sol, c'est a peine un arbrisseau; c'est au contraire un arbuste

vigoureux, s'il a pu etre favorise dans son developpement. Souvent il

survit a la plante sur laquelle il est fixe; alors il se soutient seul, et dedai-

gnant tout secours Stranger, acquiert les dimensions d'un grand arbre,

capable a son tour de proteger la jeunesse d'une plante dont, par sou £ge,

il serait le pere.

Le Lierre a fourni divers emblemes : entourant une colonne brisee, c
f

est

la vie et la mort; rampant sur un tombeau, le present et le passe; s'ap-

puyant sur un arbre vigoureux, la faiblesse et la force.

Le Colchicine d'automne.

II est des plantes charmantes qui attristent les yeux de quelques per-

sonnes, et qui les attristent a tort. L'une est la Chicoree, aux corolles d'un

bleu si pur; I'autre le Colchique d'automne, a la jolie fleur rose. Comme

elles annoncent I'hiver, elles sont tombees en defaveur. Pourquoi cela?

Devrait-on regretter de voir venir rarriere-saison, si Ton a joui des beaux

jours, ou de toucher a I'automne de la vie, si Ton a profite de son prin-

temps? C'est, helas! qu'on voudrait le voir durer toujours, et Ton ne sau-

rait s'etonner d'entendre l'instinct parler plus haul que la sagesse.

Je vois ces fleurs d'un ceil plus favorable, et je comprends leur muet

langage ; c'est comme si elles me disaient que les granges sont pleines et

que les celliers vont bientdt se remplir. Grftce a l'accomplissement des

promesses divines, la fourmi a fait ses provisions; vienne maintenant I'hiver

et elle recevra le prix de son active prevoyance. Ainsi done decorez le bord

de nos routes, Chicoree qui m'annoncez I'automne
;
parez nos prairies,

Colchique, precurseur de la gelee; loin d'eveiiler en moi des idees de tris-

tesse, vousn'en faites naitre que de joyeuses. Comment en serait-il autre-

ment des presages qui nous avertissent de I'approche de I'hiver de la vie,d
pourquoi nous affligerions-nous de la fuite des annees, si, comme le culti-

vates prudent, nous avons fait nos provisions? Les rides et les cheveux

blancs out leur langage, sans doute; mais qu'importe de voir apparaltrei

r horizon ce fantome, si mal a propos redoute, la mort, qui ne frapp*

rhomme que pour lui donner I'immortalite? La vieillesse neprelude-t-elle

pas a I'eternelie jeunesse? Laissons les eraintes a ceux dont le crcur est

X
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ferme a l'esperance, et disons-nous que la vie humaine est une fleur en

bouton, que la mort fait epanouir.

Ii.*i Ronce.

On a choisi la Ronce comme symbole de I'envie. Je vois la chose autre-

ment. L'envieux, non-seulement ne sert a rien, mais il est tout dispose a

nuire, tandis que la Ronce est utile; elle a meme un certain caractere de

beaute. Si Ton en dit du mal, c'est parce qu'elle a des epines et que nous

nous rappelons trop les legeres blessures qu'elle nous a faites. La Ronce a

quelque parente avec la Rose, etsesfleurs blanchatres, reunies en grappes,

sont jolies. Elle porte de belles feuilles & folioles dentees, qui servent

en medecine; ses tiges, pleines de vigueur etd'une croissance merveilleuse,

se jettent sur les buissons qu'elles rendent impenetrables. Les animaux s'y

blottissent et n'ont rien a redouter de leurs ennemis; I'oiseau y trouve un

refuge assure et pent y faire entendre impunement des cris de joie ou des

chants d'amour. Ses epines, qui sont ses armes, defencient les botes qu'elle

abrite, tandis que les epines de I'envieux, qui sont ses paroles, nuisent a

tous ceux auxquels il s'adresse. Dedaignee au printemps, elle ne Test plus

en automne. C'est alors qu'elle etale le luxe de ses fruits, couleur d'ebene,

formes d'un petit amas de mamelons succulents; le voyageur, le promeneur

meme les recherche. Combien de fois me suis-je pique les doigts en les

cueillant, et me suis-je teint les levres de leur jus sucre, auquel il ne

manque qu'un peu plus d'acidite pour etre delicieux ! Moins riches en fruits

de touteespece que nous nelesommes, nous lesapprecierions davantage- la

framboise, la fraise, la groseille leur font tort. Pourtant ils sont utilises en

medecine, et peuvent remplacer les mures dont ils out les proprietes. Que

conclure de tout ceci, si ce n'estque la Ronce est un bourru bienfaisant qui

donne plus qu'il ne semble promettre.

I.a Disitale.

Elle se plait sur les montagnes d'une elevation mediocre, et souvent

meme descend jusque dans la plaine. Peu delicate sur la nature du terrain,

elle prospere dans presque toutes les constitutions geologiques. Le sable, le

gi'es et le granite lui conviennent egalement. Des feuilles vigoureuses, tout

a la fois souples et epaisses, garnissent sa tige qui est robuste, simple et

dressee; ses fleurs sont legerement inclinces, de couleur pourpre, teintees

de rose et de blanc. Elles ont une forme irreuuliere et cependant viracieuse
;

•'immense grappe qui les reunit toutes produi! un effet merveilleux, et

l'ceil ne petit se lasser d'en admirer la richosse.

U Digitate \ it souvent entouree de plantes qui en rehausscnt IVclat. la

Canehe flexueuse, I'Epilobe a Hours en epi, le iVIilleperluis et I'Origan, so

P'aisent surtout dans son voisina-ie. Ornement des hois eleves, la Digital©



!\!\!l S0C1ETE BOTANIQLE DE FRANCE.

serait celui de nos jardins, si elle n'avait le tort de croitre spontanement

sur le sol natal. Les yeux s'accoutument a la voir, et Ton se dispense de

1'admirer. Pour moi, je ('admire toujours, et l'habitude n'a pu me rendre

insensible a ses beautes. Cette fille des Gaules est sans rivale en Europe.

LaGrece nous I'envie, I'Espagne et I'ltalie la connaissent a peine ; nulle

part elle ne semble acquerir autant de vigueur qu'en France : c'est bien la

qu'elle se plait de preference a vivre. S'il est, dans les terres tropicales, des

plantes qui I'egalent en beaute, il n'en est aucune, dans ces regions favo-

risees, qui puisse Temporter sur elle en utilite. Seule entre toutes, ellepeut

calmer les mouvements desordonnes du coeur, et faire momentanement

succeder le calme a la tempete ; c'est par elle que le sommeil devient pos-

sible; le sommeil, qui donne I'oubli des maux presents et fait croire au

retour de la sante ! Qui done pourrait voir la Digitale avec indifference,

elle qui reunit deux dons inappreciables, le beau et I'utilc, qu'ii est si rare

ici-bas de trouver reunis?

Et la seance est levee a cinq heures et demie.

Dans la soiree, quelques membres de la Societe, guides par

M. Kirschleger, ont fait, sur les glacis et dans les fosses des fortifi-

cations de Strasbourg, une petite herborisation que la nuit est mal-

heureusement venue interrompre trop tot (1).

SEANCE BlI IS Jl IM I 1 f858

PRESIDENCY DE M. FEE.

la grande salle de l'Hotel de ville.

Strasbourg

d
proces-verba ux de la reunion preparatoire et de la seance du 12 juil-

let, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce uue presentation.

(I) Enire amies plantes inteiessantes, on a recueilli les Cicutavirosa, Juncus

ustulatus, Stenactis annua, Melilotw ccerulca (subsp.), etc.
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Dons fails a la Societe

:

1° Par M. H. Lecoq :

g

Etudes sur la geographie botanique de VEurope, t. IX.

2* Par M. l'abbe Jacquel :

Histoire et topographie du canton de Gerardmer.

M. Planchon fait a la Societe la communication suivante :

SUR LE PARASITISME DE VOSYRIS ALBA, par M. J.-E. PLANCHON.

En 1847, un botaniste anglais, M. Mitten, reconnut que les racines des

Thesium adherent, au moyen de sucoirs, aux racines de diverses plantes.

Un pareil fait surprit beaueoup chez des plantes a feuilles vertes, car

M. Decaisne n'avait pas encore sigbale le parasitisme tout semblable des

Rhinanthacees. Les Thesium appartenant, corume on salt, a la famille des

Santalacees, I'aualogie pouvait faire supposer une vie egalement parasitique

chez VOsyris alba, qui represente dans le sud de l'Europe le type le plus

developpe decegroupe.

Excite par les conseils de M. Decaisne (1) ,
je cherchais done a verifier cette

presomption
; mais, pendant deux ans, mes tentativesetaient restees vaines.

Les racines fragilesde VOsyris laissaient attaches aux racines nourricieres

lesorganes de succion qui pouvaient seuls devoiler leur caractere parasi-

tique. Plusheureux cette annee, j*ai pu faire sur ce sujet de nombreuses

observations, dont j'ai I'honneur de soumettre a la Societe les resultats les

plus saillants.

VOsyris alba vit en parasite sur de nombreux vegetaux herhaces ou

ligneux (tous vivaces) appartenant a des families differentes. II implante

sessufoirs sur les racines ou les rhizomes qu'il rencontre a sa portee, sans

cpargner meme sa propre espece. Aitantus, Ulmus campestris, Rhus

fi
moj us

Asparagus acutifolius, Silene italica, Lychnis dioica, Jiubia peregrina;

tout ce qui peuple leshaies ou les taillls est sujet a ses attaques.

Les racines de VOsyris naissent eparses sur de longs rhizomes qui ram-

pent sous terrea une faible profondeur. lilies consistent en fibres peu rami-

fies et dont le diametre extreme ne depasse pas ,n ,002. r.eurs organes de

succion sont des especes de ventouses hemispheriques ou coniques, dont les

dimensions varient entre ceiles d'one tete d'epingle et celles d'une cupule de

gland. Une meme fibre radicale fournit une, deux, trois, ou meme toute

une serie de ventouses. Ceiles-ci embrasseut etroilement par leur pourtour

•a racine nourrieiere. Elles s'y implantent, du reste, au moyen d'un pro-

(1) Voyez le Bulletin, t. IV, p. 352.
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cessus ou mamelon charnu, cylindrique ou discoi'de, qui penetre dans la

racine etrangere, tantdt s'arretant dans l'epaisseur meme du parenchyme

cortical, tantot s'insinuant entre l'ecorce et le bois ; tant6t, raais plus rare-

ment, percant meme jusqu'au tissu ligneux.

Le mamelon de suction est forme, dans tous les cas, par un tissu cellu-

laire quesepare en deux zones un etui de vaisseaux mouiliformesponctues.

La zone interieure est un cylindre medullaire, fexterieure est un paren-

chyme cortical. Le contact du mamelon avecle tissu de la racine nourri-

ciere s'etablit par une simple couche de cellules formant la surface infe-

rieure du mamelon,

VOsyris presente, dans ses rhizomes adultes comme dans ses tiges, une

moelle, des rayons medullaires et des faisceaux de fibres du liber qui man-

quentdanslesracines.il n'ya pas, du reste, entre les rhizomes et les

tiges aeriennes, ces differences que M. Cbatin a cru y voir (1), sansdoute

parce qu'il n'a eu sous les yeux que des rhizomes de I'annee, au debut de

leur evolution. Je n'ai pu voir dans ces organes de veritables trachees.

Toutes les cellules ligneuses, comme celles du parenchyme medullaire, sont

criblees de ponctuations.

L'affinite intime qui lie entre elles toutes les Santalacees fait supposer

que la plupart, sinon tous les types de ce groupe, sont des parasites. J'en

dirai autant des Olaeinees veritables (Olax, Ximenia, Heisteria, Liriosma,

Opilia, etc.), q,ui se confondent presque avec les Santalacees. La couleur

noire que prennent la plupart de ces plantes en sedessechantet leur absence

dans les jardins plaident en faveur de cette idee.

Je regrette de n'avoir pu suivre encore les phenomenes de la germina-

tion ni chez VOsyris ni chez le Thesium. Cette etude, que je me propose

defaire en temps utile, permettra sans doute de constater dans quelle

mesure ces plantes sont parasites. Prennent-elles une partiede leur nourri-

ture dans le sol? Toutes leu rs fibres radicales produisent-elles des ven-

touses? Quelle est la duree des ventouses? Toutes ces questions ne peuvent

etre resolues que par une etude prolongee. Constatons, en attendant, q«e

les sujets attaques par VOsyris ne paraissent pas souffrir beaucoup de sa

presence et remplissent comme a I'ordinaire leurs fonctious vegetatives et

reproductives.

M.Godron, vice-president, fait a la Societe la communication sui-

vante :

DESCRIPTION DUNE NOUVELLE ESPEGE DE SORBIER, DKCOUVERTE DANS LES VOSGES,

par HI. GODKON.

Depuis quelques annces, M. le docteur Mougeot observe, dans les escar

(1) Voyc* le Bulletin, t. V, p. 39 et suiv.
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pements du Hohneck (chaine des Vosges) un Sorbus qui y reste a 1'etat

d'arbuste, et qui, par la petitesse de son fruit, se distingue tout d'abord des

especes voisines. II me l'a adresse plusieurs fois .sous le nom de Pirus

Aria var. microcarpa, J'ai vu cette plante sur place, au niois d'aout de

1'annee derniere, et j'ai ete frappe de son port, de la forme de ses ieuilles,

au point que j'ai cru devoir en faire arracher des piedspour les transporter

auJardin des plantes de Nancy: elle n'etait plus en fleur, et ses fruits

n'etaient pas encore a I'etat dematurite, mais presentaient un volume beau-

coup plus petit que ceux du Sorbus Aria, qui croit dans les m&rnes lieux et

ne s'eleve pas non plus en arbre comme dans ies forets de la plaine.

M. Mougeot a aussi constate que, dans ces hautes regions, le Sorbus Aria

ne murit pas ses fruits, tandis que la nouvelle espece que nous desirous

faire connaitre, fournit a la fin d'oetobre des fruits murs et qui restent

constamment trois fois plus petits que ceux des Sorbus Aria et scandica.

Ces circonstances fixereut, I'automne dernier, I'attention de M. Soyer-Wil-

lemetetla mienne, et nous avons reconnu Tun et I'autre que ce vegetal

constitue une espece distincte. Nous lui aurions conserve le nom de Sorbus

microcarpa, que not re savant confrere de Bruyeres lui avait impose, s'il

n'existait deja une plante de ce genre a laquelle Pursh a donne cette meme
denomination. Nous avons cru des Iors devoir dedier cette nouvelle espece

des Vosges au botaniste eminent qui le premier l'a distinguee. II nous reste

a faire connaitre ses caracteres.

Soiifius Mougeoti Soy. et Godr. (Sorbus scandica, FL Lorr., ed. 2,

t. I, p. 267, non Fries). — Fleurs en corymbe assez dense, rameux, un

peu laineux et a la fin glabrescent. Caliceflorifereobconique, a dents trian-

gulaires, acuminees, aigues, appliquees. Petales etales, ovales-orbiculaires,

a peine onguicules, un peu tomenteux au-dessus de I'onglet. Etamines sail-

•antes; antheres ovales. Styles 2, laineux a la base^ stigmates peu velus.

Fruits les plus petits de nos especes francaises, ovoides, rouges a la matu-

rite, surmontes par les dents du caUce drcssees et conniventes. Feuilles

vertes en dessus, blanches- tomenteuses en dessous, ovales-oblongues, un

peu attenuees et entieres a la base, munies de 8 a 9 paires de nervures

secondares, lobulees, a lobules etales, decroissants en bas eten haut, den-

ies, h dents peu nombreuses, courtes, etalees, acuminees. Bourgeons

presque glabres, ovoides, bruus. Tige ligneuse, a ramcaux glabres, lisses,

bruns ou d'un brun "risAtre. — Le Sorbus scandica Fries est i'espece la

Plus voisine du Sorbus Mougeoti ; mais la plante de Suede sen distingue

Parson corymbe plus iburni, plus rameux, plus etale
;
par son calico

florifere a dents etaiees-reflee/ties; par ses pctales plus grands; par ses

antheres plus largement ovales ;
par ses fruits trois Ibis plus gros, sur-

montes par les dents du caliee courbees et reflechies en dehors; par ses

feuilles moins attenuees et presque .arrondies a la base, plus profondement

* -*
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lobees, a lobes decroissants au sommet mais non a la base, et bordees, sur-

tout a la marge externe des lobes, de dents plus nombreuses, digues, incom-

bantes.

Le Sorbus Mougeoti croit non-seulement au Hohneck, au Rotabac, au

Ballon-de-Soultz, ou il se maintient a 1'etat d'arbuste, mais aussi dans des

regions moins elevees de la chaine des Vosges, par exempledans les forets

au-dessus de Barr (Bas-Rhin), et notamment pres du chdteau de Lands-

berg, oil il s'eleve en arbre de moyenne grandeur. C'est a M. Mathieu,

professenr a I'Ecole imperiale forestiere de Nancy, que nous devons la

conuaissance de cette nouvelle localite.

M. G

f;

iteeft

cultive M. Fabre, non-seulement par les organes de la vegetation et

de la floraison, mais aussi parce que ce produit hybride tie seconde

generation est fertile par lui-mfcme.

M. Planchon accueille avec la plus vive satisfaction les resultats

d'experiences qui donnent une solution definitive a des questions

trop longternps et trop vivement controversies.

II voit la plus que la conquete d'un fait: e'est un nouveau triomphe da

principe deTinduction, auquel les sciences d'observation doiventleurspro-

gres. II faut bien dire, en effet, malgre le desir d'eviter toute polemique irn-

tante, que M. Jordan, en soutenant la cause des hypotheses dans une ques-

tion d'experience, s'est prepare d'inevitables meeomptes. D'abord, il aw*

que V/Egilops triticoides sortit du m£me epi que V/Egilops ovata; vaincu

par ('evidence, il a du reconnattre son erreur. En second lieu, il a mis en

doute I'hybriditede VsEgilops triticoides. Nouvelles preuves d'une part,

nouvelle defaite de I'autre et nouvelle palinodie. M. Jordan se retranche

Jig

(jEgitops speltafi
i ne

derive en rien de VsEgilops triticoides. Or, cette pretendue espece,

M. Godron vient de I'obtenir de VsEgilops triticoides feconde par

un Froment.

Aujourd'hui,du reste, que inexperience a resolu ce probleme, il est juste

de revendiquer pour M. Fabre (d'Agde) le litre d'observateur exact qa"

merite et que I'eeole de I'hypothese lui a conteste. Dans I'herbier de feu '€

professenr Dunal, quepossede aujourd'hui la Faculte des sciences de Mont-

pellier, se trouve la serie complete des /Egilops qui servent de pieces

justificative* au memoire original de Fabre et Dunal. Les echanllllons
sont

classes annee par nnnee de rccolte ou de culture, et annotto avec un som
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qui auuonce autant de conscience que d'intelligenee. Une des premieres

notes de M. Fabre constate ce qui suit, chez VJSgilops triticoides sauvage

provenant de XjEgilops ovata :

« La glume a deux valves terminees par deux ar6tes longues ; les epis

sont composes de trois ou quatre epillets (il y en a habituellement davan-

tage) steriles, raremen t fertiles. Les grains sont allonges, anguleux, forte-

meut concaves, quelquefois nplatisd'un cote, d'unecoulcur jaune tornbant

au noir, soyeux a Tune des extremites. »

L'bomme qui etudieainsi des organes peu apparents £tait-il capable de

prendre par megarde \\sEgHops speltceformis pour YjEgilop* triticoides?

M. Planchon pourrait, du reste, en publiant les notes detaillees qu'il a

prises sur la serie des echantillons-types d'jEgilops de M. Fabre, demon-

Irer, apres cc dernier, que les caraeteres de YsEgilops triticoides se sont

modifies plusieurs foispar la culture, avant de se fixer au type de Ysffgi-

lops-Ble que nous connaissons et qui conslitue une race. Mais ces details

seraient presque superflus aujourd'hui en presence des resultats obtenus

par M. God ron.

Une solution aussi precise enleve presque tout interet a une experience

de M. Planchon, qui continue des experiences anterieures, savoir : la pro-

duction d'une forme triticoide
%
provenant de rsEgilops triaristata, feconde

en 1857 par le Froment dit Touzelle. L'exemplaire unique de cet hybride

a donne des epis velus comme ceux de la forme triticoide sauvage de

YsEgilops trioristata signalee par M. Fabre. Un pied de Froment (Tou-

zelle) avait pousse par hasard dans la touffe de cet sEgilops hybride.

M. Planchon esperaitque le pollen de cc Ble suppleerait au pollen impar-

fait de 1'hybiide, etque de ce nouveau croisement resulterait peut-etre

YJSgilops speltceformis Jord. ou sEgilops-Ble de Fabre. Son espoir a ete

trompe. Les 65 epis de k'hybride sont restes vides. II etait reserve a

M. Godron de resoudre le problcme par un croisement artificiel. Applau-

dissons a ce resultat, qui fortifie notre foi en la valeur de la methode expe-

n'mentale.

M. Lccoq fait remarquer que les bybrides sont assez souvent fer-

tiles, et que presque toujours on peut les rendre fertiles arlificielle-

ment.

II rapporte a ce sujet des experiences qu'il a faites dans son jardin, a

Clermont-Ferrand, sur des Mirahilis bybrides et parfaitement interme-

diaires, pour tons leurs caracleres, entre les M. longiflora et Jalapa
% cc

dernier ayant servi de porte-graine.

^s bybrides, tres robustes et resistant en plein air depute plus de dix

aus, se eouvrent ehaque suir de plusieuis millim de ileursdont les ovaires

x. v. 30
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avortent constamment pendant les mois de juillet et d'aout, et souvent

m&me pendant la premiere moitie de septembre. A partirde cetteepoquc, on

voit quelques ovaires grossir, puis un plus grand nombre devenir fertiles;

et enfin au mois d'octobre toutes les dernieres fleurs donnent de bonnes

graines. On peut en recolter plus de mille sur un seul pied. Si Ton ne veut

pas attendre I'automne et si Ton veut' avoir des graines plus tot, il faut

mutiler la plante, couper et briser ses rameaux ou les dechirer a coups

de balon, ainsi que Braconnot le recommandait autrefois pour faire mettre

a fruit les arbres trop paresseux, c'est-a-dire trop vigoureux.

Les hybrides se comportent done absolument comme certaines especes

bien caracterisees qui ne donnent presque jamais de graines, parcc que

ehez elles la reproduction gemmipare I'emporte sur la generation par sexes.

II y a, dans tons les vegetaux comme dans les animaux inferieurs, luttc

et balancement entre ces deux modes de multiplication de Tespece. Si line

tendance I'emporte sur lautre, elle la diminue ou I'aneantit ; en sorteque,

pour avoir des bybrides fertiles, il faut diminuer leur vigueur par divers

moyens; de meme que, pour hater la fructification ou la maturation des

semences, on eourbe les branches des arbres, on leur enleve des anneaux

d'ecorce, on les meurtrit, etc., toutes pratiques qui ont pour but de rap-

peler a i'individu ou au groupe d'individus qui constilue un vegetal qu'il

y a pour lui possibility de perir, et qu'il est temps, dans cet etat de fai-

blesse, de reunir ses forces pour assurer la perpetuite de son espece.

M. Lecoq fail ensuite hommage a la Societe du neuvieme et der-

nier volume de ses Etudes sur la geographic botanique de rEurope.

Ce volume, (lit M. Lecoq, coutient les conclusions de son travail et un

apercu d'ensemble sur la vegetation de I'Europe, ainsi que quelques cartes

destinees a representer aux yeux une partie des faits qui ont ete exposes.

En terminant cet ouvrage, M. Lecoq adresse ses remercimenls a fous

les botanistes (|ui lui ont found des renseignements et a tous ceux dont les

ouvrages imprimes lui ont ete utiles dans cetlc longue redaction. II iap-

peliequ'un travail comme le sien ne peut pns etre parfait; qu'il doit s'y

rencontrer des erreurs et surlout des omissions. Malgre tous les soins qu'il

a pris pour donner de la precision a I'aire d'expansion des especes, plusieurs

de ces aires sont deja faulives. C'est ainsi que M. Cosson, dans ses interes-

sants voyages en Algerie, a souvent signale, dnns cette region, des especes

dont on ignorait la limite d'extension vers le sud. Mais M. l>ecoq espere

que ces erreurs ne pourront avoir aucune influence sur les moyennes et sur

ses conclusions. Les erreurs, ajoute-t-il, sont d'ailleurs inevitables dans

un travail dont les premieres notes ont ete recueillies en 1816 et dont les

dernieres ligues ont etc imprimees en juiu 1858.
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M. le President fait alaSociete la communication suivante :

NOTICE SUR LES PLANTES D1TES S0MME1LLANTES, ET EN PARTICULIER SUR LE PORLIERIA

HYGROMETRICA R. et Pav., pur ML A. FEE.

L'horame ne sail jamais que la moindre

partie des choses qu'il croit savuir.

Premiere partie.

De tons les phenomenes physiologiques de la vie vdgetale, Tun des plus

curieux, et en m6me temps Tun des plus difficiles h expliquer, est, sans

contredit, I'lrritabilite provoquee chez certafnes plantes par le tact, les

acides, le froid ou la chaleur en execs : les mouvements auxquels donnent

iieu ces agents paraissent d'autant plus extraordinaires, qu'ils semblent

uniquement reserves aux animaux, doues d'un systeme nerveux.

Dans un premier travail, public en 18A9, et inseredans les Memoives de

la Societe d'histoire naturelle de Strasbourg, nous avons cberche a nous

rendre compte de ces singulieres manifestations d'irritabilite, et, ne trou-

vant dans les plantes mobiles sous le tact aucun appareil special, il nous

avait ete permis de decider qu'elles avaient seulement, de plus que les

autres, un degre superieur d'excitabilite, avee des feuilles mieux organisdes

pour en permettre ia manifestation exterieure. Afin de donner a cette opi-

nion la force cVune demonstration, nous avons etabli une echelle, au

sommet de laquelle se trouve la Sensitive, exprimant le plus haut degre

d'irritabilite, tandis que les phyllodes, qui en occupent le dernier echelon,

temoignent de son abolition presque complete. Ces deux termes ^loignes,

rcunis par des intermediaires nombreux, font insensiblement passer, par

des transitions menagees, de rextrSme activite exterieure k la plus complete

inertie apparente.

Uepuis cette epoque deja eloignee, nous avons continue nos observations

et recueilli quelques faits nouveaux; malheureusement ils laissent encore

une trop grande place aux hypotheses. C'est pourquoi nous avons voulu,

dans une circonstance solennelle, appeler, sur une question importante,

•'attention des botanistes reunis dans cette enceinte, esperant trouver

parmi eux des savants plus heureux, et surtout plus habiles que nous ne

•'avons ete.

La vie, c'est le mouvement. Tandis qu'a Texterieur tout semble immo-

bile et passif, du moins en apparence, a Pinterieur tout est action et

reaction. Plantes et animaux ont une destinee commune. II y a pour tons

circulation, accroissement, respiration, reproduction, puis langueur et

m°rt La principle difference qui les separe n'est guere que pour les

yeux, tant la parcnte est etroite. En les disant doues de vie, c'est comme
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si Von reeonnaissait que leurs tissus ont des proprietes communes. Ce qui

separe des plantes les animaux vertebres et articules, c'est la presence de

l'axc cerebro-spinal chez les uns et celle d'un system e nerveux ganglion-

nairechez les autres; ils donnent la perception des sensations, la volonte

d'agir ou de n'agir pas, ainsi que la conscience de la vie. Les plantes n'ont

pas ete dotees de privileges aussi eclatants; le grand sympathique meme

leur a etc refuse, et cependant il faut bien reconnaitre que les tissus n'en

sont pas moins vivants, tres impressionnables et doues d'une activite fonc-

tiounelle qu'il est possible d'affaiblir ou d'accroitre. Les nerfs n'existent

pas, mais les tissus s'impressionnent eux~memes, etanttouta la fois agents

excitateurs et agents excites; ils sont ensemble muscles et nerfs, sinon

quant a la structure apparente, du moins quant aux proprietes. Dans le

regne organique, tout se resume dans la cellule: elle est souple, elnstique,

contractile, etsenourrit des liquides elabores que lui apporte la circulation.

Comment alors douter de l'identite des fonclions, en voyant cette parfaite

similitude dans les proprietes vitales des tissus animaux et vegelaux?

D'ailleurs, ne sait-on pas qu'un grand nombre d'animaux manqucnt

eompletement de systeme nerveux ou bien n'en ont que des traces? Pour-

taut ils sont sensibles et jouissent de la faculte de se deplacer quand ils le

veulent. II peut done y avoir mouvement sans nerfs et meme sans mus-

cles. Les tissus seraient excites par la seule action organique, subordonnee

a I'influence des causes generates auxquelles tous les etres vivants sont

soumis. Ne nous etonnons done plus des phenomenes d'irritabilite qui, chez

les plantes, se manifestent a la vue.

On peut reconnaitre en elles deux ordres de mouvements, les uns natu-

rels et les autres provoques. Les premiers se rapportent soit a la nutritiou,

soit a la fecondation; les seconds semblent etre, comme nous I'avons deja

fait remarquer, une simple exageration des premiers : nous parlerons sue-

cinctement des uns et des autres.

Dans ces diverses categories ne seront pas compris les mouvements des

zoospores, non plus que ceux de Tanimalcule des antheridies. Us appar-

tiennent a un autre ordre de phenomenes. La circulation des fluides a

travers les tissus, qui est un mouvement interne, ne peut non plus nous

occuper. Loin de vouloir etendre le sujet que nous traitons, nous nous

efforcerons plutot de le restreindre.

Avant d'aller plus loin, faisons remarquer que les mouvements naturels

executes par les plantes cellulaires sont extremement rares. On pourrait

presque les declarer nuls, si n'etaient les emissions de sporules, observees

dans quelques Champignons, partieulierement dans ceux de la petite tribu

des Carpoboles, qui lanccnt leurs seminules hois des peridiums avec unc

elasticite puissante dans scs effets. Encore est-il possible de reconoaHre

que ces petits appareils sont en quelque sortedes hygrometres, qui se rom-
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pent s'ils passent brusquement d'un air humide dans un air see, ou de

celui-ci clans un air humide. L'endosmose, en introduisant des liquides

dans les peridiurr.s, les distend et favorise cette rupture. lei, comme dans

les fruits ruptiles des Kuphorbiacees, le role le plus considerable doit etre

attribue a des causes purement physiques. II y aurait encore a parler des

Nostochs, que I'on a (lit etre irritables sous le tact; mais nous nous

sommes assure qu'il n'en est rien ; quant aux Oscillariees, an moins autant

zoophytes que plantes, elles ne fournissent qu'une exception sans valeur

reelle.

Plus les plantes sont chargees de tissu cellulaire, moins aussi elles

paraissent irritables. C'est pourquoi les mouvements, meme naturels et par

cause fonctionnelle, sont si rares parmi les Monoeotyledones. II en est

ponrtant quelques exemples. Le stigmate de I'lris s'inflechit pour se mettre

en rapport avec I'organe male, et les antheres de quelques Liliacees execu-

tent des mouvements manifestes, en tournant sur le pivot qui les soutient.

Rien de pareil n
r

a lieu, que nous sachions, dans les plantes aquatiques,

won plus que dans les plantes grasses ou obeses. La rupture du pedoncule

de la fleur male des Vallisneria ne donne lieu a aucun mouvement, et les

causes qui la provoquent sont encore un mystere.

En voyant les mouvements naturels presque exclusivement reserves aux

phanerogames, et parmi celles-ei se mouvoir surtout celles chez lesquelles

les deux tissus sont dans une juste proportion, on en vient assez volontiers

a admettre la participation des vaisseaux dans les actcs singuliers dont

nous cherchons (explication.

I. Mouvements naturels destines d mettre en rapport les orc/anes de

la plante avec les agents excitateurs de la vie vegetale. — lis sont trop

universellement connus pour qu'il soit nlcessaire d'en parler longuement.

Toutes les parties exterieures des plantes prennent, relativement au sol et

a la lumiere, une direction particuliere qa'on ne peut changer sans les

mettre en peril, et sans qu elles fassent effort pour la reprendre. Ainsi, pour

ne parler que de la feuille, nous voyons constamment la lame superieurc

ehercher la lumiere et la lame inferieure s'abriter contre elle, du moins

dans ce que son action peut avoir de trop energique, car elte ne saurait,

non plus que l'autre, s'en passer. Ces tendances physiologiques sont tout

aussi imperieuses que celles auxquelles obeit Paxophyte, dont une partie

fuit invinciblement la lumiere et l'autre la recherche. C'est la meme Ioi, et

to feuille ne differe que par la divergence du systeme vasculaire, qui

s'epanouiten reseau dans les lames, tandis que dans la tige il forme un

faisceau dont les elements sont paralleles.

Cette independance fonctionnelle des deux lames semble confirmee par

I'anatomie de L'epiderme de la lame superieure, formee de cellules polye-
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driques, appliquees les unes contre les autres par des surfaces planes qui

s'opposent a tout mouvement et resistent egalement sur tous les points en

contact; tandis que les cellules de Fepiderme de la lame inferieure, a parois

ondulees, peuvent agir sur les sinus qui resultent de cette flexion, comme

s'il fallait favoriser un acte respiratoire, analogue a la respiration pulmo-

naire. Cette independance organique et physiologique des lames pourrait

deja reudre compte de certains mouvements qifexecutent les feuilles. line

fonction devenant dominante, Tequilibre est momentanement detruit, et,

des deux lames, celle qui est leplus vivement impressionnee cntraine I'autre*

Les mouvements qu'executent les feuilles composees a I'approche de la

nuit ont etc compares par Linne au sommeil des animaux, quoiqu'il ne put

raisonnablement songer a etablir une similitude rigoureuse entreeesdeux

fonctions. II a cru que les plantes entraient dans une phase de repos, et il

a cherche le mot qui rendait le mieux compte de ce phenomena Si le mou-

vement qu'ellesexecutentetai tun prolapsus, le sommeil devraitse manifester

toujours de la raeme maniere : ou par relevement, pour abriter la lame

superieure des folioles et permettre ainsi a la lame inferieure de recevoir

plus facilement Fair humide de la nuit; ou par abaissement, pour temoi-

gner que la resistance a cesse et que les folioles obeissent en quelque sorte

a la loi de la pesanteur qui les entraine. Mais il en est souvent tout autre-

ment : ainsi, dans les Legumineuses, les folioles de la feuille des genres

Amorpha, Gleditschia, Glycyrrhiza, Caragana et Gymnocladus s'abaissent

dans le sommeil, tandis qu'elles se redressent dans les genres Lotus, Indi-

gofera, Lathyrus, Mimosa et Daubcntonia. II y a done, dans un cas,

inflexion, et dans l' autre, erection. Les folioles qui dirigent leurs lames vers

la lumiere se montrent heliophiles; les autres, etant dans une situation

opposee, se montrent heliophobes; seulement il ne faut pas prendre ces

termes d'une mani&re trop absolue, tant ces phenomenes sont variables

dans leur manifestation. Peut-etre asissent-elles par une cause analogue a

celle par laquelle on a plaisamment explique comment i'opium laisait

dormir; raison qui n'en est pas une, et que cependant on pourrait, pl us

souvent qu'on ne le fait, alleguer dans I'etude des sciences.

La lumiere, qui exerce son influence non-seulement sur les feuilles et

sur les tiges, mais aussi sur les fleurs, dont elle aeeelere ou retarde I'eelo-

sion, dont elle redresse ou recourbe les pedoneules, n'est pas le seul agent

qui excite les fonctions vitales. Le calorique, qui aceompagne la lumiere e

qui n'en est peut-etrc qu'un etat particulier; l'electricite, ce merveilleux

fluidedont Taction est si puissante, ont aussi leur role, et il est important.

L'ctat hygrometrique de I'air donne aux tissus une activite plus ou moms

grande. Quand vient le soir, les plantes absorbent plus qu'elles n'exha-

lent, tandis que, durant le jour, Texhalation lemporte sur Tabsorption.

Cest la une loi d'altornanee, constante dans son action, mais variable dans
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I'etendue de scs effets, chez une memo plante, aux differentes hen res de In

journee. Ce qui tend a le prouver, c'est qu'il y a pour les fenilles une heme
determinee pour le sommeil et pour le reveil, si bien reglee, qn'un ohser-

vateiir attentif pourrait facilement, ayant egard au lever et au coucher du

soleil, preciser ces beures et etablir pour les fenilles une horloge de Mor-

phee, comme Linnc a etabli, pour I'eclosion des fleurs, une horloge de Flore

;

et peut-etre m6me aurait-elle plus de precision.

Quoique nous nous servions toujours du mot sommeil pour exprimer

les mouvements qu'exeeutent certaines feuilles, notamment les fenilles

eomposees a pulvinule et a parties articulees, nous devons dire que les

effets produits etant opposes, c'est, suivant les eas, un sommeil ou un

reveil; de sorte que si c'est une meme cause qui agit, elle agit d'une

maniere opposee. Toutefois rien n'est plus regulier que Tune ou que I'autre

de ces manifestations h I'etat normal, malgre meme les variations thermo-

metriques et barometriques; mais aussitAt qu'on procede par experimen-

tation, quand on soustrait, par exemple, les plantes sommeillantesa Taction

de la lumiere pendant le jour, ou quand on les laisse vivre a Tobscurite

pendant un temps plus ou moins long, il n'est plus possible de rien conclure,

et tout devient hypothetique dans les explications a donner des phenomenes

qui se produisent alors.

Si Ton fait brusquement passer une plante eveillee du jour a I'obscurftf,

elle eprouve d ordinaire une sorte de secousse et passe a Petal de sommeil,

pour se reveiller pen apres et rentrer bientdt dans les conditions normales,

s'endormant et se reveillant comme si elle etait a I'air libre(l), s'endor-

mant seulement un peu plus t6t pour se reveiller un peu plus tard.

Ainsi done, si la lumiere agit, elle n'agit pas seule. L'air, plus ou moins

charge d'ozone, cet oxygene electrise, auquel on fait jouer depuis quelque

temps un r61e si important dans les phenomenes de la vie, et qui est plus

abondant le soir que le matin (2), interviendra peut-etre plus tard pour

une part (Paction considerable ; mais, dans Petat actuel de la science, on

ne pent rien en dire. Ce qui semble bien prouve, e'est que si la lumiere est

le principal excitant de la vie organique, elle agit moins par elle-meme

peut-etre que par les modifications quelle imprime aux fluides au milieu

desquelssont plonges les plantes et les animaux : air, lumiere, electri-

cite. Un bomme est aveugle et malade, il ne peut saisir le passage du jour

(1) Cetie regularity n'est pas constnnte. Nous avons vn des plantes eveillees,

mises a Pohscnrite la plus complelc, rosier dans cet (Hat pendant pins de trente-

*i* hemes, sans rien changer a Petal de vcille, landis que dans le rnfirne temps

d^s individns de meme espece s'etaient comoories nonnalemont. II est impossible

de se rend re compte de ceue singularity qui cependant reconnalt une cause. Quelle

est-elle?

(2) En mai, a Strasbourg, moyenne du matin, 5,51 ; moyenne du soir, 6,81.
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a la nuit, mais il In sent venir aux douleurs plus vives qu'il eprouve.

L'action tie la lumiere et celle des autres agents excitateurs sont plus on

moins marquees sur les feuilles; il en est d'excitables au plus haut degre,

telles que. eelles de VOxalis rosea, qui veplie ses folioles chaque fois qu'on

le retire d'une lumiere plus vive pour le mettre dans une lumiere qui

Lest moins; c'est un veritable photometre. Beaucoup de plantes dressent

leur petiole et d'autres le tordent pour chercher ou suivre le soleil; elles

sont veritablement heliotropes.

Le Marsilea quadrifolia est presque aussi impressionnable a Taction de

la lumiere que YOxalis rosea, et, pour lui donner la station nocturne, il

suffit pendant le jour de le faire passer d'une lumiere plus vive dans une

lumiere qui Test moins (1). La feuille se porte eonstamment vers la lu-

miere, en changeant la direction de son petiole.

Disons, en passant, que la feuille de cette singuliere plante est pinneesans

impaire et consiste en deux couples de folioles ties distinctement attachees

sur deux plans differents. La paire superieure a ses petiolules, qui, a vrai

dire, ne sont guere que des onglets aplalis et soudes a la base. Les pulvi-

nules sont seultfment indiquespar une simple decoloration du tissu. Lorsque

les folioles entrenta I'etatde sommeil, la paire superieure se ferme peu a peu

la premiere; puis les deux folioles inferieures suivent ce mouvement. Les

lames se recouvrent bientot si intimement, que les quatre folioles neparais-

sent plus en faire qu'une seule ressemblant alors a un petit livre ferme

dont les feuillets seraient inegaux (2),

II. Mouvements naturels destines a favorher la reproduction. — Ces

mouvements, exclusivement reserves aux organes sexuels, ont ete observes

(1) M. Duval-Jonve, membre de la Soctet£, observateur sagace et consciencieux,

nous a le premier fait voir combien cette plante est impressionnable a Paction de

la lumi&re.

(2) Faisons remarquer en passant que le nom spdcifique de cetie plante, oinsique

Trif

•fi

quadrifi

silea le plus anciennement connu, n'a rien de caracteristique, toutes les espcces

ayamdes feuilles organises de mfime. L'epithetede vulgaris lui conviendraitmieux;

commun en Europe, il a ete trouve a Bourbon, a Tile de France, au Mexique et

ailleurs encore; c'est done une plante cosmopolite. Le nom de la classe a laquelle

on rattache les MarsilSacSes n'est pas plus juste : ce ne sont pas des Rliizospennes;

les fruits ne prennent pas naissance sur le rhizome, mais a I'aisselie des petioles et

souvent m£me assez haut sur le petiole lui-mftme. Mais il n'y a lien a changer, et

e'est surtout en nomenclature veg(5tale qu'il taut se rappeler que le mieux quelqM-

fois est Vennemi du bien.
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dnns les filets, les styles et les stigmates. II est possible de les provoquer

(filets cles Herberts, des Stylidiwn; stigmates des Mimulm
% des Morttmia,

des Hignonia); les organes sexuels qui se meuvent sous le tact sontde-

lieats, ties impressionnables et jouissent au summum de la vie. II y a ce

rapport entre les deux regnes, que les animaux, a I'epoque du rut, out une

activite fonctionnelle plus grande : la temperature du sang s'eleve, la res-

piration s'accelere, et certains organes perdent une partie de leur energie,

pour la laisser tout entiere a Tappareil generateur. Cette exaltation des

proprietes vitales est tout aussi considerable dans le regne vegetal : fleur,

etamines, pistil, tout pai ticipea cette excitation, principalement les etamines

plusfacilement mobiles que le pistil ; non, comme I'adit un illustreauteur (1 ),

pour confirmer une loi de pudeur, commune a tons les etres organises,

mais en raison du rdlede Panthere qui doit emettre le pollen. Aussi voit-on

que la situation des etamines a regard du pistil est laterale. L'organe

femelle occupe le centre de la fleur dont il est I'axe; pour remplir ses

fonctions, il lui suffit d'etre immobile, et il Test toujours, du moins quant

rfsa base. Certains stigmates seuls vont a la recherche de l'anthere, dnns

les Passiflores, par exemple, ou les styles se reeourbent vers les etamines,

lesquelles, attachees par le dos, dressent leur sommet pour atteindrc le

stigmate qui vient a elles.

Les filets sont merveilleusemenl organises pour le mouvement. La forme

delieede la plupart d'entre eux ; la delicatesse des tissus, riches en tra-

ctates; la facilite qu'eprouvent a les parcourir les liquides nourriciers;

I'abri qu'ils trouvent sous les enveloppes qui les protegent con t re I'exces

de la lumiere modifiee a I'fnfini par elles : tout concourt ainsi a elevcr la

vie vegetale au plus haut degrede puissance et d'activite.

Ce ne sont pas d'ordinaire les styles qui se meuvent, mais bien plutot

les stigmates. On dit que ces derniers organes sont purement cellulaires,

ce qui est inexact; Taction du pollen s'exerce sur le tissu cellulaire qui est

cxterieur, volla tout. Les cellules qui le composent, a dit Ach. Richard,

sont allongees, Vehement unies par une matiere mucilagineuse qui ne se-

rait autre chose que la cuticule epidermique (2) ; c'est-5-dire, sans doute,

de meme nature que la matiere plastique qui s'ctend sur la feuille et con-

strue la cuticule epidermique. Nous devons nous contenter de dire ici

qne rien n'est plus variable que la forme des cellules qui composent le

stigmate; elles sont souvent tubuleuses, mais ties souvent aussi de forme

toute speciale, par exemple dans le genre Lilium. Quant aux vaisseaux, nous

,es avons souvent trouves dans les stigmates. Celui du Mimulus, const! tuc

par des tubes paralleles tres longs, remplis de matiere colorante,sedi vise en

(1) De Candolle, Physiologie vegetale, t. II, p. 518.

(2) Elements de Botanique, p. 291 (I8/4G).

1
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deux levres inegales, couvertes de papilles, recevant chacune une branche

du faisceau vasculaire qui traverse les styles. Dans le Btgnonia radicans,

le tissu du stigmate est aussi tubuleux, mais les tubes sont beaucoup plus

minces; la marge des deux levres est egalement papilleuse, et toutes les

deux sont traversees par un faisceau vasculaire tres apparent. Les Lis, les

Hemeroealles et un grand nombre d'autres plantes nous ont offert une

organisation pareille; les stigmates ne sont done pas plus exclusivement

eelluiaires que les filets ou les styles ; etd'ailleurs, dans beaucoup decas,

qu'est-ce que le stigmate, sinon la terminaison du style sans nulle modi-

fication apparente?

On a dit aussi d'une maniere trop absolue que, dans les organessexuels,

lirritabilite cesse avec la fonction. Le contraire a eu lieu dans lesAIimulus;

longtemps apres la chute de la coroile et des etamines qui y sont attachees,

les deux levres du stigmate se rapprochent et se resserrent comme avant

la fecondation.

11 resulte de ce que nous venons de dire plus haut que, meme dans les

stigmates mobiles, Taction des vaisseaux pourrait intervenir dans Impli-

cation a donner des mouvements effectues par les organes fecondateurs.

III. Mouvements provoques par des chocs et des corps irritants. — Si

nous voulions entreprendre de traiter cette question avec tous les deve-

loppements qu'ellecomporte, nous nous exposerions a des redites ;
il devra

done suffice d'insister ici sur quelques faits curieux, renvoyant pour le

reste anotre memoire cite plus haut.

Les mouvements des plantes par des causes exterieures ne sont, avons-

nous dit, qu'une simple exageration des mouvements lents, executes par les

plantes sommeillantes. C'est un sommeil provoque, comme celui qui se

produit sous le tact, chez un animal dont le cerveau a etc mis a nu, mais

par d'autres causes. Les plantes ne sont qu'irritables, sans doute, maisou

sont les limites de cette irritability dans les manifestations qu'elle produit?

« La sensibilite, dira-t-on, donne lieu a des sensations percues par I'etre

chez lequel elles se produisent ; cela n'a pas lieu pour les plantes, done elles

ne sont pas sensibles. » Mais se trouvent-elles, a 1'egard de certains am-

maux, dans un etat reel d'inferiorite? N'existe-t-il pas une foule d'animaux

seulement excitables? Si nous reconnaissons avec les auteurs deux ordres

de sensibilite : l'une qui se manifeste a I'insu de I'etre chez lequel elle agit

;

I'autre, plus complete, qui donne la conscience de la sensation produite,

nous aurons a demander en quoi la premiere, celle qui agit a I'insu de

1'etre vivant, differe de lirritabilite vegetale. Serait-ce parce que, chez les

*****
ft

* ^

animaux, elle resulte d'une action nerveuse? Pourtant, cette hypothec

admise, il faudrait dire oil sont les nerfs d'un grand nombre d'entozoanes

parenchymateux ; les trouver chez les polypes gelatineux et les infusoires,
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qui se meuvent, ces derniers surtout, avec la plus grande facilite. Les

plantes, bien plus compliqueesdans leur structure, jouissent dune vie plus

active, servie par des organes plus distincts et plus nombreux ; elles

auraient des nerfs qu'elles ne paraftraient pas mieux douees.

Les tissus sont excitables, et eonsequemment actifs; ce qui ne veut pas

dire que rexcitation atteigne toujours le meme degre de puissance. II y a

des animaux apathiques. Meme parmi les mammiferes, il s'en trouvc

d allure pesante, dont les mouvements ont une lenteurremarquable, temoin

I'unau et le paresseux. Les oiseaux, d'ordinaire si petulanls, permettent

de faire les memes observations : le pingouin et le, butor en sont la preuve.

Doit-on, apres cela, s'etonner que, parmi les plantes, il en soit de plus

excitables les unes que les autres?

Toutes les parties mobiles des plantes ont une organisation qui les rend

extremement impressionnables ; elles sont flexibles, molles, souvent mem-
braneuses, et presentent toujours, relativement a leurs dimensions, de targes

surfaces sur lesquelles peuvent agir les fluides ambiants. Disons encore

<|ue les faisceaux vasculaires du pulvinule des feuilles mobiles au tact ou

vivement impressionnees par la lumiere, sont toujours paralieles comme
dans les styles et les stigmates; de sorte qu'en admettant I'hypothese (run

rdle aetif, ces vaisseaux, perpendiculaires A I'axe de I'organe dont ils occu-

pent le centre, doivent, s'ils sont excites, faire effort dans le meme sens.

On pent done admettre, avec quelque vraisemblance, que les cellules,

apres avoir ete surexcitees par une cause quelconque, agissent sur les vais-

seaux, qui se contractent de maniere a faciliter les changements observes

dans le rapport de quelques-unes des parties de la planter lentement dans

les slngulieres attitudes auxquelles on a donne, faute de mieux, le nom
impropre de sommcil des feuilles, dans I'eclosion et ['occlusion des flenrs,

''inflexion et le redressement des petioles et des pedoneules; brusquement

nomine il arrive aux filets des Herberts, au gynostemedes Stylidium, aux

folioles des Mimosa, etc. , etc.

f -a structure des vaisseaux est eminemment prop re au mouvement par

contraction. La trachee seule existe dans les organes ou siege I'irritabilfle

Par contact; on la trouve ailleurs, mais accompagnee de vaisseaux raves ou

Ponctues, moins bien organises pour la contraction. Ces sortes de tubes, si

diversement eonformes, ne se trouvent que dans les plantes avec tendance

* la Perpendicularity ; e'est a eux qu'elles doivent leur souplesse et leur

elasticite. Au reste, toutes les parties elementaires des vegetaux sont peu

differentes les unes des autres, puisqu'elles tirent leur originc du meme
Element organisateur ; les deux tissus sont excitables, le tissu cellulaire aussi

que lo tissu vaseulaire, mais, par leur association, ils ajoutent aux

qoalit^s propres a Tun et a I'autre.

11 sufiitd'examiner, meme superficiellement, les plantes sommeillantes

bien
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ou irri tables sous le tact, pour constater que les mouvements sont plus oil

moins etendus, suivant que les organes sont mieux disposes pour Ie per-

mettre. Aussi pensonsnous qu'il exisle des plantes, a tissus tout aussi

excitables que ceux de la Sensitive, qui cependant ne peuvent se mouvoir,

faule d'organes appropries an mouvement. Ce n'est pas assez que d'avoir

la faculte, il faut encore avoir ('instrument. Ainsi Ie phoque, aussi intelli-

gent peut-etre que Ie chien, ne peut, faute de pieds, s'eloigner du bord

de la mer, n'accomplissant que des aetes peu nombreux, purement in-

stinctifs.

Dans les plantes a parties mobiles, par quelque cause que ce soit, les

tissus sont eminemment erectiles; sans doutecette propriete est generate,

mais elle y est plus developpee. Lorsque la main a touche une Sensitive,

elle entre a Petat de sommeil et n'en peut plus sortir que par ses propres

efforts. Ce serait une turgescenee, determinee par Pafflux des liquides

seveux entraves dans leur marche. Tel agit Ie sang dans les tissus erectiles

chez les animaux; il faut, pour que la cause excitante cesse, un certain

temps qu'il ne depend pas de Panimal d'abreger. Ainsi, dans les plantes a

mouvements apparents, la circulation, ayant ete troublee, ne peut se reta-

blir que lentement, et ce qui se passe sous nos yeux a regard de la Sensi-

tive en donne la preuve. Peut-etre pourrait-on objecter que les chocs

determinent plutot des prostrations que des redressements, mais nous

repondrons qu'il suffit de constater que les parties abaissees ou redressees

insistent a Peffort qui tenterait de changer la position prise, pour recon-

noitre dans cette permanence une veritable erectilite.

Les mouvements de la Sensitive provoques, bors du contact, par 1
ebran-

lement du sol ou par une secousse un peu forte Paffaissent tres rapidement

et d'une maniere complete. II en est tout autrement si Ton touche legere-

ment, sans Ie blesser, Ie pulvinule des folioles; chaque foliole toucheese

red resse, mais I'irritation est toute locale et ne se communique pas

aux folioles voisines; Ie pulvinule du petiole general est moins excitanle,

quolquil Ie soit beaucoup , et I'irritation dont il est Ie siege ne se com-

munique pas a la feuille, tandis que, si Ton pique le petiole lui-meme, el e

gogne les parties superieures, mais plus lentement. Ainsi, quoique plus vi

dans le pulvinule des folioles que dans les autres parties de la feuille, I in *

tabilite a son siege partout : cette remarque, nous Pavions deja faite.

transmission n'en est pas reguliere, et ['explication de cette partie

phenomenes offerts par la Sensitive n'est pas facile a donner. Si 1
on P 1(

l
l

avec une aiguille ou si Ton incise avec des ciseaux tins une tres faible pai

de la lame, la foliole hlessee et sa corresnondante se redressent; et succ

sivement In cause irritante se mnnifeste de haut en bas, si Ton a »S'

sommet de la pinnule; de !>as en haut, si Ton a opere sur les folioles
»»«*

rieures ; de bas en haut et de haut en bas, si la lesion a ete faite au cenue.



SESSION EXTRAORDINAIRE A STRASBOURG EN JU1LLET 185S. /j6l

Mais, avant que toutes les folioles de la pinnule se soient redressees, ce qui

s'opere generalement paire par paire, I'irritabilite se manifeste ailleurs,

soil au petiole general qui s'abaisse, soit aux folioles des pinnules laterales,

pour de la gagner pen a peu les diverses parties de la feuille, non toujours

si universellement qu'il ne reste parfois, au milieu des parties redressees,

d'autres parties qui out conserve leur situation normale.

Comment expliquer I'irregularite de transmission de la cause excitante?

Scrait-ce une action eleetrique? Mais son caractere serait precisement

d'etre continu. Les sues nutritifs seraient-ils interrompus dans leur

marche? Maisalors pourquoi leffetse produirait-il parfois a une distance

considerable de la partie lesee? Si c'est un effet resultant de la propriete

excitable des tissus, ne devraient-ils pas etre excites dans toute leur eten-

due, comme il arrive aux tissus animaux? Pour arriver a une explication

raisonnable de cette sorte d'intermittence, faisons d'abord remarquer que

les parties de la plante, bien qu'elles soient unies entre elles par des arti-

culations, ont cependant une sorte d'independance organique. Elles jouis-

sent d'une existence commune, mais aussi d'une vie individuelle. Tons les

faisceaux vasculaires sont en communication; cependant, a chaque articu-

lation ils se terminent, et d'autres recommencent. La transmission du

roouvement eprouve done un temps d'arrSt, insensible si I'ebranlement ou

le choc est fort, facile a constater si les secousses ou les lesions ont ete

menagees. Lorsque deux folioles se sont relevees, un acte est accompli;

Mais, pendant que ces actes se succedent d'une maniere rbythmique, les

vaisseaux qui parcourent le rachis de la pinnule a iaquelle appai tient la

foliole lesee sont, a leur tour, impressionnes, et I' effet est d'autant plus

rapide, que ces vaisseaux ont une direction parallele. Pour que trois paires

de folioles se redressenl, il ne faut que trois temps, un pour chaque articu-

lation. Pour que la cause irrilante se porte au pulvinule du petiole general,

11 n en faut pas davantage : articulation de la foliole, articulation de la

pinnule, articulation du petiole, trois temps encore.

Nous n'insisterons pas sur la regularity de cette marche, car il arrive

Wen souvent qu'elle a lieu par saccades, laissant certaines parties du point

'esetranquilles, pour en agiter d'autres qui en sont plus ou moins distantes.

^explication de ces irregularity se trouve dans la remarque deja faite,

savoirque chaque piece articulee est, jusqu'a un certain point, indepen-

dent e de sa voisine, pouvant etre plus ou moins vigoureuse, et conse-

quemment plus ou moins excitable. Sur une memetige, les feuillespeuvent

^e mieux portantes les unes que les autres; il en est de memedes folioles

de chaque feuille. Celles qui viennent de se developper sont moins irrita-

tes que les adultes, et les adultes bien plus que les anciennes. II n'est pas

m*me jusqu'a la lumiere qui ne puissc influer ties diversement, toutes les

Parties de la plante n'etant pas eclairces dc la meme maniere. L'action se
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passe dans les tissus, et rien Vest plus variable que le dcgre cVexcitabilitc

dont ils jouissent. C'est cette maniere irreguliere d'agir qui prouve que

rirritabitite est une action vitate, propre a la plantc. II y a transmission

comme dans les tissus animaux excites, non pas avec rapidite etd'unc ma-

niere presque instantanee comme dans les vertebres a sang rouge et chaud,

mais lentement comme dans les mollusques et les vers a sang froid. L'elas-

ticite des tissus ne peut etre donnee comme explication d'un phenomene

qui appartient essentiellement a la vie organique.

Dans la Sensitive, Hrritabilite de la feuille n'est pas localisee, elle est

universale- et quoiqu elle donnelieu a deseffets en apparence plus prompts

les uns que les autres, la puissance est egale pnrtout. Si Ton touche, memc

legerement, lepulvinule des folioles, il y a aussit6t redressement, en raison

de la proximite de Participation; si Ton irrite par une piqfire le pulvinule

du petiole general, il s'abaisse, toutefois sans transmettre la cause qui le

fait mouvoir, tandis que si Ton agit au-dessus du pulvinule, sur le trajet

du petiole, il y a transmission lente, mais eertaine. On peut reconnaitre

un veritable antagonisme entre le jeu du petiole general et celui des autres

parties de la feuille. Quandil s' est redresse contre le rameau, si on le touche,

il flechit, puis il se redresse pour flechirde nouveau sous le tact. La station

nocturne et la station diurne provoquee ne sont done pas cxactement les

memes. Lanuit, les folioles se redressent et s'imbriquent contre le rachis

de la pinnule, et les pinnules qui etaient etalees se rapprochent comme les

branches d'un eventail que Ton ferme, tandis que le petiole general se

redresse vers la tige, pour ne plus former avec lui qu'un angle tres aigu-

Dans la station diurne provoquee, les pinnules ne se rapprochent que me-

diocrement, tandis que le petiole general s'affaisse. On ne peut plus alors

agir sur la feuille. 1/effetdu sommeil naturel redresse done le petiole; I'effet

du sommeil artificiel, produitpar les chocs, les piqures, etc., aucontraire,

labaisse.

Cette sorte d'antagonismeou d'independance fonctlonnelle expliqu* pert*

etre comment il se fait qu'en blessant le pulvinule, la cause irritante n'est

pas communique, etant soumise a des influences differentes.

Rien n'est plus digne de remarque que la longue duree de la vie des frag-

ments de vegetaux detaches de la plante-mere et plongesdans Teau. Cette

conservation, evidemment plus longue que dans la plupart des autres plantes

mises dans ces mSmes conditions, s'accompagne de la continuation des pro-

prietes pbysiologiques de la partie soumise a Texperience.

Des feuilles de Sensitive, amputees et mises dans de I'eau aeree on m*

aeree, ont fonctionne normalement pendant plus de deux mois, ma)gi#e

eouche (1'tau qui aorait du faire obstacle a leurs mouvements, et elies

sont montrces sensibles au tact et aux piquies jusqu'a complete putrefac-

tion, fort lente a se manifester. Des fragments dc pinnules, poses a la sur-
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facede I'eau, ontagi normalement, pendant plusieurssemaines, comme s'ils

n'avaient pas ete detaches de la plante-mere.

Ainsi, bors de la lumiere et soustraites a Taction de fair, les plantes

sommeillantes ont continue leurssinguliersmouvements et se sont montrees

sensibles aux chocs et aux piqiires, quand il etait dans leur nature de le

roanifester par des actes appreciates aux yeux. Ces faits curieux ne

laissent pas de contredire les opinions admises sur les principales fonctions

de la vie vcgetale.

La Sensitive eprouve toutes les influences que subissent les animaux a

sang froid. La chaleur augmente en elle I'activite des fonctions et portc

rirritabilite au plus baut point d'intensite ; c
f

est un veritable erethisme de

lafeuille, comme celui dans leque! entrent les organes sexuels au moment
de la feeondation. Les phenomenes ne different pas, et, s'ils sont plus com-

pliques, c'est que les organes sexuels le sont aussi davantage.

La Sensitive, exposee pendant longtemps a I'obscurite ou au froid, dc-

vient peu a peu insensible au tact, et il faut que la lumiere et la chaleur la

raniment; Peau tiede dont on Parrose lui rend ties vite son activite sus-

pendue. On la narcotise comme on narcotise les animaux, et si Peffet se

continue, la plante meurt. Ainsi, tout ce qu'on voit en elle temoigne dune

vitalite servie par des tissus excitables. Si Ton nous demande ce qui les

excite, nous demanderons a notre tour que Poo nous disc quelle est la cause

qui excite le systeme nerveux, et nous attendrons pour repondre la rtponse

qui nous sera faite.

Malgre tout ce que nous venons d'ecrii e et malgre tout ce que nous avons

cent anterieurement sur la Sensitive, il reste encore bien des faits curieux

aexpliquer. Celte petite plante, qualifiee de pudique, cache les mystcres

desa vie sous des voiles dont la transparence laisse toujoursa desirer, et il

cstacraindrc qu'on nepuisse jamais complement les ^carter (1).

Comme resume de ee qui precede relativement aux opinions que nous

avons emises, il resulteiait :

1° Que les tissus vegetaux, cellulaire et vasculaire, auraient en eux la

Propriete de se cootracter, etant tout a la fois muscles et neifs, ou du

(!) M. J. Sachs (Hotanischc Zeitung, novembre 1857), apres avoir donnc l'ana-

'yse du pulvinule de la fcuille des Oxalis et des Phaseolus, indique comme ayant

d" mouvement un lissu cellulaire aerifere et un lissu compressible ; quant a la

c<yse qui met en jeu ces lissus, i! en est reduit a rcconnaitre qu'il ne possede pas

Explication suffisante du phenomene. M. J. Sachs et les bolanistes qui Tout pre-

c&le auraient ei(* plus heureux s'ils l'ensseiit cherch<?e dans la propridie meme d.-s

'issus; aller plus loin, e'est vouloir expliquer la vie, ei on ne I'explique pas. Voyert

I* numero du Bull. Soc. Hoi. deFr., publie en septembre 1858, t. V, p. 222 et

Muv
* (X° le ajoutee par M, Fee pendant I'impression.)
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moins pouvant agir comme ceux-ci agissentchcz les animaux, sous TactioQ

des agents exeitateurs.

2° Que les mouvemenls apparents a I 'ceil et provoques sont tout a fait

obscurs dans les vegetaux cellulaires et dans les plantes phanerogames

chargees de tissu eellulaire (Mouocotyledones et plantes grasses), d oil il

suit que Ton peut admettrc Intervention des vaisseaux dans la production

des phenomenes observes.

3° Que les deux lames out, comme I'axophyte, deux tendances physiolo-

giques distinctes, Tune qui veut la lumiere et I'autrc qui la redoule si elle

est trop vive.

U° Que I'independance fonctionnelledes deux lames semble prouvce par

la forme des cellules de la cuticule, differente pour chaque lame, les unes

faites en apparence pour I'immobilitc, les autres pour la dilatation.

5° Que Tobscurite n'est pas un obstacle a la regularity du sommeil etdu

reveil desfeuilles.

6° Que ce qu'on nomme le sommeil dans les plantes ayant lieu par abate-

sement ou par redressement, n'est pas un prolapsus, et ne peut consequem-

ment etre compare au sommeil des animaux.

7° Que telle est la regularity des hemes oil les plantes entrent en sommeil,

que Ton pourrait etablir uoe horloge de Morphee, comme Liune a etabli une

horloge de Flore.

8° Que, contrairement a I'opiuiou recite, le stigmate n'est pas un organe

purement eellulaire.

9° Que I'irritabilite observee dans les stigmates peut persevercr, meme

apres la fecondation.

10° Que lemaintien, durant un temps, des parties redresseesouabaissees

dans le sommeil et par les chocs, est une sorte direction, et que les sues de

la plante s'accumulent dans les tissus vegetaux pour la produire, comme le

sang s'accumule dans certains tissus animaux qualifies d'erectiles.

11° Que le siege de Tirritabilite, dans les feuilles de la Sensitive et dans

celles des plantes qui fonctionnent comme elle, est partout.

12° Que rintermittence des mouvements produits s'explique par I'articu-

lation des parties agissantes, sortes d'individualites ayant chacune leur Idio-

synerasie, jouissant tout a la fois d'une vie generate et d'une vie localises

13° Que Taction du petiole general de la feuille de la Sensitive est

antagoniste de celle des autres parties mobiles de cette feuille.

U° Que sousTeau, meme privee d
f

air, et a I'obscurite, les plantes exci-

tables, sommeillantes ou irritables au tact, conservent leurs proprietcs p»y"

siologiques et la regularity de leurs mouvements.
15" Et enlin que les plantes excitables sous le tact ou par I'aelfo" de

lumiere solaire resisteut mieux que les autres a la decomposition, etaol w '

mergees dans IVau.



SESSION EXTRAORDINAIRE A STRASBOURG EN JUILLET 1858. 46

Deuxteme partie.

Le Vorlieria hygrometrica merite-t-il de porter le nom spdcifique sous lequel

on lc designe ?

Ruiz etPavou (1) out les premiers, parmi les botanistes, deeouvert cette

plante, au Perou d'abord,prcs de Huantico, ouelle estappelce Turucasa par

les indigenes, nom qui signifie epine fragile et non piquante; puis au Chili,

oil les Espagnols, qui lui ont accorde les proprieties sudorifiques du Gaiac,

Tout appelee Guayaco et Palo santo, hois saint. Trorape sans doute par le nom
vulgaire, Molina, qui ne I'avait pas vue, en a fait par erreur le Guajacum

officinale L. (2). Le nom specifique latin qu'elle porte avail frappe notre

attention; nousavons voulu savoirs'il clait merite. Deja nous avons declare

(Mernoire sarles plantes sommeillantes^nge 31, 1849) qu'elle n'etait point

hygrometrique, et nous avons voulu le constater d'une maniere plus ccr-

taine. Void ce que les celebres auteursde la Flore du Perou et du Chili en

disent (3). «Les feuilles veillent le jour et dorment la nuit, comme il arrive

a beaueoup de plantes a feuilles pinnees ; dans cet etat, fortement contrac-

tus sur ellcs-memes, elles s'appliquent sur les petioles, et ceux-ci sur les

rameaux, de sorte que la plante semble comme nue et comme des-

sechee. El les annoncent la sercnitedu ciel ou la tempete. Lorsque le jour

est serein, elles commencent a s'ouvrir aussitdt qu'il parait, et deux heures

apres elles sont tout a fait ouvertes. Si le jour suivant doit etre pluvieux,

elles commencent a se contracter line demi-heure avant le coucher du

soleil
; s'il doit etre nebuleux ou a la tempete, elles se ferment une heure

avant le coucher du soleil, et une demi-heure sufftt pour qu'elles soient

completement plongees dans le sommeiL Lorsque la journee est nuageuse

ou tempetueuse, les feuilles commencent leur eclosion apres le lever du

soleil, et il faut une heure et demie pour qu'elles se soient Unites. Si, dans

1'apres-midi de ce meme jour, une grande pluie survient et mouille

'a plante, celle-ci ferme tout a faitses feuilles avant ou pen apres le cou-

cher du soleil. Ce pheriomene, observe d'abord a Huanuco, s'est con-

'b'me, pour ainsi dire chaque jour, dans le trajet du Perou a Cadix, et de

eette ville a Madrid. » — Tons les botanistes qui ont parle du Porlieria ont

rmprunte, en I'abregeant, ce qu'ils en disent au passage dont nous venons

de donncr une traduction. Folia aperta ant clausa sevenitatem et tempes-

totem demmcianL dit De Gandolle (h). Species cuius folia aperta futuram

(1) Genera plantarum Flora peruviana? et chilensis, p. 55, tab. 9.

(2) Saggio sulla storia naturale del Chile. Bologna, 2' edit., 1810, in-Zi.

(3) Systema vegetabilium Flora peruviana et chilensis, characters pro-

*»»»», elc, p. 95.

(4) Prodromus, I, p. 707 (1824).

T. V. 31
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cceli serenitatem, contracta pluviam prwnunciant , repete Adr. de Jussieu (1).

Poiret ne s'expritne pas autrement. EHc est nominee hygrometrica, ecrit-il,

a cause de ses feuilles, qui rapprochent leurs folioles des que I'atmosphere

menace de la pluie (2). Endlicher croit aussi a cette particularite; apres

avoir parle des feuilles, il ecrit : ccelo screw cxpansis, instante pluvia con-

tracts (3). M. CI. Gay (ft) ditaussi que las hojas tienen la particularidad de

cerrarse y aplicarse contra los ramos por la tardc, cuando sepone el sol. La

hota de la contraccion varia algo segun que el dia seguiente a de ser sereno 6

nublado ; en el primer caso, tiene lugar media hora antes, y ana horadespues,

en el segundo. « Les feuilles presentent cette particularite de se former et de

» s'appliquer contre les rameaux, vers le soir, quand le soleil se couche.

» L'heurede la contraction varie un peu selon que le jour suivantdoit 6tre

» serein ou nuageux ; dans le premier cas elle a lieu une heure avant (le

» coucher du soleil), et une heure apres dans le second. » Ce passage, qu

est peut-etre emprunte a Ruiz et Pavon, semble prouver que ces bota-

nistes seuls ont suivi le ph£nomene. Possedant au jardin de la Faculte de

medecine un pied vigoureux de Porlieria, nous Pavons soumis a I'experi-

mentation, alin de savoir si les effets vraiment extraordinaires attribues a

cette plante sont ou noo reels. Nous d irons ce que nous avons vu quaud

nousaurons decrit I'appareil du mouvement.

Cette plante appartient a la famille des Zygophyllees et prend place a

cote du genre Guajacum. C'est un petit arbrisseau de port disgracieux, eta-

lant ses rameaux d'une facon bizarre ; meme a Tetat de dilatation de ses

feuilles, il a un aspect languissant
; quand il sommeille, on le croiralt

malade ou meme moribond. Ses feuilles composees, opposees, abruptepin-

nees, montrent a la base deux petites stipules, metamorphosees en epines

acerees, assez courtes et tres rapprochees du petiole commun. Celui-ci,

long de 2 millimetres environ, un peu renfle et de consistance herbacee, est

attache sur des rameaux courts, gros, lisses, grisAtres, legferement noueux

au point de I'insertion des feuilles. Souvent les rameaux paraissentalternes

par avortement de Tun des axes, celui qui est interne. Cet axe, ainsi avorte,

est remplace par une sorte de bourrelet arrondi, assez gros.

Les folioles, au nombre de 6-9 paires, sont lineaires, obtuses vers le

sommet, garnies de quelquescils a la marge, qui est entiere. La base de ces

folioles est arrondie et oblique, le cote superieur est echancre, le cote infe-

rieur tres tegereraent auricule. La lame est lisse, egalement verte en dessus

(1) Sur les Rutacees, dans le XIP volume des Memoires du Museum d'histoire

naturelle, 1825, p. 657.

(2) Dictionnaire de Levrault, article Porlieria, 182G.

(3) Genera plantarum
9 1836-18/iO, et Enchiridion botanicum, 18/ll.

(4) Historia fisica y politicade Chile; Botanica, 1845, t. I, p. 477.
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eten dessous, glabreet tiquetee de pelits points glanduleux, visibles a une

forte loupe et tres petits ; chaque petiolule consiste en un petit disque

ovoide, attache a la marge d'un sillon profond qui traverse Ic raehis dans

toute son etendue; il est surtout visible du cote inferieur de la lame. Les

pulvinules des petioles et des petiolules sont marques de rides tres rap-

proehees, non ondu lenses, toutes de meme calibre et paralleles. Nous en

comptous une vingtaine sur les pulvinules du petiole et de trois a quatre

seulement sur le pulvinule du petiolule. Cette organisation se retrouve, sur

les memes organes, dans le Biophytum, le Mimosa pudica et plusieurs

Acacia a feuilles pinnees.

L'anatomie des pulvinules les montre tres riches en tissu cellulaire ; un

faisceau vasculaire de trochees les traverse. Cestrachees sont toutes paral-

lels etd'une prodigieuse tenuite; elles sont tres difficilement deroulables

et se prAsenteut sous I'aspect de vaisseaux concatenes. Le tissu vasculaire

qui les entoure est forme de cellules hexaedriques, tres petites vers la

marge du pulvinule, et deux on trois fois plus grandes en approchant des

vaisseaux ; il n'existe pas d'epiderme sur le pulvinule des folioles, du

moins nous a-t-il ete impossible de le separer; sa grande transparence

nous fait crone que le tissu cellulaire est a nu, et ce serait la une cause

puissante d'irritabilite, les agents qui determinent cette propriety exercant

directement leur influence.

II n'est pas de plante mieux organisee pour lesommeil que le Por/ieria;

la Sensitive mdme ne fait pas exception. Chez les pi antes soumises a cette

disposition nocturne qualifier, de sommeil, les lames sont obliques et la

nervure mediane les partage en deux moities inegales; placees sur une

espece de pivot, les folioles peuvent done facilement etre entrainees du cdte

c plus lourd.

Maisde ce que lePotiieria est une plante eminemment sommeillante, il

n'est pas juste de dire qu'elle soit hygrometrique, e'est-a-dire sensible aux

variations atmospheriques. Le plusou le moins d'humidite repandue dans

•'air, un ciel orageux, I'approche de la pluie, le brouillard, unepluie con-

tinue, I'eau dont on arrose la surface des feuilles, un arrosement en exces,

•e sejourdans une buanderiechargee de vapeurs aqueuses, rien ne retard

e

ou n'avance I'heurede leclosion ou du repliement des folioles et de I'abais-

sement du petiole general. Pour nous convaincre de Timpuissance de ces

causes, invoquees comme determinates par les auteurs, nous avons mul-

tiply nos experiences.

Le mouvement qui fait passer la plante de I'etat de veille a I'etat de

sommeil s'execute sur deux points. Le petiole general entrafne d'abord la

feuille toutentiere; puis les petiolules agissent sur les folioles, mais non

^^ediatement. L'effet se continue, le petiole se reflechit de plus en plus et

^applique contre le rameau, souvent comme s'il faisait corps avee lui, et ce
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serai t tout a fait vainemcnt qu'on tenterait de changer cette situation. Les

deux feuilles, qui sont, corame on sait, opposees, s'abaissant dans le meme

sens,occupent parallelementchaquecote du rameau, tandis que les folioles,

fortement appliquees contre le rachis, sont redressees et imbriquees ties

intimement. La plante, qui prend alors un aspect bizarre, paraitdepouillee

de feuilleset ne montre plus que des rameaux disgracieusement contour-

nes. C'estdans cet etat, qui commence avant le coucher du soleil, qu'elle

passe la nuitjde mfime qu'elle ne s'etait endormie que lentement, de rndme

aussi ne se reveille-t-elle qu'avec une grande lenteur. Le petiole s'ecarte

peu a peu du rameau et se dresse graduellement, tandis que les folioles s'eta-

lent a angle droit sur le rachis, Exposee aux rayons du soleil, elle est vive-

ment impressionnee et tend au sommeil. C'est une plante heliotrope; elle

etale de plus en plus ses feuilles au fur et a mesure que le soleil gagoe

le zenith, pour les abaisser lorsqu'il descend sous Thorizon. L'obscurite

d'une cave n'entrave pas le mouvement de ses feuilles, seulement elle

retarde leur reveil.

Nous avons mis sous l'eau des rameaux de Porlteria, d'abord dans l'eau

aeree, puis dans de l'eau privee d'air par I'ebullition. Ce que nous avons

observe differe peu. Le sommeil de la feuille et des folioles s'est effectue
»i

comme a Tair libre, quoique plus tardivement, aussi bien a la lunnerequ a

i'obscurite; les fonctions de resserrement et de dilatation out ete peu a peu

perverties. Dans l'eau ordinaire, elles se sont continuees aussi reguliere-

ment qu'a fair libre; les feuilles se sont contractees et dilatees aux memes

heures. Au moment m^me oil nous ecrivons ces lignes, des rameaux am-

putes depuis plusde deux mois agissent encore comme s'ils etaient attaches

a Tarbrisseau dont ils provieunent. L'air ambiant n'est done pas indispen-

sable a la manifestation du phenomene, et la lumiere m^me, si elleagit,

n'agit pas seule. Cet effet reconnait des causes complexes : lumiere, elec-

tricite, ozone, gaz carbonique de l'air, air atmosplierique, vapeurs d'eau,

chaleur, etc. Comme il semble extremement difficile de decider quel est

ragent dont Taction predomine dans la production du phenomene, il ' eS
"

tera peut-etre toujoursdu vague dans les explications qui en seront donnees.

Nous dirons, en terminant, que nous avons le regret de ne pas nous

trouver d' accord avec I'illustre auteur du Prodromus, en ce qui coneerne

Taction de la lumiere artificielle sur les plantes sommeillantes, dont il serai

possible de changer les habitudes, en les faisant dormir le jour et veiller la

nuit. L'action des plus fortes lampes n'a pas empeche le sommeil et le

reveil d'avoir lieu aux heures ordinaires, sauf quelques perturbations le-

geres et qui n'ont rien de concluant. Et ce resultat devait etre prevu- si
j

est vrai que la lumiere solaire soit a celle d'une bougie comme 5563 tt

a 1. II faudrait experimenter avec la lumiere electrique. Mais fut-il
prouve

qu'elle agit, qu'en devrait-on conclure?
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Nouscroyons pouvoir etablirde ce qui precede, coRcernant plus specia-

lement le Porlieria hygrometrica :

1° Que cette plante est raerveilleusement organisee pour le mouvement
qui produit la disposition particuliere des feuilles, designee sous le nom de

sommeil
;

2° Que I'etat hygrometrique de Pair, les approches de forage, la pre-

sence ou I'absence des images n'agissent point sur elle ;

3° Que pour elle, comme pour les autres plantes sommeillantes, I'obscu-

nte n interrompt pas la succession reguliere des pbenomenes de dilatation

ou de contraction de la feuille et de ses folioles;

k° Que soustraite a Taction de Pair par une immersion complete dans

I'eau, soit a la lumiere, soit a Pobscurite, elle se comporte, ainsi qu'une

foule d'autres plantes sommeillantes, comme si elle se trouvait dans les

conditions ordinaires;

5°Quele sommeil des plantes ne peut s'expliquer par une cause isolee,

ct que seulement la lumiere paraitetre la plus generate ct la plus puiss.inte;

6° Et enfin, que la lumiere artificielle ne peut changer les habitudes de

veille et de sommeil, qu elle est impuissante a pervertir.

A la suite de cette communication, M. Planchon presente les

observations suivantes :

II n'a pas Pintention de traitor in extenso la question si complexe et

encore si obscure du sommeil des plantes. II se propose seulement de

signaler quelques pbenomenes de ce genre que son frere, M. Gustave

Planchon, et lui out eu Poecasion d'observer dans le cours de cette annce

(mars, avril, mai 1858).

Et d'abord, dit M. Planchon, un fait oubliede la plupart des botanistes,

c'est Pespece de sieste ou de sommeil diurne auquel se livrent, sous Pin-

fluence des rayons solaires, la plupart des plantes sommeillantes. QiTon

observe un grand nombre de Legumineuses {Robinia, Gleditschia, Mi-

mosa, etc.), on les verra, pendant les heures chaudes du jour, surtout lors-

qu'elles sont frappees par le soleil, redresser plus ou moins leurs folioles,

dont les deux de chaque paire parvienuent souveot a se toucher par leurs

feces superieures. L'etat des feuilles, chez certains types (ttobinia, Glycyr*

rhiza, parexemple), est alors juste f inverse du sommeil nocturne; car les

folioles, qui etaientdeflecbies de haut en bas pendant lanuit, sont redressees

Pendant le jour. Mais, chez la plupart des especes, le sommeil de jour et

ce| ui de nuit se ressemblent a Pintensite pies.

Ce fait, ai-je dit, n'est qu'oublie. On le voit, en effet, signaie, des 1561

,

chez
| e Glycyrrhiza echinata, par Valerius Cordus, le premier d'entre les

Manistes qui ait fait conuaitre le sommeil des plantes. II ful retrouve au
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xviue siecle par Charles Bonnet, qui le mentionne avec detail ehee le

Robinia Pseudacacia , dans son remarquable Memoire sur les feuilles

(in-i°, p. 9'i-96). l/une et ('autre de ces observations out etc rappelees

dans une note de I'exceliente traduction allemande de la Physiologie

vegetale de De Candolle par M. Roeper.

Un autre fait que Bonnet semble avoir entrevu chez le Robinia, e'est le

mouvement indcpendant qu'execute chaque foliole des plantes sommeil-

lantes. Nous avons suivi et note ces mouvements (au moyen de mesures

angulaires) pendant trois jours et trois nuits conseeutives chez la Luzerne

ordinaire [Medicago sativa)>et nous pouvons, en attendant la publication d'un

memoire fonde sur des experiences plus nombreuses, annoncer quelqnes-

unes des conclusions generates de cette etude : 1° Les folioles sont hull et

jour en mouvement, sauf des repos dont la duree est variable (d'unedemi-

heure a six heures), 2° Le mouvement n'est pas sensible a I'ceil, mais il

se trahit vite par le ehangement de position des folioles. 3° Les folioles se

meuvent tout d'une piece sur leur articulation avec le petiole commun.

/i° La foliole terminate s'abaisse on se releve plus ou moins par rapport au

plan horizontal du petiole commun : elle bascule aussi a droite ou a gauche,

suivant les heures. 5° Les folioles laterales decrivent avec leurs sommets

une courbe irreguliere. II y a la, sauf Tintensite et la rapidite, quelque

chose d'analogue aux mouvements reputes exceptionnels de certains Des-

medium (D. gyrans, D. gyroides, etc.). 6° Les mouvements ne sont ni

strictement isochrones pour chaque foliole en particulier, ni simultanes

chez les diverses folioles d'une meme feuille ou de feuilles different^.

7° En general, cependant, e'est vers midi et vers minuit que les folioles

sont le plus redressees, et vers six heures du matin et six heures du soir

qu'elles sont le plus etalees (observation du mois d'avril). 8° On voitcaet

la, a toutes les heures du jour, quelques feuilles qui n'obeissent pas a la

loi commune et dont les folioles sont dans les positions les plus diverses.

(Vest ce qu on voit egalement chez beaucoup de Phaseolees (Phaseolus

Lablab), de Lotees (Trifolium, Medicago), d'Hedysarees (Desmodium).

9° Independamment de ces mouvements particuliers des folioles, on re-

marque aisement que I'ensemble des feuilles tournent constamment leur face

superieure vers le soleil.

>

Et la seance est levee a clix heures.

Le reste de la joumee du 13 juillet a ete consacre a une herbori-

sfilion aux bords du Rliin. — Le 14, apres avoir visile en detail e
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jardin botanique de Strasbourg (1), la Societe a fait une excursion

a Haguenau. — Le 15. la Societe est parlie pour les Vosges; on a

couche le m6me soir a Munster et le lendemain 16 a Gerardmer, apres

avoir franchi le eol de la Schlucht, et explore lescimes escarpees du

Hohneek.— Dans la seance du 17 (voyez ci-apres), MM. Marmottan,

Cosson et Jamain ont rendu compte des diverses herborisations

faites du 13 au 16.

SEANCE DII 17 41 III I T 1858

PRESIDENCE DE M. MOUGEOT PERE.

La Societe se reunit a Gerardmer, a dix heures du matin, dans la

salle de la maison commune, avec l'assentiment de I'autorile mu*
nicipale.

M. Mougeot, president de la session (pour les Vosges), occupe le

fauteuil. Emp£chepar Petal de sa sante de prendre part aux herbo-

risations de la Societe, il a bien voulu faire neanmoins le voyage de
» JO

24 kilometres qui separent Bruyeres (sa residence) de Gerardmer,

pour rencontrer la Societe et presider au moins une de ses seances.

La Societe accueille la presence du venerable doyen des botanistes

francais par les temoignages d'une vive et respectueuse affection.

M. Marmottan, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 13 juillet, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame l'admission de :

M. Faure-Laubarede , docteur en medecine et pharmacien, rue

Saint-Remy, 13, a Bordeaux, presente par MM. Planchon et

de Schoenefeld.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation.

Dons fails a la Societe :

1° Par M. Mougeot

:

Considerations generates sur la vegetation spontanee du departement

des Vosges.

(*) On trouvera plus bas le comple rendu de cette visite, rddigf5 par M. Eug.

Pournier.
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Notice sur les 13 c
et \Ue centuries des Stirpes cryptogam® vogeso-

rhenante.

Lithographic representant les Alpes bernoises vues du sommct du

Bohneck.

2° Par M. Kirschleger :

Flore d'Alsace, t. Ill, fasc. 1,

M. le President exprime le regret qu'il eprouve do n'avoir pu

accompagner la Societe sur le Hohneck, qu'il a tant defoiset si fruc-

tueusement explore depuis Tannee 1795, ou il y fit sa premiere her-

borisation. Comme souvenir d'une de ses plus interessantes courses
*

sur les escarpements de cette montagne, il offre a la Societe une

lettre qu'il ecrivit a son ami Nestler, il y a trente-septans, pour lui

annoncer la decouverte du Sibbaldia procumbens.

M. Mougeot fils donne lecture de cette lettre, ainsi concue (1) :

LETTRE DE M. MOLGEOT ADRESSEE A NESTLER.

Bruyeres-en-Vosges, 23 juillet 1821.

En rentrant samedi dernier d'une petite herborisation faite au Hohneck,

avec Tami Nicolle, j'ai trouve sur ma table ta lettre du 17 juillet, etcelle

d'Auguste du \l\. J'ai ouvert la tienne, et j'y ai lu avec bien du plaisir les

decouvertes que tu venais tfoperer derechef a Dorlisheim; j'ai voulu von*

de suite sur la carte la route que tu avais suivie, et j'ai juge que les eoteaux,

Tescarpement dont tu m'entretiens, sont les dernieres pentesdu revers oriental

des Vosges, lorsque la Bruche entre dans votre plaine d'Alsace. Contiuue,

mon cher ami, a enrichir votre flore; elle est loin d'etre entierement epuisee.

Tu n'as pas visite tous les lieux propices et tu ne les visiteras probablement

pas tous ; chacun d'eux cependant le meriterait En attendant que tes re-

cherches se multiplient autour de Strasbourg et dans vos departements

du Haut et Bas-Rhin, je m'efforcerai de mon c6te d' explorer quelques loca-

lities de notre chaine de montagnes, particulierement dans la partie que nous

appellerons Vosges superieures, et je suis sur que nos peines ne seront point

perdues, qu'enlin nous pourrons publier une Flora vogeso^henana, a ' ft-

quelle je te reeommaude sans cesse de travailler bientot. Dans une de nos

dernieres letlres, il etait question de I'etendue que tu devais donner a cette

(1) Cette letire est toute familifcre, mais sa date, fort ancienne, suffirait d<5j&

seulea lui donner un veritable int^rfit pour Phistoire de la botanique vosgienne.

Les lecteurs du Bulletin nous sauront gr<5 de lui conservcr son clianne et son ca-

chet d'oi iginaliu*, en la publiant texiuellemenu (Note du secretaire de la Covi-

missiondu Bulletin.)
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flore, et j'insislais surtout sur la partic inferieure des Vosge?, de Wissem-

bourg a Bingen. A mcsure que tu parcourras le Bas-Rhin, tu y reverras

la majeure partie des plantes du Palatinat et surtout cellos envoyees par

Koch. Je te felicite en attendant au sujet de la Fumaria Vaillantii et du

Trifolium elegans.

Mais ilne sera pas dit que vousseuls, meschers amis, aurezTavantage d'etre

favorises de Flore; certes, vous qui allez en diligence visiter ses temples,

et qui ne courez aucun risque de vous briser les os, vous meritez qu'elle

vousaccorde ses dons ; mais si elle nous les refusait, a nous qui bravons tous

les perils pour atteindre au trepied sacre, ce serai t le moyen de nous decou-

rager. Aussi la bonne deesse a soin, de temps a autre, de semer sous nos

pas quelques plantes rares et qui n'avaient pas encore etc observers par

nos devanciers sur les Vosges, et ces heureuses rencontres renouvellent

notre ardeur et nous font oublier nos rudes travaux.

Je pourrais repeter, au sujet du Hohneck, ce que tu m'annoneesdeDor-

lisheim : cette localite, dirait-on 9 est inepuisable ; et je le dirais avec plus

de raison, parce que letendue de Hohneck est immense et que nous n'en

verrons jamais tous les recoins. Ouvre la carte de Cassini oil se trouvent

les lacs de Longemer et de Retournemer, et suis-moi en remontant le ruis-

seau qui descend du Haut-Chitelet dans ce dernier lac.

Nous avions quitte Bruyeres, Nicolle a piedetmoi a cheval, le 20, a trois

heures du matin, et nous etions avant huit heures a Longemer. J'etais

arrive assez avant Nicolle pour faire preparer le dejeuner, et nous nous

trouvions deja vers onze heures au Haut-Chitelet presde la Bartsia alpina;

une seule tige y etait en fleur et en fruit, et une autre avait defleuri. Cette

plante y est trop peu abondante pour en faire une ample recolte, et nous

nous contentdmes de cueillir Techantillon en fleur. Pendant que j'examinais

si je n'en verrais pas dans le voisinage, Nicolle s'amusait a rassembler

''elegante Pinguicula. A midi nous nous trouvions sur la cr&e, au collet

situe entre la grosse t^te du Hohneck et le promontoire qui forme un

triangle dont la base repond aux chalets de Chemarguelti et de Breitsouse,

et le sommel au chalet de Silceckerr ; ce promontoire seul a ete le theatre

de nos recherches, et nous Tavons parcouru pendant sept heures, non dans

tous les points, car plusieurs sont inaccessibles, mais deja suffisamment

Pour nous former une idee de ses richesses vegetales. La carte de Cassini

represente assez bien le cours des eaux; le terrain y est moins bien figure.

En examinant sur cette carte tous ces promontoire* qui du sommct des

Vosges s'avancent vers TAIsace, on croirait qu'ils sont nus et sans inega-

liles, tandis que le contraire existe, et que des rochers tresjescarpes, forraant

des pointes, des cretessaillantes, les coupent et les divisent en tous sens.

^
Arrives au bord de Tescarpement qui se trouve au midi de la grosse

tete du Hohneck, nous etions encore indecis quelle route nous suivrions.
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•le n'avais jamais visite cet escarpement, 111 ses flancs de droite et de pan*

che, et je voulais inspecter en ce jour nne portion de terrain non encore

parcourue par moi. De grandes flaques de neige remplissaient encore les

expositions nord-est, et il fut resolu que nous irions les tdter\ que nous vis!*

terions d'abord le revers nord du grand promontoire dont jet'ai parte tout

a Theure, qu'ensuite nous traverserions fescarpement, pour remonter au

Hohneck par le chalet de Chafretoll, et redescendre dans r escarpement

nord du Hohneck, celui oil nous allons ordinal rement Je voulais voir

ce Chafretoll, et la sommite qui se porte en avant de lui sur la vallee de

Munster; mais Phomme propose et Dieu dispose, et tu apprendras plus

loin ce qui nous est arrive dans notre marche. Avant de nous preci-

piter an pied des amas de neige, nous adressfimes noire priere a la bonne

deesse, nous lui promimes des libations au bord de la premiere source qui

jailliraitdu flanc de la montagne que nous allions parcourir, et arrives acette

source distante de quelques centaines de pieds du sommet des Vosges, nous

fimes ces libations avant d'avoir goiite Peau la plus fralohe et la plus pure

que Ton puisse rencontrer. Au meme instant ma vue s'arrete sur une petite

plante a tige rampante, a feuilles ternees dont chaque lobe etait divise en

trois parties, et qui presentait des restes de la fructification de Pannee deiv

niere ; elle avait Paspect d'une Potentilie, mais les rudiments des fleursque

je vis a Pcxtremite des liges, me lirent jeter le cri de joie : « Voila la Sib-

baldia/!!» J'appelle Nicolle qui etait a cinq ou six pas de moi
;
je lui montre

la plante, et, comme il me reslait des doutes, je lui demande s'il n'y voyait

pas quelque ressemblance avec la Potentilla verna. Mais elle lui parut toute

differente; un feuillage glauque un peu herisse etait frappant et la dispo-

sition descalicesde Pannee derniere n'avait aucun rapport avec lesfleursdela

Potentilla en question. Je persistai dans ma determination de Sibbaldiapro-

cumbens et me rejouissais d'avance de m'en assurer des moi) retou r a la maison.

A cdte de la Sibbaldia croissait aussi une Luzula remarquable par la teinte

glauque de ses feuilles et I'absence de polls; je la prenais d'abord pour la

Luzula glabrata, mais quelques poils a Pentree de la gaine des feuilles

m'ont determine a la regarder comme devant appartenir a la Luzula par-

viflora, a moins qu'elle ne soit une variete de la Luz. spadicea. Ces deux

plantes etaientdeja sufftsantes pour nous donner de Pemulation; nousarri-

v&mes au bas du glacier dont les neiges se fondaient et formaient un ru»s-

seau abondant; dans ces lieux humides, se trouvaient les plantes que nous

y voyons ordinairement, particulierement la Saxifraga stellaris et aussi

P Epilobium alpinum.

Nous suivions Yescarpement pour regagner le revers nord du grand

promontoire, et, apres avoir quitt6 les lieux humides, nous vimes encore

entre les rochers la Luzula parviflora en quantity et beaucoup P ll,s

avancee qu aupres de la neige. Une masse de rochers assez eleves n'etait
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pas Ires loin de nous; il devenait necessaire de la visiter. J'y trouvai on
melker qui samusait a eouper I'herbe et qui abatlait les Pedicularit foliosa

non encore en flcur ; ma douleur etait grande, lorsque j'aperfus de su-

perbes touffes d'Anemone narcissiflora. Mais comment les atteindre? elles

etaient placees bien au-dessus de notre poi tee. Toufefois, il ne fallait pas se

rebuter, etnous en retrouvftmesdeplus rapprochees de nous; Nicolle monta

sur les epaules de noire intrepide porteur de Longemer et atteignit la plante.

Ce massif de roehers nous offrit aussi un arbrisse.m a fleurs jaunes qui nous

intrigua beaucoup ; notre vuenepouvait assez bien le reconnoitre, nous en

clions imp loin; nous IlkhAmes de nous en approcher, impossible d'en ar-

river assez pres; mais la bonne deesse qui nous guidait m'en fit voir un pied

non encore assez fleuri,et je decouvre en lui le Berberis vulgaris, auquetje

nepensaiscertes pas; cette affaire futainsi tfreeau clair. Gas roehers offraient

aussi des restesde SaxifragaAizoon, et je demandai au melker si cette plante

ne seretrouvait pas ailieurs; il me dit qu'clle etait ties abondanteau revers

sud du grand promontoire en question; et, sur rnon observation que je

voulais de preference descendre du revers nord, a cause d'lmmenses roehers

que je voyais plus has, il me dit que cela etait impraticable et qu'il fallait

traverser le promontoire et en suivre le revers sud; que la, d'ailleurs, je

trouverais de belles plantes. J'ecoulai ce qu'il me dit, et nous dirigeens

notre route vers la crete; mais, avant de sortir de IVscarpement, nous

primes encore quelques ecbantillons de Polypodium rhceticum
%
et je revis

aussi a terrele Dicranum Starckii (|ue je n'avuis plus vu depuis quelques

annees et encore seulement au Rotahae; il etait pourvu de ses opercules et

eii bon etat. Ges lieux m'offrirent aussi quelques Jongermannes, le Trichos-

tomum patens, et beaucoup de Polytrichum alpinum. Nous arrivfimes sur la

crete du promontoire et nous fumes stupefaits de I'etendue t\es roehers qui

se succedaient et allaient toujours en s'abaissant sur la vallee rie Munster.

Nous entrdmes alops dans I'cscarpcment au sud du promontoire et nous Je

descendfmes tout doucement. la se trouvaient en quantitc la Saxifraga

Aizoon qui presentait ses belles fleurs blanches, le Lilium Martagon non

encore fleuri, les Sonchus Plumieri et alpinus, les Orchis albida, viridis,

globosa, Centaurea montana, Carduus Personata, les Aeonits, et nne foule

d'autres especes des montagnes qui se voient dans ces escarpements. Nous y
vimes aussi une Potentilla, qui sera probablement la salisburgensis, et je t

f

en

en voie des ecbantillons, les uns plus petits que les autres, et ayant aussi des p6
tales d'une dimension diverse. Nos boitesse remplissaient de phanerogames;

j'y mettais aussi de temps a autre des Mousses etentre autres VOrthotrichum

Hutchinsue. Nicolle etait encbante, et moi bien content d'avoir sous la main

unelocalite aussi richeen bonnes especes. Nous etions descendus tres bas et

nous nous trouvionsa peu presa moitie de I'etendue du promontoire. Nous

av 'ons passe pres deplusieurs couloirs transversaux, maiscomme nous igno-
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rions oil ces couloirs nous conduiraient, nous n'osions trop nous y engager.

Notre dejeuner de Longemer avail quitte la region du ventricule; ce dernier

tiraillait. MesaventuresdelaBersm'avertirent qu'il etait temps de faireune

halte si je voulaiseviter les murmures et la sedition de mes compagnonsde

fatigue ; mais nous avions conserve la region moyenne de I'escarpement, il

n'y avait point d'eau, et nous n'avions quedes vivreset pasde liquideavee

nous. II fat resolu qu'on gagnerait I'origine du petit ruisseau quetu vois

marque sur la carte de Cassini et qui passe a cote du chalet de Silceckerr.

Arrives la, et il etait trois hemes, nous donnames un fier coup de dents a

nos provisions de bouche, et I'eaudu ruisseau vint desalterer a grands traits

des gosiers furieusemenl echauffes. Cette halte releva nos forces; nous de-

tach&mes notre porteur, pour s'assurer jusqu'ou se prolongeait la pointede

I'escarpement ct s'il ne serait pas possible de traverser le promontoire etde

rentrer dans I'escarpement sud du Hohneck avant d'avoir atteint le chalet

de Silceckerr; il revint un quart d'heure apres nous avoir quittes, etnous

dit que nous pourrions passer.

On reprit les boites sur le dos et on descendit, mais au lieu de pou-

voir franchir la crete du promontoire, il nous sembla qu'il fallait arriver

a son extremite au-dessus du chalet de Silceckerr. Arrives la et apres

avoir double le cap, nous fumes bien etonnes de reconnaitre que la partie

inferieure du promontoire au revers nord etait garnie cVarbres, et qu il

nous aurait ete possible de la traverser. Mais vains regrets! il fallait

remonter et nous tirer de Fabime ou nous nous etions plonges. Le chc-

min n'etait pas mauvais, mais si rapide qu'il fallait marcher lentement.

Nous trouvdmes quelques pelouses ou pdturaient les troupeaux des chalets

du fond de I'escarpement, et arrives a peu pies a moitie chemin, exte-

nues par la sueur qui ruisselait de toutes les parties de notre corps,

nous nous couchames surl'herbe. En faisant attention autourde nous, nous

vimes un echantillon de Botrychium rutaceum qui nous lit de suite oublier

nos fatigues: mais, malgre nos recherches, nous n'en trou\^mes qu un

autre moinsdeveloppe. II est possible que cette rare Fougere soit plusabon-

dante dans cet escarpement, et qu'en y faisant attention on en reverrait.

Nous etions trop eleves pour descendre de nouveau, et d'ailleurs il fa' lalt

avant tout sortirde I'escarpement. Nous nous rapprochions insensiblenient

du massif de rochers, que notre melker nous avait decrits comme inacces-

sibles, et nous etions loin de partager son avis; toutefois Us sontun peu pins

eleves que ceux de Fontainebleau. Ce massif de rochers estun lieu de de-

lices pour les botanistes, la vegetation qui s'eleve dans leurs interstices est

grandiose, et vos series chaudes nesont rien en comparaison. Nous y fimes

d'amples recoltes lYHieracium albidum, de Bupleurum longifolium,
«e

Convallaria verticillata ; la on retrouve la majeure partie de nos belles

plantes; la croissent dans des proportions gigantesques les Graminees les
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fesluca silvatica, Poa rubens Willd. , et line foulc d'autres especes qui meri-

teraient mon attention, et que j'ai encore negligees par je nc sais quelle

raison. Ce promontoire offre une crete tres aigue, sur laquelle on nc pcut

marcher, mais on pent aller d'unecoupure a I'autre en prenantdes precau-

tions; c'est la que ron pent faire une recoltc de Rubus saxati/is, de Sitene

rupestrts; c'est toujours la que Flore s'est plu a repandre la Saxifraga

Aizoon. Nous n'avons pu que mesurer de la vue une foule de couloirs, dans

lesquels on pouvait penetrer par la base, mais oil il y aurait de la temerite

a vouloir descendre. II nous fut impossible de suivre le revers nord du

grand promontoire; il fallut regagner celui expose au midi, dans une direc-

tion plus elevee que celleque nous avions parcourue d'abord, et nous nous

retrouvames vers six heures et demie du soir au point par lequel nous etions

entres dans I'escarpement, non loin de la Sibbuldia. Un orage epouvantable

oulait a nos pieds, sur les plaines qu'arrose le Ilhin, et il s'en formait encore un

de Tautre cOte; il n'y avait plus a balancer, il fallait chercher notresalut

en regagnant Longemer. Apres avoir atteint la premiere source et acheve

nos provisions de bouche, nous voila lances vers le lac de Retournemer,

et a neuf heures nous entrions a Longemer, sans avoir ete trop mouilles.

Nous etions bien harasses; un garde forestier, nomine Constant, qui loge

a Longemer, nous ceda son lit; il avait servi treize a quatorze ans, et nous

raconta ses eampagnes; nous allAmes nous coucher apres la bataillede

Friedland,et nousne fumes reveilles, lesamedi matin, que par des coups de

tonnerre epouvantables, qui me flrent croire un instant que je me trouvais

a Friedland. Nous quittames Longemer apres le dejeuner et nous etions a

Bruyeres a onze heures.

Voila, racontee un peu longuement je I'avoue, une de mesjournees con-

ferees a la botanique, et je lui en donnerai encore bien d'autres. Je te ferai

voir dimanche apres midi \aSibbaldia, qui sera deja plusavancee; aujour-

d'huijefenenvoie un echantillon pour que tu puisses t'assurer de son iden-

li te. Je n'ai jamais vu cette plante en place; De Candolle est le seul auteur

qui donue une notice exacte sur sa maniere de croitre; le seul echantillon

de mon herbier que j'ai rapporte du Salzbourg est en tout sembtable a la

Plante des Vosges. La Luzula paw i
flora ressemble si fort a ce que tu as

"'ecoltea Salzbourg sous le nom de Luz. glabrata, que j'attrais pu la con-

fondre avec cette derniere, si I'espece du Hohneck n'elait pourvue de poils

* ''entree de la gaine des feuilles. Schauenburg, ce bon camarade, m'a

aussi envoye, sous le nom de Luzula spadicea, un Jonc recolle dans la Mon-
tagne-Noire, qui se rapproche beaucoup de notre plante. Tu verras cela in

l°co natali, et tu pourras en recolter tant que tu vondras. II serai t
possible

d'ailleurs d'y rencontr "
"

"
fi

(l«oi nous ferons attention. Je t'envoie lebel echantillon de Botrychium rida-

<*um pour ton herbier; jc conserve le plus chetif pour le mien. Nous pour-
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rotis rctrouver cette Fougere, et alors nous la communiquerons a nosamissi

elle te paratt tres importante pour notre flore. Nous tAcherons de rctourner

au lieu oil j'ai vu ces deux echantillons. Je serai attire dans ces lieux par

la riehesse de la vegetation et par la facilite de les parcourir, quandona

comme nous I'habitude des montagnes. Ces petites decouvertes medetermi-

nent plus que jamais a revoir pied a pied toute la crete et l'escarpement qui

partent du Tannache jusqu'au Rotabae, ou qui couronnent toutes les vallees

qui aboutissent au val Saint-Gregoire. II parait qu'ils n'ont point ete visites,

ni par les Undern, MappusetBuc'hoz, ni par les Hermann et les Willemet,

qui out ecrit sur les plantes des Vosges. C'est bien dans ces lieux qu'il faut

chereher les especes rates, mais leur acces est perilleux, tres p^nible, et il

faut etre entierement devouea Flore pour oser s'y engager. Je nepense pas

queje serai contrariedimanche prochain, et je crois qu'il me sera possible

de me trouver au Rotabae a midi, comme je t'y ai donne rendez-vous.

Gependant je ne puis repondre de rien, et, afin que tu ne puissespas man-

quer la Sibbaldia, j'ai copie la partie de la carte de Cassini ou elle croit

;

j'ai trace par des points en encre rouge la marche que nous avons suivie a

partir de Retournemer. J'espere toutefois etre aussitot que toi au Rotabae.

En voila done asjez pour aujourd'hui, car mon pauvre poignets'en trouve

tres fatigue; mais quand je m'entretiens avec toi, il faut qu'il marche et il

a beau se plaiudre, je ne Tecoute pas.

Cette lettre te parviendra vendredi, et tu auras deja recu les deux de la

semaine derniere que je t'ai adressees au sujet de notre rendez-vous. II suffit

de repeter ici queje me trouverai avec I'ami Nicolle le dimanche29 JollM

a midi, sur le chemin qui descend de la Bresse a Munster a c6te de la

petite tete du Rotabae. Je me rejouis beaucoup de te voir et j'espere que le

temps nous sera favorable. Les orages de ces jours derniers derangent la

temperature momentanement, mais dMci a six jours, elle sera en bon etat.

Nous irons probablement coucher le samedi a Lonaemer. Noust'embras-

sons; tout a toi, MOUGEOT.

incomparabilis et fait la communication suivante

:

Le Narcissus incomparabilis Mill., dont j'ai l'honneur de presenter des

echantillons a la Societe, a ete remarque, au mois d'avril 1856, dans les

prairies du Tholy, par M. Thouvenel, avoeat a Remiremont, qui fut

frappe de la taille elancee de la hampe de cette belle plante, dont les tleurs

depassaieut cellcs du A. I'seudonarcissus, abondant dans les memes patu-

rages. On m'a tout de suite transmis de Remiremont cette Amaryllidee.

Jen ai parle dans mon Rapport sur les objets concernunt I'histoire naturelle

deposes au Musee vosgien
t
te 1856, et j'ai eu soin d'en faire recueillir des
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echantillons au printemps de 1857 et de 1858. Elle n'est pas ties repandue

dans les prairies du Tholy, mais on m'assure qu'etle existe dans d'autres

localites de nos montagnes, que je feral parcourir au mois d'avril prochain.

M. Godron, dans la seconde edition de sa Flore de Lorraine, indique

d'une maniere inexacte la personne qui a la premiere attire sur cetteplantc

fattention des botanistes. — M. Kirschleger, dans sa Flore d
y

Alsace, rap-

porte au Narcissus incomparabilis le N. Pseudonarcisso-pocticus deer it par

M. Parisot dans sa Notice sur la floredes env. de Belfort (1858), et trouve

dansParrondissement de cette ville. M. Par isot m'a communique des echan

tillons de la plante des environs de Bel fort, et s'ilsavaient ete trolives au

Tholy, je n'aurais vu aueune difference specittque entre les deux plantes,

tant elles se ressemblent. — M. Billot pense que le Narcissui de Bel fort sera it

le N. biflorus; mais ses fleurs,ainsi que celles de notreTV. incomparabilis,

ne sont pas geminees, caractere qui existe dans les echantillons de N. bi-

florus que j'ai recus de Rennes, de I'Anjou et de Montpellier. D'un autre

cote, les echantillons de N. incomparabilis qui me sont parvenus du depar-

tement du Gers et de Marseille se rapprochent assez de la plante du Tholy,

wais sont moins vigoureux. Notre plante ressemble a ces echantillons

(de N. incompa?*abilis) par son nectaire court reiativement a celui du
N. Pseudonarcissus.

C'est a nos botanistes de I'ouest de la France a nous dire quels rapports

peuvent exister entre leur N. incomparabilis et le n6tre des departements

de Test. On ne peut guere faire de ce dernier un hybride provenant du

N. poeticus et du N. la premiere de ces

especes ne croit point dans les Vosges, tandis qu'elleabonde dans les patu-

ragesdu Jura.

M. le President offre ensuite a chacun des membres presents, un

petit echantillon d'une des Mousses lesjplus rares des Vosges (Bruchia

vogesiaca), et ajoute les observations suivantes

:

U Bruchia vogesiaca est une petite Mousse que nous avons vue pour la

premiere fois le 16 septembre 1822, dans un esearpement du Hohneck, au

li™ dit Kastelberg, dont vous n'etiez, Messieurs, eloignes bier que d'un

kilometre, mais que, I'aute de temps, vous n'avez pu visiter. Ce grand

esearpement est nu, sans arbrisseau, et les troupeaux de vaches le par-

courent eo tons sens. II est ariose par la plus grande source de ces hauts

,jeux et le botail vient s'y abreuver au bord des rigoles. La neigc s'amasse

cl)aque hiver dans cet escarpement, et ce n'est qu'alorsqu'elleest fondue

flue Ion peut revoir le Bruchia, in locis pecorum stcrcore compurcatis. II

en est de meme dans les Alpes pour les Splachnwn.

En mettant la main sur cette Mousse, je la saluai du nom de Phascum
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vogesiacum, et mon ami Nestler, qui se trouvait avec moidans eet escarpe-

ment ainsi que plusieurs cleves de la Faculte de medecine de Strasbourg,

approuva ma denomination ct partagea ma joie. Mais, commeje ne me

suis jamais lie entierement a mes propres connaissances en cryptogamie,

nous envoyames tout de suite cette Mousse aux celebres bryologues Bridel

el Hornschub.

Bridel la nomma, danssa lettredu mois d'octobre 1822, Phascum ccespi-

titium, « espece Unite nouvelle, disait-il, qui se rapproche pour la forme du

» Voitia nivalis, mais qui n'en a pas les caracteres generiques 5
bien qu'elle

» paraisse differer des Phascum par la forme de sa calyptre qui est

» beaueoup plus grande et frangee, on ne saurait la placer ailleurs, a moins

» (Ken faire un genre particulier. • Aussi Bridel, dans son Bmjologia uni-

versalis, 1. 1, p. 53, lanomme-t-il Saproma vogesiacum.

Hornschub, dans sa correspoodance, en a fait son Voitia vogesiaca %
et

e'est sous ce nom que nous I'avonspubliee dans notre collection des Stirpes

cryptogamce vogeso-rhenance, fasc. VIII, n° 706.

Des lors que cette Mousse meritait de former un genre a part, nous nous

sommes adresses a Sclvw&grichen, qui publiait alors le supplement du

Species muscorum frondosorum de Hedwig, et nous lui avons demande

d'admettre le nom generique Bruchia, en memoire de Bruch, de Deux-

Ponts, savant muscoiogue et collaborateur du Bryologia europtva auquel

notre muscologie des Vosges est tant redevable. Sclvwaegricben a fait droit

a notre demande; mais il etait temps de nous y prendre, car la planche

de son ouvrage qui represente notre Mousse etait deja gravec avec le nom

de Saproma, sur lequel on a colle celui de Bruchia vogesiaca. Voyez

Schwaegrichen, Suppl. 2, tab. 127, fig. 128.

Notre modeste ami Bruch, dans une de ses lettres (du 10 mars 1831),

m'ecrivait en allemand ce qui suit : « A Pexception du long col de sa enp-

» sule (Kapselhals), le Bruchia ne presente rien qui le distingue essentiel-

» lement des Phascum, et, comme il n
f

y a pas de Mousse dont la capsule

» soit entierement depourvue de col, ce genre me parait devoir etre reuni

» de nouveau, sous son nom primitif, aux Phascum, d'autantplus que les

» Ph. patens et palustre out aussi une calyptramitrceformis, »

M. Marmotlan, secretaire, rend eompte de l'herborisalion faite ,e

13 juillet sur lesbords du Rhin.

RAPPORT DEM. Henri niltnOIIW SUR L'HERBORISATION FAITE LE i3 JUILLET

AUX BORDS DU RUIN PRES DE STRASBOURG
, ET DIRIGEJE PAR M, KIRSCHLEGER.

Avant dedecrirc I'itinernire que la Societe a suivi dans son herborisatfon

du 13 juillet, ilest bon, je crois, de donner quelques details geo!ogiq"es *
ul

le sol que les botanistes devaient explorer.
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Le sol des plaines de rAlsace n'est forme que d'alluvions, mais ces allu-

vions varient suivant les eours (Veau qui les ont formees. A une epoque geo-

logique qu'on ne pent preciser, alors que le Rhin, pour ainsi dire sans rives,

couvrait toute la vallee comprise entrc les Vosges et les montagnes de la

Foret- Noire, il se deposait un alluvium (que les geologues dcsignent sous le

nom de Icess du Rhin) forme par les detritus des montagnes alpines,

compose de siliee, d'argile et de calcaire, et qui constitueaujourd'hui la plus

grande partie des terrains eultives de PAlsace; I'homme fexploite depuis

un temps immemorial, et Ton lfy rencontre que ca et la quelques rares

terrains vagues.

A cole decel alluvium ancien, se trouve I'alluvion moderne des bords du

Rhin. Celle-ci ne s'etend pas loin ; ellc est borncc aux bords immcdiats du

fleuve, aux lies, et forme, en suivant le Rhin, une Imnde verdoyante que

la culture n'a pas encore entamee. Aussi la vegetation des deux alluvions

rbenanes est-elle tres differente : tourmentee d'un cote par I'homme et par

les exigences de la culture, elle est restee, de I'autre, en pleine liberie, et a

conserve ses caracteres primitifs.

A cote de cesdeux grandes alluvions, s'en trouve une autre moins impor-

•ante, mats tout aussi interessante : c'est celle de rill. Celte riviere a depose

au milieu de la vieille alluvion du Rhin les limons quelle a arraches au

Juraet les cailloux des Vosges qu'elle a routes dans ses eaux. Aussi, dans

certains points, la vegetation des bords de Till est-elle tout a fait caracte-

istique
; elle est jurassique et vosgienne; dans d'antres elle est comple-

ment melangee avec la vegetation rhenane.

Partie de la place Kleber de Strasbourg, versonzc Inures du matin, sous

a direction de M. Kirscbleger, la Societe descendit de voilure vers midi, a

Entree du bois d'llikirch. On etait sur I'alluvion de rill.

On explora tout d'abord une pelouse exposee au soleil, a so\ calcaire.

r

La premiere plante qui excita I'ardeur des botanistes fut le Thalictrum

galioides; on y trouva ensuite les especes des terrains sees et calcahes,

,(,s Sedurn boloniense, Teucrium montanum, Coronilla varia, Achillea

Millefolium, Campanula glomerata, Centaurea Jacea var. canescens, An-
thericum ramosum, Bruneila grandiflora. Le Rapistrum rvyosum et le

Stenactis annua se rencontraient aussi en abondauce, mais eette derniere

Plante Hait peu deveioppee sur ce terrain hop sec; on devait la trouver

beauco
"P pins belle sur les bords du Rhin.

En qnittant la pelouse, on descendit dans une depression qui antrc-

fois "'etait qu'undes nombrcux petits bras que le Grand- Rhin envoie au

">'lieu des tents. Separee pen a peu du fleuve par des depdts successifs,

1 **an (>>t devenue stagnante, et le petit bras sYst Iransforme en marccage
al'mente. par Us eaux pluviale?. A mesure qu'on n\ancait, la vegetation

n'»reengeuse se fafeait arercevoir: on trouvail en abondauce les Carex

t. v.
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tomenlosa, remota, silvatica; le Poa fertilis se rencontrait entre les touffes

de YAira cas/jitosa, dont on le distinguait a premiere vue par ses feuilles

planes ; le Poa serotina (qui n'est autre chose que le Poa fertilis, plus petit

et gene dans sa croissauce par la coupe estivale des foins) n'etait pas moins

abondant.

Les grands roseaux annoncerent bientot la presence de i'eau, et les bota-

nistes semirent a fouiller loute cette vegetation aquatique. Ces recherches

furent fructueuses et chacuu put recueillir les Nitella fasciculate mucro-

nata, syncarpa, les Chara aspera, hispida, fragilis, fcetida; sur les bords

se trouvait le Typha minima, qu'on devait revoir en bien plus grande

abondance pres du Rhin. On peut ajouter a cette enumeration le Sparga-

nium minimum.

Presses d'atteindre les bords du grand fleuve, les botanistes quittent

1'alluvion de rill et suivent les bords d'un petit cours d'eau qui derive

egalement du Rhin, et qu'on appelle Rhin-Tortu, a cause de ses nombreux

detours. Ce bras est canalise; la couleur de ses eaux est tout a fait glauque.

II va se jeter dans rill, qui, a partir de ce point, de jaune quelle etait,

prend la teinte glauque jusqu'a son confluent avec le Grand-Rhin. On recolte

a cet endroit le Potamogeton obtusifolius, les Calamagrostis Epigeios et

lanceolata ; on laisse sur la gauche le village du Neuhof et Ton arrive a la

Gansau, oil Ton fait une station. Cet endroit est i enomme par la grande quan-

tity d'oies (t) qu'on y engraisse, pour en obtenir les foies hypertrophies.

Aussi, tout autour du village, voit-on des cultures de Mai's dont le produit

est destine a la nourriture de ces volailles; on y cultive encore le Triticum

monococcum et le Topinamhour, qu'on donne aux bestiaux.

En quittant la Gansau, on suit un nouveau bras du Rhin qui bordeune

propriete oil se ti ouve le premier Marronnier-dMude plante dans le pays

en 1680. On gague alors le bois de la Gansau, oil se trouve le Salts

daphnoides, et qu'on longe rapidement afin de rejoindre les alluvions rhe-

nanes; on voit en passant le Rapistrum rugosum et VErucastrum Pollicntu

Arrives a un endroit oil nous recoltons YHippuris vulgaris, nous entendous

les coups de fusil du polygene et Ton commence a craindre les project! e .

Les plus intrepides bravent le danger avec M. kirschleger, et coupen

court pour gagner les bords du Rhin ; les plus prudents se resignent a faireu

detour assez long pour arriver au meme but. Apres une heure de marco f

les deux troupes se rejoignent ; on est en pleine alluvion rhenane.

La vegetation des greves formees par les alluvions inodernes du r*

presente un aspect tout particulier. Lorsqu'ou est place sur la uifc

elevee pour regularise? le cours du fleuve, on a d'un cote 1'enorine m

du Rhin, roulant ses eaux glauques sur un lit de sable et degalcts,

(1) En allemand Gansau signilie Pre-aux-oies.
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I'atitre, une foret remplie de fralcheur et eomposee presque exclusive-

meiit par (fas Salicinees. Cette foret constitue une bande plus ou moins

accidentee, suivant le mode de distribution des sables et des galets qui

en forment le sol. Stir les monticules dominent les Sanies et les Peuplicrs;

dans les bas-fonds se trouvent des eaux stagnantes dont les bords sont cou-

verts par les chaumes eleves de grands roseaux.

Le Saule le plus abundant est le Salix alba; il croft la dans toute sa

beaute. On en tiouve queiques-uns qui atteignent 30 metres de hauteur,

et dont le tronc mesure 60 centimetres de diametre. On y remarque encore

les Salix triandra, monandra, caprea, viminalis, etc. . .

A cote des Sanies se trouvent les Peupliers ; le Populus alba est presque

aussi commun que le Saule blanc, et contribue avec lui a donner aux bote

rhenans un aspect blanc argente. Les autres grandes essences sont le Peu-

plier noir, le Tremble, le Peuplier pyramidal et les Aulnes.

Dans les bas-fonds, sur les bords des eaux stagnautes, croisseut les

Calamag7*ostis littorea et Fpigeios, le Phragmites communis, le Phalaris

arundinatea, les Agrostis alba et stolonifera. Au milieu des chaumes de ces

Graminees, on rencontre en abundance le Typha minima, dont les tiges

selevent a peine a un pied au-dessus du sol.
:

En s'enfoncant dans les taillis, les botanistes retrouvent en abou-
i1

dance le Stenactis annua, qifils avaient deja rencontre sur les pelouses

d'lllkirch ; maisce qui attire surtout leurs regards, ce sont les magnifiques

touffes de Myricaria germanica que grand nombre (Ventre eux voieut

pom- la premiere fois. Ca et la se trouvent abondamment les bautes tiges
A

des Melilotus alba et altissima entremelees avec XCEnothera biennis, cxtre-

mement frequent. On recueille YAllium acutangulum, le Scutellaria

!l«lericulata, le Stachys palustris, les Scrofularia nodosa et canina; on

t'ouve quelques pieds de Campanula pusilla, espeee que M. Kirschlegcr

eroit avoir ete entrainee des Alpes par les eaux. Sur les graves boueuscs les

Plus recentes eroit en abondance le Myosotis palustris; on y voit aussi

"nglicum et siIvestre, etc.

f/icinalis, Cirsium arvense, Galium

L'heure s'avancait et les boites etaient pleines ; chacun demandait a

reparer ses forces. On etait alors sur les rives d'un des bras du Rliin auqucl

°n a donne le nom de Petit-llhin; on le traverse en bateau et Ton aborde daus

We des Epis toute pleine de fralcheur et de verdure; la vegetation rhe-

naney etait dans toute sa splendeur. Ou traverse 1'ite et Ton parvlent au pont

de ba^eaux etablisur le Grand-Rhin ;
quelque temps apres on arrive a juhl,

et
» apres une legere collation, on reprend le cbemin de Strasbourg, ou Ton

'eutre vers butt hemes dusoir.
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M. Cosson rend compte de 1'excursion faite par la Societe a

Haguenau le 14 juillet.

cossox
DE HAGUENAU, ET D1RIGEE PAR M. BILLOT.

A onze heures quarante minutes, de nombreux membres de la Societe se

trouvent au rendez-vous indique, a la pare du chemin de fer, pour Kexcur-

sion qui doit etre faite a Haguenau. En une heme, les 28 kilometres qui

separent Strasbourg de Haguenau sont franch is, et, a I'anivee du train,

M. le professeur Billot se met a la disposition de la Societe pour lui faire

recueillir les piantes les plus interessantes des environs. A l'unanimite,

M. Billot est designe pour diriger la course, et tout le mondeest heureux

d'avoir pour guide un botaniste aussi experiments et auquel de longues

annees d'exploration assidue out rendu familiere la vegetation du pays.

Dans I'ctenduede 3 kilometres seulement, de Haguenau a Schweighau-

sen, on trouve les sables d'alluvion du «jres vosgien conslituant le sol de

presque toute la plaine, de vastes prairies avec des marecages tourbeux,

des boisarides de Pinus silvestris, des champs cultives, des houblonnttrcs,

c est-a-dire des stations qui donnent I'idee la plus complete de Tensemble

du pays. Les sables de la plaine, les bois de Pins et surtout les boublon-

nieres (1), oil le Houblon grimpe sur des perches de pres de dix metres,

donnent au pays un aspect particulier.

Dans les champs, au voisinage du chemin de fer, croft Y Erucastrum

Pollichii avec le Diplotaxis muralis. Dans les sables arides et incultes

I' Artemisia campestris et le Brassica Che iranthus sont d'une extreme abon-

dance. Un peu plus loin, a Tentree d*un bois de Pins, V ttelichrysum are-

narium, a capitules jaunes ou d'un rouge safrane, forme de nombreuses

touffes dans le sable meuble et eonstitue sur quelques points le fond de la

vegetation. Cette plante, Tune des plus interessantes de la course pour la

plupart des membres de la Societe, est la a Tune deses stations les plus occi-

dentals; en France, elle n'existe guere que dans les departements du fr 1
m

Rhin et de la Moselle; elle se rencontre plus frequemment en Ane-

magne, en Autriche, en Hongrie, en Crimee, et se retrouve en Asie, dan

la Bithynie et jusquedans la Perse septentrionale. A la lisiere du mem

bois, le Chondrillajuncea croit avec les Sedum reflexum, Jasione monlan ,

Corynephorus canescens, Aira flexuosa, Hypericum pulclirum, etc. \b e l '

au milieu des Pinus silvestris&e trouvent quelques Betzdaalbattpubescem^

Dans le m£me bois, de nombreux pieds de Pinus silvestris presentcnt \

a mfime hauteur une deviation rcmarquable dans la direction de leurst g >

!) Dans les houblonnifcres, le Houblon femellc est seal cultive; la planie re

n»i sterile el la quantity de hipuline se trouve notablemenl augment^
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affeetantordinairementplusou moins la forme dune crosse. Notre honorable

confrere M. Duval-Jouve, qui a fait une etude attentive de eette curieuse

deformation, fait remarquer qu'elle a du se produire sous ['influence dune
cause qui a agi simultanement sur tous les arbres deformes. — Dans les

prairies a sol tourbeux se rencontrent le Stellaria glauca et le Leersia

oryzoides avec plasieurs plantes communes des terrains marecageux, telles

fi

(E
Dans les eaux de ces losses, le Tropa natans flotte avec les Hydrocharis

Morsus ranee, Ceratophyllum demersvm, Utricularia vulgaris, etc. Sur les

points les plus tourbeux de la prairie, le long de petits fosses, le Comarum
palustre est assez frequent; dans ces memes fosses le ISitelIa mucronata?

est assez abondant.

Pies de Schweighausen, le Melilotus alba couvre entierement un terrain

en friche assez etendu ; M. Billot reclame le concours des nombreux bota-

aistes qui I'entourent, et les prie de raider a recueillir, seance tenante, le

nombre d'echantillons necessaires pour que la planfe puisse etre publiee

dans une des prochaines centuries de son Flora Gallia? et Germanise exsic-

cata, etconsacrer ainsi le souvenir de I'excursion de la Societe Botanique de

France a Haguenau.

Apres une courte halte a Schweighausen, le retoura Haguenau s'effectue

P<u* le chemin le plus court, pour avoir encore le temps, avant le depart
\

a quatre heures vingt-deux minutes, de visiter I'herbier de M. Billot,

et partieulierement les riches materiaux qu'il reunit avec tant de perse-

verance pour sa belle publication du Flora Gal/ice et Germanice exsic-

cata. — Lherbier de M. Billot, bien qu'il se compose surtout de plantes

de France, d'Allemagne et des con trees voisines, offre un veritable intent

en raisou du nombre de localites par lesquelles la plupart des especes sont

representees. — L'importante collection publiee par M. Billot sous le litre

de Flora Gallia* et Germanice exsiccata est par venue a sa 2i e centurie, et deja

,es materiaux des 25 c et 26 c centuries sont reunis. Kile renferme principa-

lementdes plantes de France et d'Allemagne-, dans cesdernieresannees, un

certain nombre de plantes interessantes d'Algerie et d'ltalie y out ete

admises. Cette collection, dont la valeur scientifique est si generalement

ai>preciee des botanistes, se distingue par le bon choix et le nombre des

echantillons, une mfime espece y etant donnee plusieurs fois sous un m£me
unnafro d'ordre, lorsque les premiers echantillons publies ne representaient

P&s completement tous les caracteres ou les principaux etats de developpe-

ment de la plante. Le soin avec lequel a ete faite la determination des especes

a ^gage les auteurs qui s'occupeut de la flore de France a citer comme

types les echantillons de cette publication, qui tend ainsi a devenir une col-

•eclion vraiment classique.
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M. Jamain, secretaire, rend compte de I'herborisation faile le

16 juillet de Munster a ticrardmer, en passant par le col de la

Schlucht et le Hohneck.

RAPPORT DE n. A. JAUMLIN SUR L'HERBORISATION FAITE LE 1G JUILLET AU HOHNECK,

ET DIRIGEE PAR MM. GODRON ET KIRSCIILEGER.

Le jeudi 15 juillet, a une heure apres midi, !es memb res de la Soeiete,

auxquels s'etaient joints quelques autres botanistes, quittaient Strasbourg

pour se rendre dans les Vosges, a I'effet d'cxplorer les plus riches localises

des montaunes de la Lorraine. A trots heures on arrivait a Colmar, et de la

deux grands omnibus et deux cabriolets affretes par les soins de M. le pro-

fesseur Kirsehleger nous transportaieut a Munster.

La route de Colmar a Munster, de 18 kilometres environ, est parallele

alaFecht, petite riviere qui se jeite dans Till un pen au nord-est de

Colmar. En soriant de cette derniere viile, nous lonsefimes pendant quel-

ques minutes les bords de la riviere, et, dans le jardin dune des dernieres

maisons de Colmar, nous apercumes des pieds d'Alyssum incanum. Sauter

de la voiture, ouvrir une petite porte fermee par un loquet, arracher ehacun

une enorme brassee de eelte planle, fut pour M. Cosson et pour moi

I'affaire dun instant • nous avions reeolte de quoi contenter tous nos com-

pagnons. Au moment ou nous terminions notre expedition, nous vimes le

proprietalre de cette habitation, deboutsur ie senil desa porte et paraissant

biensurpris de racbarnement avec lequel nous arracbions les mauvaises

berbes de son jardin. Nous le salufimes, sans nous inquieter de ses im-

pressions, et nous remontdmes dans notre voiture, charges de notre precieux

fardeau.Unedemi -heure apres, nous traversions le villagede Wintzenheim,

et nous entrions dans la vallee de Munster. A peu pres a moitie chemin,

notre earn vane s'arrela a la porte d'une belle filature de coton, ou nous fumes

recus avec la plus parfaite cordiality par M. Jacques Kirsehleger (frere do

professeur), qui, apres nous avoir offart des rafratcbissements, nous fit

visiter son usine et un joli jardin fort bien tenu. Cette usine marcbe a l'aide

de deux machines, Tune a vapeur, i'autre a eau ; mais, au moment de notre

passage, la vapeur faisait tous les frais de la force motriee, car la Fecht etait

presque a see; je recoltai dans le lit de cette riviere le Potamogetm

pimllus.

Notre voyage ne fut signale par aucun autre incident. Les prairies qu»

bordaient ehaque eote de la route etaient fauehees; nous n'avions done

rien a rccolter. Nous apereevions de temps en temps des feuilles

Polygonum Bistorta : mais nous devious bientot retrouver cette plan e

dans les pAturagcsde la montagne. D'aiileurs nous avions bate d'atteiodre

Minister.
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Enfin nous arrivons au terme de notre voyage, et nous deseendons a

I'hdtel de la Cigogne, oil nous demandons a souper et a coucher pour

environ quarante personnes. Noire hrite ne s'attendait pas a line pareille

visite; aussi n'etait-il pas pret. Bientot tons nos compagnons arrivent, et

la place de Minister est couverte de voyageurs, de badges, d'habitants

venus des extremites de la ville, attires par notre arrivee.

Pendant que Ton preparait notre souper et que Ton eherchait a nous

loger, qui dans I'hdtel, qui dans des maisons particulieres, nous visitrimes

le magnifique jardin de M. Hartmann.

Nous drimes, pendant le souper, nous occuper serieusementde notre excur-

sion du lendemain : il s'agissait de faire a pied ou en voiture 20 kilometres

environ, de transporter tons nos bagages et de nous preparer les moyens de

ne pas mourir de faim au milieu de nos riehesses botaniques. On nous avail

annonce que les moyens de transport etaient insuffisants; mais bientot,

grfice aux soins de notre nouveau et oblige ant colleeue M. Silbermann,

I'habile imprimeur de Strasbourg, nous fumes delivres detoute inquietude.

Un enorme chariot etait destine a transporter nos bagages et des vivres;

une grande voiture et notre cabriolet devaient conduire tous les botanistes

qui croiraient devoir menager leurs forces; enfin une partie des notres de-

vaient faire la route a pied. Le rendez-vous pour le depart fut fixe pour
• _

cinq heures etdemie sur la place de Minister.

Le lendemain, a I'hetirefixee, les voitures partaient pour la Schlucht; les

pietons avaient deja pris les devants. M. Hartmann avait obligeamment mis

ft leur disposition une de ses voitures, qui devait les conduire jusqu'au

pied de la montagne; malheureusement elle etait insuffisante. Nos guides,

M. Gerard Martin, de Longemer, et son ills, dont nous avons etc plusieurs

fois a meme d'appreeier le zele et ('intelligence, devaient attendre les retar-

dataires a la rencontre desquels la voiture devait venir, et les guider dans

leursjecherches
; mais, par un malentendu que nous ne primes nous expli-

(!«er, ces derniers furent obliges de suivre la route jusqtt'au col de la

Schlucht. Heureusement f Is purent de temps en temps se reposer et trouver

,e 'ong du chemin quelques plantes qui les dedommagerent de leurs peines.

Apres avoir traverse un village assez important, nous arrivons au

pied de la montagne ; la route, tracee par les soins de M. Hartmann,

Presente une longueur de 20 kilometres environ de Minister au col de la

Schlucht. Elle est excellente et tres bien entretenue. Sa pente est, dans

certaines parties, d'environ h decimetres par metre; e'est assez dire que

noi»s ne pouvions avancer que lentement, et quil nous etait possible de

commencer notre recolte et d'admirer ces collines eouvertes d*Abies pecti-

nataei excelsa, et ces vallees profondes et etroites on I'ombre des Sapins

P r°jetait une teinte sombre qui contrastait avec les feuilles des arbres dorees

Par un soleil dont aucun nuage ne venait obscurcir I'eclat. Le liubus idwus,
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le Sambucas racemosa aux fruits vermeils, Ies longs cpis de YEpilobium

spicatum t
YA\ve\\e aux fruits noirs

(
Vaccinium Myrtillus), Ies panieules

blanches du Luzula albida, etc., nous annoncent on changement dans la

vegetation; nous touchons piesque aux Vosges granitiques, et bientot nous

trouvons le Senecio Fuchsii, le Pimpinella magna. Plus loin, un des cotes

de la route est couvert de Silene rupestris, et Ies premiers pieds iVJJiera-

cium albidum nous presagent une ample moisson de plantes de la region

alpine.

Deja Ies pictons ont pour la plupart abandonnc la route et fouillent Ies

ravins; Ies voitures sont en grande partie abandonnees; chacun sent

qu'il est temps de se mettre a I'oeuvre. Deja, dans Ies fentes des rochers,

on avait trouve Ies premiers pieds de Cyathea jragilis, de Polypodium

Dryopteris. Bientot, dans une clairiere, nous rencontrons TAirelle rouge

( Vaccinium Vitis idcea), V Arnica montana, IAngelica pyrenwa, le Meutn

athamanticum, le Polygonum Bistorta, et quelques pieds de Sonehus alpinus

aux longs epis bleus. Mais il faut, pendant quelques instants, suspendre

nos reeherches : la route est encaissee entre la montagne taillee a pie

par la main de I'homme et uu murde granite qui la separe d'une vallee

etroite, tellement profonde que Ton se sent pris de vertige en I'explorant du

regard. Un enormepied de Rosa rubrifolia pousse entre Ies pierres disjointes

par la mine et la sape; helas! il est inaccessible, Mais nos regrets ne sont

pas de longue duree : M. Monard, plus heureux, en decouvre un autre et

nous en distribue a tous de magniliques ecbantillons. Kn/in nous passons

sous un tunnel creuse dans le roc, et Ies voitures s'arretent au col de la

Schlucht, a la porte d'un chalet. Nous sommes a 1150 metres au-dessusdu

niveau de la mer. La recolte du Sedum annuum que nous trouvons entre

Ies pierres du mur de la route et celle du Itumex arifolius tei minent cette

premiere partie de notre excursion.

C'est au col de la Schlucht que s'arrete ledepartement du Haut-Rbin; la

route construite par M. Hartmann ne se prolonge encore que de deux kilo-

metres dans le departement des Vosges, et n'a pas etc continuee, de sorte que

Ies communications entre la Schlucht et Gerardmer sont assez difficiles. Cette

route va etre achevee. On doit aussi, dit-on, bdtir un hdtel au col de la

Schlucht; dans un temps prochain, une herborisation au Hobneck sera

done des plus faciles.

La seconde partie de notre herborisation comprend nos reeherches sui

le Hobneck et dans Ies esearpements de cette montagne. A ouzo heures

environ nous commencons notre exploration.

Malgre Ies quelques plantes subalpiues que nous avions deja recuedhes

et que nous devious retrouver encore, nous remarquons un grand change-

meat dans la vegetation : Ic Meutn atfiamanticum, V Angelica
pyrenaa,

croissent en grande abundance et sont meles a de ties nombreux V™dt>
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d'/tmica montana; a I'ombre des arbres on rencontre quelques pfeds de

Sonchus alpinus . Enfin nous apercevons un pied de Gentiana lutea en flour

•

celte plante est devenue assez rare dans les Vosges ; des speculators la

reeherchent afin d'en extraire de I'alcool. II faut esperer que I'etat satis-

faisant des vignes donnera une autre direction a leur Industrie, et qti'ils

permettront aux nombreuses rosettes de Gentianeque I'on trouve encore

dans la prairie de se developper assez pour fleurir et avoir un jour I'hon-

neur de figurer dans I'berbier des botanistes. Le Viola sudetica, le Gna-

phalmm norvegicum, le Galium hercynicum, le Chcerophyllum hirsvlum,

nous font bientot oublier la rarele des Gentianes, Nous avancons peut-

etre un peu rapidement vers les escarpements; neanmoins nous pouvons

trouver, sur les pdturages cou verts de Nardus stricta en pleine floraison,

quelques pieds d' Orchis albida, et une grande quantite d'Apargia alpina,

de Lycopodium clavatum et tYAnemone alpina dont les fleurs sont presque

toutes passees.

Nous arrivames bientot aupres de la source dont notre venerable presi-

dent vient de nous parler, dans une lettre qui evoquedes souvenirs vieux

deja de trente-sept annees; c'est aupres de cette source que nos guides

avaient fait transporter d'enormes paniers de provisions; c'esl la que nous

devious dejeuner. Ce repas au milieu de notre excursion rappelait a la pin-

part d'entre nous les herborisations de Fontainebleau et les dejeuners sur

I'herbe dans la plainede la Chaise a I'Abbe. Mais, helas! notre excellent et

savant maltre n'etait plus la pour nous guider de ses conseils; nous nous

etions si souvent series autour de lui, pour entendre sa parole pleine de

bonte, que nous ne pouvions reprimer un profond sentiment de regret. La

mort nous avait deja ravi Adrien de Jussieu lorsque la Societe Botanique

fut fondee; il n'en est pas moins un de ceux qui out le plus contribue au

succes de notre institution, en groupant autour de lui une multitude de

jeunes botanistes qu'il honorait de son amitie, et qui, sous ses auspices,

sont devenuscbers les uns aux autres.

Autour de la fontaine croit encore le Sibbaldiaprocumbens, que M. Mou-

geot y a decouvei t en 1821 ; malheureusement la plante etait defleurie. La

localite est peu abondante, nous dumes nous eontenter d'un tres petit

nombre d'echantillons. Ce ravin devait nous fournir encore queiques plantes

a'pines, parmi lesquelles je signalerai le Carex frigida, le Pedicularis fo-

liosa, le Bartsia alpina, le Luzula spadicea, VEpilobiwn alpinum, le

Sazifragastellaris, etc. Nous remontons le long dun petit ruisseau et nous

arrivons sur les parages, oil nous trouvons quelques pieds de Lycopodium

Selago. Nos guides nous conduisent dans I'escarpement sud du Hohneck,

<* c'est la que nous devons faire notre plus abondante recolte. Les boites,

les cartons, sont laisses sur la pelouse, et armes seiilemeot d'instruments
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propres a deraciner les plantes, nous nous engageons dans les couloirs

qui se trouvent entre les rochers.

La pente est extremement rapide, mais le coteau, ties herbeux, pouvait

etre explore sans danger. Pourrai-je nommer toutes les plantes que Ton

trouve dans cette splendide localite? Elles sont evidemment trop nom-

breuses. Choisirai-je les plus belles par r eclat de leurs corolles? Presque

toutes sont magnifiques, Les enormes corymbes d'un beau bleu d'azur du

Sonchus Plumieri , les grandes grappes blanches du Spiraea Aruncus,

les fleurs pourpres du Cacalia Petasites, du Lilium Martagon, du Car-

duus Personata, les fleurs jaunes de VAconitum Lycoctonum, du Digitalis

ambigua, les corolles violettesdu Geranium silvaticum, les fleurs blanches

des Ranunculus aconitifolius et platanifolius, sont melees les unes aux

autres et produisent un effet magique. Entre les fentes des rochers on

trouve le Saxifraga Aizoon; puis, parmi les plantes plus modestes, si Ton

a egard seulement a I'eclat de leurs fleurs, nous ne pouvons nousempecher

de signaler le Convallaria verticil Iata et le Daphne Mezereum en fruit,

VAconitum Napellus encore en bouton, V Orchis globosa qui se cache au

milieu des herbes et dont on ne trouve qu'un petit nombre d'echantillons,

le Comarum palustre, le Centaurea montana dont il ne reste plus que

quelques fleurs, le Valeriana tripteris, I

1

Allium Victorialis et le Thesium

alpinum. Enfin il nous reste a rappeler que dans ce ravin on trouve quel-

ques pieds de Crataegus latifolia, de Sorbm Chamcernespilus, de Rosa

alpina et rubrifolia, de Rubus saxalilis, etc. Cette rapide enumeration doit

faire comprendre combien etait riche notre butin, aussi nous avions Mte

de le mettrea I'abri de tout accident. Les boites et les cartons recurent nos

plantes en depAt, et prenant la direction du nord-ouest, nous descendimes

!a montagne vers Retournemer. Quelques pieds d' Orchis albida et AePirola

minor furent les seules plantes que nous recueillimes sur notre chemin.

Cependant le bois de Sapins que nous traversdroes renfermait des pieds de

Listera cordata, mais en tres petite quantite.

Lorsque nous arriv^mes a Retournemer, le soleil etait deja descendu vers

1' horizon; nous avions done a peine le temps de recueillir les quelques

•aretes que Ton nous avait signalees dans cette localite ; le temps ne nous

permettait pas d'herboriser avec tout le soin convenahle; nous devions

nous contenter de chercher les plantes specials. Un bateau nous transpor

de I'autre cAte du lac, oil nous recueillimes le Calla palustris et le Scheu-

chzeria palustris . Ces deux plantes croissent au bord du lac, sur un sol

tourheux qui oscillait sous nos pieds; de plus il fallait entrer jusqu'a nn-

jambe dans les Sphagnum et dans l'eau. Mais i! s'agissait de cueilllr deux

plantes rares; il n'y avait pas a hesiter.

Dans le lac, le Nufar pumilum et le Mmiophyllum alterniflorum
furent

1

ta
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recoltes en grande abondance. Nous abordAmes enfin, et nous montAmes
dans Ics voitures, qui nous conduisirent rapidement a Gerardmer.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de remercier de leur bienveillant

concours et de leurs precieuses indications MM. Godron, Kirschleeer,

Pabbe Jacquel, Monard, Mougeot fils et Demange qui, non contents

de nous guider dans la montagne, nous ont conduits aux localites les

plus splendides et ont, pour ainsi dire, place notre main sup les belles

plantes que nous avons rapportees, et M. Lecoq (de Clermont-Ferrand) dont

la grande experience et le profond savoir nous ont ete du plus puissant

secours.

M. Cosson appclle 1'attention de la Societe sup les affinites

elroites existant entre la vegetation de la chaine des hautes Vosges

et celle des Monts-Dores.

Ces affinites sont d'autant plus remarquables que la constitution geologique

des deux systemes de montagnes, de meme que leur latitude, semblerait #

priori devoir entrainer des differences bien plus tranchees. M. Cosson, lais-

sant a M. Lecoq, Tun des savants auteurs du Catalogue du plateau central

de la France, le soin de completer le parallele qu'il vient d'indiquep, se

borne a quelques generalites. Ainsi il signaledans les lacs et les raaraisdes

Vosges et des Monts-Dores, ('existence des Nufar pumilum, Andromeda

polifolia, Scheuchzeria palustris, Carex pauciflora, Isoetes lacnstris, etc.

Le Callapalustris
y
qui n'existe pas aux Monts-Dores, caracterise surtout les

marais des Vosges. Le Ligularia sibirica, Tune des plantes les plus speciales

desmarais lourbcux des Monts-Dores, lui parait caracteriser au mdmetitrela

vegetation lacustre de ces dernieres montagnes.— Parmi les plantes repandues

dans les Vosges qui n'existent pas aux Monts-Dores, il cite particulierement

le Spircea Aruncus qui, par son abondance, est Tune des especes les plus

earacteristiques de la difference des deux vegetations. II mentionne egale-

roent les Sibbaldia procumbens, Epilobium alpinum, Sedum Rhodiola,Hie-

racium alpinum et albidam, Luzula albida, etc. — L'existence dans les

Vosges des Sibbaldia procumbens, Epilobium alpinum, Sedum Rhodiola,

des Hieracium alpinum et albidum, plantes de la region montagneuse

elevee, parait a M. Cosson un fait de geographic botanique d'autant plus

interessant que Ton ne retrouve pas dans les Vosges le Trifolium alpinum

generalement repandu dans les montagnes de l'Auvergne, et qui dans les

Alpes se rencontre a la meme altitude que ces especes. — La region boisee

des Vosges offre en abondance le Luzula albida, qui est reraplace dans les

Monts-Dores par le Luzula nivea.
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M. Lecoq ajoute les observations suivantes sur I'analogie de |a ve-

getation des hautes Vosges etde celle des Monts-Dores :

Messieurs,

Ainsi que M. Cosson vient de vous le rappeler, il existe enlre la vegeta-

tion des Vosges et celle de I'Auvergne de si grands rapports, que Ton

pourrait considerer les (lores de ces deux con trees comrae identiques. Non-

seulement ce sout les memes especes qui viennent embellir les forets, les

pelouses et les precipices des Vosges et les pentes escarpees des vallees

volcaniques du Mont-Dore, mais les associations sont les memes, et les

memes tableaux viennent s'offrir a nos yeux. C'est a tel point, qu'habitue

commeje le suisa parcourir I'Auvergne, j'avais bier besoin de reflechir pour

m'assurer que j'etais sur les Vosges et que j'herborisais en si bonne com-

pagnie, si loin demes montagnes de predilection.

Ce n'est pas moi, Messieurs, qui essayerai de vous decrire le riche tapis

vegetal que nous venous de fouler ensemble ; celte taebe a ete dignement

emplie par nos savants confreres des Vosges et de I'Alsace. Nous devons

surtoutau respectable ami de la science, sous la presidence duquel nous

somraes beureux de nous reunir auiourd'htii, un brillant tableau des scenes

si varices que le luxe de la nature deploie sur ses Vosges cberies. Personne

mieux que lui ne pouvait peindre des beautes qu'il a si vivementsentieset

si heureusement exprimees.

Si j'ai demande un instant la parole, c'est seulement pour vous signaler

quelques differences entre deux (lores qui semblent se confond re. En effet,

si I'Auvergne parait plus riche de quelques especes ecbappees des Alpes

ct des Pyrenees, de quelques plantes mediterraneennes qui viennent s'ar-

reter sur le versant meridional de ses montagnes, les Vosges nous offrent,

en revanche, des forets presque impenetrates, d'une immense etendue, qui,

plus que cellesde I'Auvergne, rappellent les forets primitives. Des arbres

enormes y comptent par siecles leur existence, des tapis d' Hypnum veloutes

s'etendenta perte de vue sous leurs ombrages, toutjonches de leurs vieux

debris, et leurs branches sont souvent cachees sous des masses enormes de

Leucodon sciuroides, qui remplace ici les Usnea et les Alectoria des vieux

Sapinsdu Mont-Dore. Ce qui, dans les Vosges, attire immediatement ('at-

tention du botaniste, c'est le melange intime des deux Abies pectinata et

excelsa. Ce dernier manque a I'Auvergne. On le voit dans les Vosges at-

teindre d'cnormes dimensions, et ses branches superieures, inflechies sous

le poids de longs cones suspemlus, se penchent imbriquees les unes sur les

autres, et donnent a I'arbre I'apparence d'une pyramide clancee. VAbies

pectinata est moins pyramidal et plus elargi. Ses rameaux etales sont gnrnis

de c6ues dresses qui contrastent avec ceux de son congenere. Dans quelques

localites, il semble qu'tt y ait alternance entre ces deux arbres. Tandis que
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VA. excelsa constitue la futaie, VA. pectinata crolt sous sa protection. Si

plus loin ce dernier domine, I'A excelsa joue le role de taillis, jusqu'a ce

que Je temps, que la nature ne compte jamais, aneantisse le plus fort et

donnea son tour la puissance au plus faible. Le Meleze, si commun dans

les Alpes, vient au printemps ajouter aussi sa fraiche verdure a celle des

deux princes des forets.

Une foule d'especes croissent sous ces tenebreux ombrages. Le Vaccinium

Myrtillus s'y montre enquantite prodigieuse, VArnica montana y etaleses

calathides orangees, sou vent courtisees par de nombreux satyres aux ailes

noires et veloutees. Le Luzula albida, commun dans les Vosgcs comme
dans la foret des Ardennes, est eniierement parallele au Z. nivea abundant

dans les montagnes de I'Auvergne. Le Doronicum aus(riacum
y
Tune des

plus belles plantes du Mont-Dore, manque totalement a ces forets, mais

leurs clairieres, comme les notre>, oiFrent des fourres (V Equisetum silva-

ticum, et Jeurs marais, couverts de Sphagnum, nounissent, comme ceux

de I'Auvergne, des Drosera, VAndromeda polifolia, le Vaccinium Oxycoccos

et le Lycopodium inundatum qui, malgre son nom, prefere la vase molle

et emergee. Le Nufar pumilum, V Isoetes lacustris, hab itent nos crateres-

lacs, comme les lacs pittoresques de Gerardmer et de Longemer.

Les Vosges n'ont a envier a I'Auvergne ni ses Mulgedium aux calathides

azurees, ni VAdenostylcs albifrom aux corymbes purpurins, ni le Rumex
anfolius si commun dans ses bois; si le Senecio Cacaliaster y fait defaut,

il est remplace par le Senecio saracenicus amplement developpe. Trois

especes de Circcea habitent les lieux humides des deux contrees. Le Jilechnum

Spicant estcommon partout; VAllosorus crispus e.^t rare dans les deux pays

que nous comparons, et YOsmunda regal is, cette reine des Fougeres euro-

peennes qui orne les Lords de quelques ruisseaux des Vosyes, n'a pas

encore penetre dans les lieux humides de i'Auvergne.

Cette derniere contree peut, ii est vrai, s'enorgucillir de plusieurs plantes

iuconnues a la premiere, et pourtantil n'est aucune espece qui puissey

^njplacer ce beau Spircea Aruncus qui, par ses grnppes blanches et le-

geres, contraste avec le sombre feuillage des Sapins, qui croit sur la lisiere

des forets, qui suit le cours des ruisseaux et que le vent balance au-dessus

des precipices.

Apres les forets et les marais, ce sont les pelouses et les sommets rocheux

quioffrent la plus belle vegetation. Nous rencontions sur les Vosges tousles

Lycopodium du plateau central de la France, plus les L. annotinum et L.

Chamcccyparissus qui nous manquent. Nous voyons epanouies dans les pre-

cipieesdu Hohneck les ileurs de VAnemone narcissiflora qui signnlele prin-

temps des montagnes, charmante messagere que nous ne pouvons invoquer.

Le Berberis aux fruits eearlates ne se montre jamais parmi les buissons de

«os montagnes, et si le SMaldia procumbens vit egare sur quelque point
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de l'Auvergne, il y est ignore et s'est jusqu'a present soustrait a nos

regards.

Le Rosa rubrifolia, VAllium Victorialis, le Pedicularis foliosa, sont

rares dans les Vosges, abondants en Auvergne.

Le Phyteuma hemisphcericum, le Gentiana verna, le Geum montanum,

V Anemone vernalis, le Soldanella alpiaa, le Geranium phwum, le Trifolium

hybridum, le T. pallescens, le Saxifraga aspem, le Senecio artemisice

falius 9
les Carlina acanthifolia et Cynara, les Erica cinerea et Tetraiiz,

les Pedicularis comosa et verticillata, le Lathrcea Clandestina, le Saif£

pentandra et plusieurs autres especes, n'ont pas encore aborde les Vosges,

taudis qu'ils sont frequents en Auvergne.

Les iois de la distribution des vegetaux nous sont ties imparfaitement

connues; les reunions de botanistes sur des points si divers et si eloignesde

notre territoire contribueront eertainement a reconnaitre queiques-unes de

ces lois, a signaler les exceptions et les anomalies, et rendront sansaucun

doute de grands services a la geographic botanique. J'ai voulu seulement

signaler quelques-uns des faits qui m'ont paru les plus saillants pendant

ceite course rapide au milieu de cette magnitique eontree, et dans une

reunion ou assistaient les botanistes des Vosges qui connaissent le mieux la

(lore de leurs montagnes.

i

M. Planchon montre a la Societe des echanti lions de Y/Egilops
* •

triticoides obtenus artiticiellement par la fecondation de YJE. triaris-

lata au moyen du Ble-Touzelle, et dont il a parte dans la dermere

seance (voy. plus haut, p. I\li9).— II fait ensuite la communication

suivanle

:

SLR UNE NOUVELLE ESPECE DE CLYPE0LA APPARTEXANT A LA FLORE DE FRANCE

par M. J.-E. I»M\C HO\.

Clypeola gracilis. — C lypeolce Jonthlaspi persimiiis, sed minor, gra-

cilior, siliculis e/lipticis vel obovato-ellipticis, semirie dimidiam loculiampli*

tudinem excedente.

Hab. Sables dolomitiques de la rive gauche de I'Herault, dans la region

dite Capouladous (a 5 ou 6 lieues de Montpellier) , entre la descente de

Viols et la fontaine dite du Roc blane. Rare.

Observe en fleur et en fruit le 2 avril 1857 et le IU avril 1858.

i Herbula annua, fugax, paree ramosa, ram is adscendentibus vel erectis

gracilibus in racemos elongatos desinentibus ad extremum n,,08 longis.

Folia Infima opposita, ramealia allerna, omnia obovato-spathulata, in Pe
~

tiolum plus minus longum angu&tata, pube stellata (sicut tota plauta)

parce canescentia. Racemi floridi nutantes, densi ; fructiferi longiusculi.
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Flores minuti, parum conspicui. Sepala insequalia, postico et antico obo-

vato-oblongis, lateralibus minoribus oblongis, omnibus diu persistentibus

demum deciduis. Petala calyci subsequalia, Iinearia, flavescentia, serins

albida. Stamina 6 inter se parum inaequalia, k majorum fiiamentis infra

medium bine dente triangular! acuto brevi ornatis, 2 breviorum appendice

squamiformi interna sublibera bidentata filameuti dimidium subsequante.

Ovarium elliptieo-obovatum, stylo brevi, stigmate capitate. Pedicel I i fruc-

tiferi erectly apice incurvi, persistentes, fructu breviores. Silicula elliptica vel

obovato-elliptica, numquam vere orbicularis (ad extremum n, ,002 longa,
m

, 00*18 lata) basi interdum acutiuscula, apice leviter emarginata, stylo

brevissimo npiculata, disco utrinque convexiusculo vix margine depresso,

pilis byaiinis radiatim divergentibus vestito, ala marginali angusta gla-

briuscula. Semen ellipticum, pallide fulvum, loculi plusdimidiam longitu-

dinem et latitudinem excedens.

Cette gracicuse petite plante est en quelque sorte la miniature du Cly-

peola Jonthlaspi. II y a meme des rapports si etroits entre les deux types

que j'ai hesite quelque temps a regarder le Clypeola gracilis comme line

espece legitime. Etpourtant les differences sont telles que le regard les

saisit des I'abord et que ('analyse plus attentive les confirme. Au milieu des

variations nombreuses de taille, de dimensions des parties, de pubescence,

que presente I'cspece connue, elle conserve toujours la forme a pen pies

orbiculaire de ses silieules, et la graine laisse entre ses bords et I'afle mar-

ginal du fruit un intervalle assez large, plus on moins deprime. Cbez le

Clypeola gracilis, la silicule est plus on moins elliptique, meme lorsqu'elle

est legerement obovale, et sa longueur depasse toujours un peusa largeur.

(La premiere dimension etant de m
,()02 dans les plus grandes silieules, la

largeur y est a peu pres de m,0018.) De plus, la graine, bien qu'absolu-

n)ent plus petite que ceile du Clypeola Jonthlaspi, est plus grande relative-

went a la silicule qui la renferme. Elle remplit en effet beaucoup plus de

la moitie de la loge, et donne an disque de la silicule une double con vexHe

plus marquee que cbez le Clypeola Jonthlaspi. .

J'ai vainement cberche d'autres caracteres pour distinguer les deux es-

peces. La forme et les dimensions relatives des appendices des filets sta-

roinaux n'ont pu m'en fournir de constants. Les petales sont egalement

'ineairescbez les deux especes, les feuilles inferieures egalement opposees,

les pedicelles fructiferes egalement incurves, la pubescence egalement

etoilee; bref, les deux types semblent caiques Tun sur I'autre pour I'en-

sembledes traits et du port. Leur autonomic me semble neanmoins bien

etablie par les differences du fruit.

Le Clypeola gracilis pourra se retrouver peut-etre en (liverses localites

(1« la region mediterraneenne. Jusqu'a ee jour neanmoins, son habitat

Parait etre fort restraint. Je I'ai cueilli deux annees de suite dans les sables
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dolomitiques cVune region de la rive gauche de PHerault, connue sous le

nom local de Capouladous, region ties bien exploree par Magnol, parGom-

merson, et en general par les botanistes de Montpellier. Dans cette localite

meme, elle n'occupe qu'une aire fort restreinte (d'environ 500 pas de dia-

metre), circonstance qui, jointe a sa petitesse extreme et a sa disparition

precoce, a pu la soustraireau coup d'oeil investigateur de mes devanciers.

Elle n'est pas d'ailleurs abondante, et toutes mes recherches en deux ans

ne m'en ont fourni qu'une trentaine d'exemplaires.

Dans une region analogue a celle de Capouiadous, a Saint-Guilhem-du-

Dcsert (Heraull), un de mes amis, M. Julien Jeannel, a recueilli un Cty-

peola que la petitesse de sa silicule sembled'abord rapprocher du Clypeola

gracilis. Mais un examen attentif montre clairement que c'est une simple

forme du Clypeola Jonthlaspi. Ce dernier varie, du reste, on le salt, par

sa silicule pubescente ou glabre, avec des nuances inlermediaires, diversites

qu'on retrouve chez le Biscutella lcevigata
}
ou elles n'entrainent pas plus

• » • * •

qu'ici des differences speeifiques. Tous les Clypeola gracilis que j ai vus

offrent une remarquable uniform ite de caracteres.

L'appeudice que presentent a leur base interne les etamines des Clypeola

est legerement bidente. On le retrouve cbez le Clypeola gracilis, aussi

bien que cbez le Clypeola Jonthlaspi.

M. de Schcenet'eld s'ex prime en ces termes :

Messieurs,

II y a deux ans, lorsque la Societe tenait seance en plein air, dans vine

clairiere des bois du Mont-Dore, M. Lecoq, aiors notre president, nous lot

une lettre de M. Mougeot, qui exprimaiten termes touchants son regret de

ne pouvoir se joindre a nous, son desk de nous voir bient&t minis autour

de lui.

A partir de ce jour, notre espoir a tous a ete de realiser le voeu de notre

venerable doyen, qui, vous le savez, Messieurs, herboiisait deja dans les

montagnes que nous venous de parcourir, alors que ceux memes d'entre

nous dont I'age a blancbi lescbeveux n'etaient pas encore nes; qui, depuis

plusde soixante ans, explore et etudie la flore de ce pays avec une incom-

parable activite et une perseverance a toule epreuve; qui, enfin, sanssortir

de sa modeste sphere, a su conquerir une eminente position dans lemonde

scientifique.

Aujourdbui cet espoir stst change en realite. La Societe est venue dans

les Vosges; elle a proclame M. Mougeot son president-, et M. Mougeot,

malgre son grand age, malgre un grave et recent accident, a Irouve la force

de venira sa rencontre et de pre&iJer cette seance.
l'lus que tout autre, M. le comte Jaubert cut etc beurenx d'accueilli'' et
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de remercier M. Mougeot. II s'en faisait une fete, et c'est en eejoursur-

tout qu'il doit regretter d'etre reten u loin de nous ! Puisque, par un concours

de circonstances facheuses, le Bureau permanent de la Societe n est ici re-

presents que par ses secretaires, qu'il soit permis an plus aneien mem-
bre du secretariat de se faire un moment I'organe de tous ses confreres, et

d'exprimer a IM. Mougeot la vive et profonde gratitude de la Societe pour

lapreuve touchante de devouement qu'il vientdelui donner! Qu'il veuille

bien, en meme temps, recevoir nos voeux pour le raffermissement de sa

santeet pour la conservation de savie (1), si chere aux siens, si utile a la

science, si precieuse pour nous tous!

Personnede nous, Messieurs, ne pourra oublier cette seance, semblable

a une simple reunion de famille, mois solennellepourtant paries sentiments

qu'elle fait naitre. La journee du 17 juillct 1858, ou la Societe Bolanique

de France a eu le bonheur d'etre presidee par Tun de ses membres qu'elle

aime et qu'elle bonore le plus, restera dans ses fastes comme une journee

heureuse entre toutes : Dies alio notanda lapillo!

Et la seance est levee a onze heures et demie.

A la suite de cette seance, tous les membres de la Societe et les

porsonnes qui s'etaient jointes a eux, se sont reunis pour dejeuner

ensemble a I'holel de laPoste.

Au dessert, M. Emm. Duvergier de Hauranne a porle un toast A

M. Mougeot, president de la session (pour les Vosges), au nom d f

un

de ses amis absents, et s'est exprime en ces lermes :

Mon oncle, M. Jaubert, qu'une maladiea retenu, a son grand regret,

'oin de cette reunion, m'a raconte que, simple etudiantet novice encore en

botanique comme je le suis aujourd'hui, il arrivait a Bruyeres, muni d'une

lettrede recommandalion pour M. Mougeot; il fut accueilli avecunebonte

parfaite, M. Mougeot lui traca son itineraire dans les belles montagnes que

nous pareourons, et la vocation du jeune etudiant pour la botanique fut

<tes lors decidee. Qu'il eut ete beureux de rendre lui-m£me bommage a

n°tre venerable doyen dans cette eirconstauce solennelle !

Initie a la botanique par mon oncle, et par cela meme a mon tour lobligc

<fcM. Mougeot, qu'il me soit permis d'etre ici linterprete des sentiments

tontj'aj iTcu la tradition!

(1) Au moment mCme ou ces lignes »'imprinieiil (7 dvcembre) nous avons la

profonde douleur d'apprendre la moil de M. Mougeot.

T. V

.

33
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M. Mougeot a repondu par quelques paroles vivement senties, et

a porte a son tour un toast A la Societe Botanique tie France eta

son digne president* M. le comte Janbert

.

M. Mougeot, a qui I'etat desa sante ne permettait pas des'absenter

plus longtemps de ehez lui, a fait ensuite ses adieux a la Societe et

est retourne le m6me jour aBruyeres. MM. Godron et Kirscbleger,

vice-presidents de la session, ont ete egalement obliges de quitter la

Societe, pour retourner Tun a Nancy, l'autre a Strasbourg, ou les

devoirs du professoratles rappelaient. — A partirde ce moment, par

suite de difficultes imprevues et relatives aux moyens de transport,

le programme arrete a Strasbourg (voy. plus haut, p. liOli) n'a pas

pu etre suivi avec une rigoureuse exactitude. Le lac de Gerardmer

ayant ete explore le matin meme (1), Tapres-midi de ce jour (17 juil-

let) a ete consacree a une fructueuse berborisation au lac de Lis-

pacb, dont M. Eug. Fournier a rendu compte dans la seance du

20 tenue a Mulhouse (voyez plus bas).

A Lispacb, la Societe s'est Q
personnes onl suivi M. Kirschleger (qui n'a pu les guider que

jusqu'au lendemain) et M. Chatin, et sont arrivees a Thann par

Wildenstein, chemin plus court mais inaccessible a un grand nombre

de voyageurs a la fois (2); de la clles sont parvenues a faire l'asccu-

sion du Ballon de Soultz.

La plupart des membres sont revenus de Lispach coucher a

Gerardmer et ont invite MM. Cosson et de Schoenefeld, membres du

Bureau permanent, a prendre, d'urgence, la direction du voyage.

Guidee par eux, la Societe s'est rendue le 18, en voitures,aRemi-

remont, et de la a Thann, en passant par Saint-Maurice, Bussang,

Wesserlingct Sainl-Amarin. L'heure avancee a laquelle on est ar-

rive a Thann n'a pas permis d'organiser et d'entreprendre le lende-

main l'ascension du Ballon de Soultz. La journee du 19 a ete employee

a une herborisation aux environs de Thann, dirigee par M. Cosson

assiste obligeamment par M. Kosmann, pharmacien de cette ville.

Le 20, on s'est rendu a Mulhouse, ou une seance a ete tenue et

ou Ton a visite les collections de la Societe induslrielle (voyez plus

has le compte rendu). De la on est alio a Bale, oil 1'on a encore her-

(1) Les plantes les plus inUSressanles des bonis de ce lac sont Vlso&es lacustrts

et le Nufar pumilum.

(2) II est impossible de coucher a Wildcnsfein plus de huit ou dix voyageurs-
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borise sous la direction deM. Cosson, el le soir m^me on est par-

venu a Fribourg-en-lJrisgau. MM. Lecoq, Parisot, de la Perraudiere

et de Srlicrneleld etaient arrives dans celte ville des le matin, pour

visiter le jardin botaniquc (voyez plus has le compte rendu) et orga-

niser la course du Kaiserstuhl, qui a eu lieu le lendemain 21 avec

un plein succes, bien qu'un pen contrariee par la pluie.

A Fribourg, M. le professeur De Bary, dirceteurdu jardin bolaniquc

et membre de la Societe, a accueilli ses confreres avec le plus cor-

dial empressement, et a bien voulu se charger de dinger lui-meme

i ascension du Kaiserstuhl. La Societe, parvenue au point culminant

de ce petit massif de montagnes, a exprime aM. De Bary sa recon-

naissance pour son aimable accueil, et, d'un commun accord, l'a

proclame vice-president de la session.

Le 21, a dix heures du soir, la Societe est revenue a Strasbourg*

Grace aux ordres donnes avec une extreme obligeance par M. le

prefet du Bas-Rhin, les formal ites de passeport et de douane lui out

cle facilities autant que possible a sa rentree sur le terri Loire frangais.

Dans la seance du 22 juillet (voyez plus has), MM. Aug. Maugin,

H. Foumier, Marmoltan et Parisot out rendu cornpte des di verses

herborisations faites du 18 au 21.

:

STANCE »1 *«» JWIIiliET 1*5*.
f *

La Societe se reunit a Mulhouse, a ncuf heures et demie du matin,

dans une des salles.de l'hdtel du Lion rpuge.

En ['absence de MM. les presidents el vice-presidents de la session

extraordinaire, M. Cosson, niembre du Bureau permanent, declare

la seance ouverte.

Par suite de la presentation faile dans la derniere seance, il pro-

clame l'admission de:

M. Bailliere (Emile), libraire-editeur, rue Hautefeuille, 19, a

Paris, presente par MM. Cbatin et Lecoq
;

Et annonce en outre deux nouvelles presentations.

M. Marmoltan, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du M juillet, donl la redaction est adoptee.

M. Eug. Foumier donne lecture de la communication suivante,

adressee a la Societe :
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PLANTER USUELLES DE LA NOUVELLE-GRENADE (*), par M. Jo*6 TRIA\4

(Paris, 10 juillet 4858.)

Ela:agia utilis Wedd. Hist, des Quinq., p. 9U (Condaminea utilis

Goud). — Arbol de Cera de Fusagasuga; Lacre de Tuquerres ; Barniz de

Pasto (?) — E. foliis late elliptieis, obtusiusculis (2), basi attenuatis, co-

riaceis, utrinque glaberrimis, breviter petiolatis; stipulis coriaceis, liberis,

denique truncatis, margine superior! revolutis; panicula multiflora, folia

requanti, ramulis erectiusculis.

L'Arbrea cire de Fusagasuga, Cire a cacheter de Tuquerres, ade grandes

feuilles opposees. Ires luisantes, coriaces; ses stipules sont axillaires, co-

riaces, lisses, munies a leur base de glandules remplies de resine verte, et

enfin tronquees et revolntees au bord superieur. Ses nombreuses fleurs sont

disposees en panicules terminates, rameuses, egales nux feuilles ;
les fleurs

se composent d'on caliee crateriforme, a tube tres court, adherent a

1'ovaire, a limbe paraissant evase et deeoupe en cinq dents triangulares

obtuses. La corolle est lisse, superieure, a tube court evase vers la gorge,

a limbe etale en cinq lobes obtns a estivation imbriquee; a sa gorge se

trouvent inserees cinq etamines a filets ties courts et a antheres ovales,

larges et presque saillantes. L'ovaire est in fere, deprime, biloculaire, et

contient plusieurs ovules anatropes, attaches des deux cotes de la cloi-

son qui porte deux gros placentas; le style est de la longueur du tube

de la corolle, et termine par un stigmate a deux lobes un peu renfles

et tronques. Le fruit est const itue par une capsule globuleuse a petites

c6tes, separee du caliee a la pointe, et qui se lend de baut en bas jusqu'a la

moitie en deux valves sept i feres, elles-memes bifidesa leur extremite. Les

graines sont inserees aux placentas devenus bemispheriques et un peu

fongueux et fletris ; elles sont petites, allongees, anguleuses, et ont un testa

presque membraneux. L'embrynn est a peine visible.

l/Elceagia utilis se trouve a I'etat sauvage sur les versants de la Cordil-

lere de Suma-Paz, district de Fusagasuga, province de Bogota, et a peu

pres a la mSme altitude pres de Sau-Pablo, sur le versant occidental de

la Cord i Here de Tuquerres.

L'auteur de YHistoire des Quinquinas observe avec juste raison que les

stipules des Rubiacees arborescentes sont enduites a la face interieure d'une

secretion gommeuse ou gommo-resineuse
; secretion qui, dans quelques

especcs, est transparenteet reste liquide, tandis que dans d'autres elle est

(1) Voyez le Bulletin, t. V, p. 86 et 366.

(2) M. Karsten, qui ;i trouvlcctlc plantc 5 San-Pablo, province de Tuquerres,

ddcrit ses feuilles comme £iant ovales el courlement acuminees [fol ovatis, bre-

viter acuminatas).
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opaque etse solidifie. Une cles especes dans lesquelles ce dernier fait est sur-

tout tres remarquabled'apres M. Weddell, est le Pimentelia glomerata.

Le mdine phenomene se presente non moins evident dans les Elaagia,

genre nouveau, etabli par M. Weddell pour uti arbre de la Nouvelle-

Grenade el un autre du Perou.

Les stipules de YElceagia utilis secretent abondamment une humeur
opaque qui entoure les bourgeons a I'epoque de leurdeveloppement, et qui

souvent se fait jour a I'extremite des stipules en formant comme une grosse

perle couleur d'emeraude. Le liquide se solidifie plus tard, et alors il a I'ap-

parence et les caracteres de la resine. CVst pour eette raison qu'a Fusaga-

suga, on a donne a la plante qui le produit le nom vulgaire d
1

Arbre a cire

(Arbol de cera). A Tuquerres, on appelle la plante et son produit Cire a

cacketer (Lacre), par analogic avec cette substance. Dans les provinces du

Socorro et d'Antioquia, on applique aussi le nom vulgaire de Lacre a une

Rubiacee qui fournit une secretion stipulaire ne differaut pas de celles

des arbres de Fusagasuga et de Tuquerres.

A Mocoa et aux Andaquies, on trouve egalement une autre plante dont le

produit est ties analogue a la cire de Fusagasuga et a la cire a cacheter de

Tuquerres. C'est une maliere resineuse qui constitue ce qu'on appelle le

vernis de Pasto [barniz de Panto). La ressemblance de ces di verses sub-

stances nous permet d'assurer, sans crainte d'erreur, qu'elles sont toutes

produites par la secretion stipulaire d'une espece d'Elceagia, sinon de

YElceagia utilis lui-meme.

Le vernis de Pasto, ou resine (YEkeagia, est une source de richesse pour

les Indiensde Pasto etdeTimana, qui remploient en grande quantite pour

vernir differents objets. Cette Industrie, particuliere et exclusive a ces deux

contrees, consiste a recouvrir de resine coloree et efendue en forme de

membrane, beaucoup d'objels de bois, tels que cuvettes, assiettes, tasses,

boites, jouets, ainsi que plusieurs autres objets d'utilite ou de fantaisie,

etsurlout des vases et bouteilles faits avec les fruits du Crescentia Cujete

et des Lagenaria, appeles par les memes Indiens totumos et calabazos.

La resine a recu le nom de vernis a cause de son apparence et de son
n

e'fet; mais elle differe entierement des autres vernis, surtoutpar la maniere

dontonl'applique.

Les Indiens independantsdes Andaquies et de Mocoa, dans le commerce

<le leurs produits naturels avec ceux de Pasto, leur fournissent la resine

dont ils se servent dans leur industrie. La resine est recolteesur le bord du

Caqueta ou sur le versant oriental des Andes de Pasto la matiere brute,

lel| e qu'on la voit sur les marches, se presente en bou les grosses, com-

pletes, dune couleur vert-bouteille fonce, a cassure vitreuse, inodores et

formees par I'agrrgation des petites portions que renferme chaque paire

de stipules.
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Pour appliquer la resine comme vernis, il faut la purifier et lui donncr

I'elasticite et la ductibilite qui lui manquent, ce qui s'obtient en placant

dans l'eau bouillante des petits morceaux de resine que Ton soumet alter-

nativement a une lonizue serie de ramollissements et de mastications. Par

ce moyen, les bourgeons, les restes des stipules et les autres impuretes que

l'eau, en raftiollissant la masse, n'aurait pu enlever, sont tritures avec la

salive. L'eau qui s'interpose et Taction dissol vaute de la salive agissant lente-

ment pendant les mastications, finissent par 6ter a la matiere sa fragiliteet

la rendre, lorsqu'on la chauffe, molle, ductile et clastique. En meme temps

sacouleur Verte a perdu de son intensite et est devenue jaunatre. Apres

cette premiere preparation, on soumet la resine a la teinture; on la colore en

rouge clair ou fonce au moyen de la bija ou de la chica
%
en bleu au moyen

de I' indigo anil, en jaune par les racines de YEscobedia scabrifolia qu' oo

npipeUeazafran, etc. Pourteindre la resine, on se borne a lui ajouter, lors-

qu'elle est fondue, la quantitede poudre ou de matiere colorante necessaire

pour obtenir I'intensite de coloration qu'on veut obtenir. Pour produire

l'eclat metallique qu'on remarquedans les objets vernis d'apres ce systeme,

les Indiens se servent de feuilles d'argent sur lesquelles ils etendent une

autre lame coloree suivant I'effet qu'ils desirent obtenir; ainsi ils pro-

duisent le reflet de Tor en recouvraut la feuille d'argent d'une lame de

resine teinte en jaune orange au moyen de YEscobedia [azafran), et de meme

pour modifier les autres nuances.

Quand la resine est teinte, il faut preparer les lames qui doivent servir

pour vernir. Pour cela on la ramollit encore, on la petrit entre les doigts en

Tetendant peu a peu de maniere a former une lame mince, unie et tres

egale, comme une feuille de papier. Dans cette operation, oil I'ouvrier doit

etendre la lame par la clrconference, il est aide par un autre ou il s'aidede

sespropres dents.

Enfin, le vernissage se fait en etendant sur l'objet a vernir une feuille

de resine preparee comme nous venons d'indiquer, et en la faisant adherer

fortement au bois, au moyen de pressions repetees, et par Taction du feu,

dont on approche l'objet pour obtenir un commencement de fusion. Sur la

premiere couche, toujours d'une couleur uniforme, on superpose et Ton colic

par le meme procede d'autres feuilles de differentes nuances, decoupees

d'avance en formes capricieuses, afin de produire le dessin plus ou moini>

bizarre qu'on veut obtenir. La premiere couche est presque toujours donnee

en rouge, quelquefois en noir et quelquefois aussi de la couleur jaunfttrc

de la resine qui n'est pas teinte.

Comme on le voit, e'est la unesorte de peinture, dans laquelle, au lieu

mettre les couleurs au pinceau, on applique des feuilles deja temtes e

preparees.

Dans toutes les operations de la fabrication de la resine et du vernissage,
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lesouvriers indigenes sont places autour d'un fourneau surraonte dune
chaudiere remplie de l'eau indispensable.

Nous avons eu occasion de faire remarquer, au sujet de la chica et de

la bija, que ees couleurs, quoique fugaces de leur nature, deviennent inal-

terables quand dies sont ajoutees a de la resine. Le meme fait a lieu pour

Unites les autres couleurs, qui resistent aussi a differentes influences,

meme a celle des acides energiques. En outre, le hois impregne de la

resine reste presque impermeable et resiste beaucoup plus longtempsa Tac-

tion dela chaleur etde I'humidite.

L'industrie de Pasto pourrait s'etendre et s'etablir facilement dans les

autres localites de la Nouvelle-Grenade oil se trouvent les substances resi-

neuses appelees cera oil lacre, qui ne different pas du vernisde VElceagia.

Tous ces produits stipulaires des Elceagia ont, com me nous venous de

le voir, des qualites qui les rendent inleressants et dignes d'attention. Leur

etude pourrait amener a trouver moyen deles utiliser de diverges manieres.

On pourrait cbercher a leur donner la forme des autres vernis, pour faci-

liter leur application a la menuiserie 5 on pourrait tAcher de les employer

a la fabrication de toiles cirees, vernies et impermeables, etc., puisqu'ils

sout sans odeur. II est certain que ces produits, dans les mains de Tin-

dustrie civilisee, verraient multiplier leuremploi dans les arts. II serait a

souhaiter que le systeme de vernis sorti des forets americaiues reciit tout

le perfectiounement dont il est susceptible, et devint ainsi la source d'une

nouvelle ricbesse.

Les arbres qui produisent le vernis, la lacre et la cera, n'ont pas obtenu

les honneurs de la culture, ni de la part des Espagnols, ni de celle des

Indieus memes qui les exploitent. La nature, si prodigue dans ces pays, se

charge de leur donner facilement des produits abondnnts. Cependant leur

culture, reproduction, conservation, etc., seraient, a ce qu'il nous semble,

tres faciles, surtout si on les placait dans les conditions les plus favorable*

a leur developpement et a leur accroissement. En tout cas, il faudrait, pour

cela, les cultiver sur les flancs des Cordilleres de la zone tropicale, a une

altitude moyenne de 1000 metres, oil la temperature varie entre 12 et 23 de-

gres centigrades. Puisqu'on ne trouve pas ces arbres a Tetat sauvage uui-

formement repandus dans toute la Cordillere, il doit y avoir d'autres in-

fluences deposition, de sol, etc., qui agissent sur leur developpement et

,eur perfectionnement. L'etude de ces conditions serait d'autant plus neces-

sairequ'il se pourrait que Tabondance de la secretion stipulate en dependit.

La recolte de la resine se ferait de la meme maniere que la font les

todiens. lis coupent par en bas les stipules chargees de resine qui euve-

loPpent les bourgeons a Tepoque de leur developpement comme un corps

Protecteur. On rcunirait la matiere pendant qu'elle est molle, en masses de
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poids et de volume variables, suivant la destination qu'on lui assignerait ou

les moyens de transport dont on disposerait.

M. Delbos, conservateur du Musee de la Societe industrielle de

Mulhouse, demande que la Societe veuille bien lui remettre des

echantillons de la resine presentee par M. Triana, et il offre le con-

coursdela Societe industrielle pour toutes les determinations (Tobjets

analogues qui pourraient interesser la Societe Botanique.

M. Eug. Fournier rend compte de Therborisation faite le 17 juillet

au lac de Lispach.

RAPPORT DE ML Kug£ne I Ol KM I It SUK L'HERBORISATION FAITE LE 17 JUILLET

AU LAG DE LISPACH.

Apres la seance tenue le 17 a Gerardmer, sous la presidenee de M. Mou-

geot, la Societe decida, d'un com mini accord, d'aller visiter, a deux lieues

de la, les bords du lacde Lispach, celebres dans toutes les flores vosgiennes

par la beaute de leur site et la rarete des especes qu'ils recelent dans leurs

tourbieres.. TNous partimes a deux hen res de I'apres-midi, sous la conduite

de Gerard Martin,. dont I'habilete, constatee par notre venerable president,

nous assurait d'avance la recolte de plantes precieuses et localisees, qu'un

explorateur novice dans le pays nurait desespere de rencontrer en un jour

de recherches. Aussi notre colonne, sure d'un resultat trop souventdou-

teux, gravit-elle avec ardeur les pentes couronnees de Sapins seculaires,

qui bornent au sud-est le lac de Gerardmer. A mesure que nous nous ele-

vions, nous admirions I'aspect heureux de ces campagnes elevees, oil les

maisons, espacees dans les pflturages sur le flanc des collines, au lieu

d'etre reunies en villages, donnent au paysan la faculte de mener paitre

a sa porte meme les chevres qui fournissent le celebre fromage de Gerome.

. La Societe ne dedaigne pas de consacrer au fromage line mention speciale,

non-seulement par I'effet d'un souvenir agreable, mais aussi a cause de

Taspect que presentent les cultures de Cumin (Carum Carvi), dont les fruits

serventa I'aromatiser.

Ces hautes collines, que I'industrie des habitants est parvenue, depuisun

petit nombre d'annees, a fertiliser jusqu'a une hauteur de 800 metres, sont

eouvertes, dans lesendroits incultes, par les Genista sagittate, Jasione pe~

rennis, Antennaria dioica, ct presentent ca et la le Polygala depressa, les

Sedum annuum et villosum, le Montia rivutaris, dans les anfractuosites de

ees sources dont le murmure ranime si vite le courage du botaniste. Les

sommets de ces collines, couvertsde Sapins dont la verdure sombre s'etage

en un grandiose amphitheatre autour du lac de Gerardmer, presentent, dan*
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des clairieres a 900 metres d altitude, des especes caracteristiques de leur

region : Angelica pyrentea, Luzula albida, Meum athamanticum. Puis on

s'enfonce sous le feuillage des Sapins, et une lieue de chemins couverts,

ornes par le Festuca silvatica Vill., nous conduit promptement au-dessus

du lac de Lispach ; des que nous I'apercevons, nous descendons a leuvi

le long des flancs abrupts de la colline, et les premiers arrives admirent,

en meme temps que la majeste du paysage, Tinteressante flore qui se de-

roule sous leurs pas.

La vallee de Lispach, situee a 8/iO metres d'altitude, est par excellence

une vailis clausa:de bautes montagnes, couvertes de Sapins, I'onveloppent

au sud, a Test et a Touest, et du cote du nord une large moraine barre le

passage aux eaux du lac, forcees de s'epancher sur son pourtour dans de

vastes marecages. C'est ce qui fait la richesse de la flore de Lispach, si

abondante en especes palustres. En meme temps que les epillets Inches et

dresses du Carex pauciflora, dont la recolte lente et difficile fait regretler

la rapid ite du temps qui s'ecoule, nous voyons les epillets pendants et

ventrus du Carex limosa ; ceux-ci ne presentent point de graines deformees

par une sorte d'ergot, comme eeux qu'on avait, deux ans auparavant, re-

col tes a pareille epoque dans les tourbieres de la Narse d'Kspinasse, pres

du Mont-Dore. Le Rhynchospora alba et d'autres Cyperacees plus com-

munes completent la .large part des Glumacees dans ces tourbieres, qui

renferment bien d'autres raretes, telles que le Scheuchzeria palustris, le

Vaccinium Oxycoccoset les Drosera. Le Scheuchzeria ne vient que dans les

endroits submerges, et indique par sa presence les points dangereux oil ne

doit pas s'aventurer le pied d'un botaniste prudent, en meme temps qu'il

excite les temeraires a s'approcher davantage. Le Vaccinium rampe partout

dans les Sphagnum, dont sa fragilite le rend bien difficile a separer. Mais

ce sont les Drosera qui presentent peut-£tre ici le plus d'interet : outre le

rotundifolia et Yanglica (longifolia), nous recueillons avecjoieune espece

intermediate entre les deux precedentes, le Drosera obovata, probablement

une hybride, ainsi que le pense M. Godron , et que semble le prouver la

diversite des formes que Ton observe sur les lieux entre le\ Drosera obovata

type et ses deux parents supposes. M. Planchon recueille sur les lieux des

capsules evidemment fecondes de notre plante, qui est ordinairement Ste-

ele; mais les experiences de M. INaudin ont prouve surabondamment qu'il

existe des hybrides fertiles. Laissant cette question indecise, la Societe

examine avec interet, a un autre point de vue, un echantillon trouve egale-

ment par M. Planchon, et dont le calice porte des poils glanduleux rouges

*l'extremite des scales: nouvelle preuve, s'il en etait besoin, de I'analogie

ctroite qui relie les sepales aux autres organes foliaces. II y aurait encore

bien d'autres observations interessantes a faire, mais I'heure du depart a

sonne depuis longtemps, et e'est a grand'peine qu'on reunit la troupe,
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moins nombreuse, helas! qu'au depart, car nous avons eu le regret de

perdre sur les borcls du lac MM. Kirschleger et Chatiu, que les devoirs

imperieux du professorat rappellent, I'un a Strasbourg et ('autre a Paris.

Pour chasser de nos esprits la tristesse causee par leur depart, il ne faut

rien moins que la decouverte du Listera cordata %
due a M. H. Fournier,

et la reunion des Polystichum Oreopteris, Polypodium Phegopteris, llu-

mex arifolius, Ranunculus platanifalius, que nous reneontrons dans un

ravin encaisse descendant des hauteurs de Lispach au lac de Longemer.

Enfin, grflee aux indications precises de M. Martin, la recolte du Saxifraga

decipiens, qui merite ici bien mal son nom, vient clore par un digue com-

plement une journee feconde en heureuses trouvailles, et accomplie sans

aucune fatigue dans ces regions hauteset fraiches, sous I'ombrage protec-

teur des antiques Sapins de Gerardmer.

Et la seance est levee a dix heures et deniie.

SEANCE »U SB* Jl II fl.l T 1858.

PRESIDENCY DE M» FEE.

La Societe, de retour de son excursion dans les Vosges et au

Kaiserstuhl, se reunit encore une fois a Strasbourg, dans la grande

salle de l'hotel de ville.

M.Migneret, prefet du departement duBas-Rhin, honore la reunion

de sa presence.

M. le President ouvre la seance a trois heures.

M. bal
' / — - - - _ r _ _ — ^.

_

seance du 20 juiilet, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame 1'admission de :

MM. Cadet de Fontenay, directeur des postes, a Albi (Tarn), pre-

sente par MM. Maugeret et Decaisne.

Silbermann (Gustave) , imprimeur, president de la Societe

d'horlieulture du Bas-Rhin
,
place Saint-Thomas, 3, a

de

Dons faits a la Societe

:

1° Par M. Fee :

Memoire sur le groupe des Phylleriees, 183k
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Essai sur les Cryptogamcs des ecorces exotiques officinales, 2 e partie,

1837.

Memoire physiologique et organographique sur la Sensitive et les

plantes elites sommeillantes, 18^9.

Catalogue mcthodique des Fougeres et des Lycopodiacees du Mexiquc,

1857.

Notice sur Persoon (en italien).

Note extraite de I'Histoire du Jardin botanique de Strasbourg.

2° Par M. A. De Bary :

Ueber die Keiraung der Lycopodiaceen.

3° Par M. le docteur Aime Robert :

Notice sur les eaux gazeuses alcalines et ferrugineuses d'Antogast.

Notice sur la source ferrugineuse de Wolfach.

M. Ie President annonce qu'il a recu une lettre de M. le colonel

Herve qui invite la Societe a visiter dans sa propriete, a Dachstein

pres Strasbourg, un Cedre du Liban qui a atteint un degre tres

remarquable de developpement.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivantes,

adressees a la Societe :

SUR DEUX

DE MONTPELLIER (1), par MM. TIMBAL-LAGKAVE ct i OKI I

(Toulouse, lOjuillet 1858.)

Hieracium Jaubertianum Nob. — Souche grosse, rameuse. Tige de 3 h

k decimetres, dressee, flexueuse, fistuleuse, couverte en bas de poils bar-

bies et parsemee dans le baut de poils glanduleux. Feuilles glauques,

P»'esque toutes radicales, laneeolees, mucronees, tres velues en dessous

et parsemees en dessus des memes poils allonges moins nombreux plus

roides et plus gros, le plus sou vent attenuees en un petiole egalant le limbe

et abondamment couvert de longs poils laineux et barbeles; feuilles cau-

bnaires nulles ou reduites a une seule feuille souvent bracteale, etroite,

b'neaire et tres laineuse. Panicule a rameaux ouverts, presque unilateraux

(subsecundi), flexueux, incurves, uni-triflores; pedoncules de 3 a lx cen-

timetres, tomentcux et glanduleux ; involucre ovoide, a folioles lineaires-

•aneeolees, sub-obtuses, accombantes dans le bouton, parsemees de quelques

Poils simples allonges, couvertes de poils glanduleux qui depassent la lar-

(!) Cesdeux espies ont et<? trouvees aux environs de Montpellier, en join 1857,

Pendant la session extraordinaire de la Societe.
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gcur de Tecaille, et bordees, surtout dans la moitie inferieure, d'un duvet

epais forme par des poils etoiles; corolles a dents profondes a peine cilio-

lees; styles jaunes meme sur le sec; akenes un peu courbes, grossierement

canneles.

Fleurit en juin.

Hab. Bois pierreux sur la route de Montpellier a Gignac, derriere uwe

aubcrge appelee la Taillade.

Cette plante, remarquable par son port particulier, appartient au groupe

des H. murorum, dont elle se distingue par plusieurs caracteres, surtout

par ses styles jaunes et qui ne brunissent pas meme en sechant, par son

genre de pubescence et ses poils barbeles, par la forme de sa panicule et

celle de ses feuilles, qui ne permettent point de la confondre avee les autres

especes a nous connues de ce groupe.

Hiebacium Planchonianum Nob. — Souche multicaule. Tiges 3 a h,

greles, fistuleuses, lisses, glabres, a peine puberulentes au sommet, bifur-

quees et terminees par deux longs pedoncules uniflores. Feuilles radi-

cals lanceolecs, maculees, sinnees, a dents droites ecartees, mucronees

glabres sur les faces, pourvues aux bords seulement de longs cils blancs

caducs, souvent rougeStres et meme purpurines en dessous, brusquement

contractees et parfois attenuees en un petiole violace plus court que le

limbe et couvert de poils blancs barbeles; une seule feuille caulinaire

attenuee en petiole, /anceolee-lineaire, longuement acuminee. Involucre a

folioles lanceolees-lineaires, argues, regulierement imbriquees,/>/ws tongues

que I'aigrette, offrant, ainsi que le sommet du pedoncule, un duvet etoile

melange de quelques poils glanduleux et de longs poils blancs; corolles a

dents non ciliees ; styles jaunes m£me sur le sec; akenes minces, longs de

3 a h millimetres.

Fleurit en juin.

Hab. Rochers escarpes a Saint-Guilbem-du-Desert, avec YB. stelligerum

Froel.

Notre plante, qui nous semble appartenir a la section Aurella de Fries,

est voisine des H. pallescens W. et K. et H. rupestre All.

\:H. pallescens W. et K. s'en distingue par ses calathides plus grosses

et plus nombreuses; par ses feuilles radicales plus etroites, non purpu-

rines en dessous ni maculees, toujours attenuees en petiole, a dents dirigees

en avant et a sommet longuement attenue; par ses feuilles caulinaires plus

nombreuses, sa tige plus epaisse, etc.

L7/. rupestre All. differe de notre plante par ses feuilles a peine petio-

lees; les primordiales oblongues, presque obtuses, les autres attenuees en

petiole, plus sinuees, dentees, glauques des deux cotes, non maculees; par

les folioles de son involucre irregulierement imbriquees, les interieuresega-

lant I'aigrette, herissees ainsi que les pedoncules.
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Nous dedions ces deux plantes aux deux savants botanistes qui, avee

M. Martins, out dirige les excursions de la Societe, lors de la session

extraordinaire de 1857; les nombreux et importants travaux botaniques de

nos deux confreres justifient pleinement I'hommage que nous sommes heu-

reux de leur rendre aujourd'hui.

NOTE SLR LE BOLLJEA , NOUVEAU GENRE DE LA FAMILLE DES AMARVLL1DKES

(TRIBU DES PANCRATIEES Pari.), par M. Ph. 1MUIMOKI
(Florence, 27 juin 1858.)

BOLL/EA.

Perigonhmi eorollinum, subhypocraterimorphum , tubo brevi, limbo

sexpartito, laciniis subsequalibus, patentibus. Corona breviuscula, patens,

perigonii laciniis basi adnata, sequaliter 12-iida, laciniis acutis. Stamina 6,

eequalia, inter eoronse lacinias inserta. Filamenta maxima ex parte corona

adnata, apice libera, ibique declinato-conniventia. Antherae lineares,

longae, medio dorsi affixae, incumbentes, secundum longihulinem dehis-

centes. Ovarium inferum, lineari-oblongum, triquetrum, triloculare; ovula

plurima, in loculis biseriata, anatropa. Stylus filiformis, staminibus lon-

gior. Stigma obtusum, vix papillosum. Capsula oblonga, basi subangustata,

obtuse triquetra, obtusa, trilocularis, loculicido-trivalvis. Testa Crustacea,

aterrima, bilo minuto, raphe haud prominula, concolore. Albumen carno-

sum. Embryo subcurvatus, subcylindricus, albumine vix brevior, extre-

mitate radicular'! hilum attingente.

Ce genre est bien distinct du Pancratium par la forme du p6rigone, par

son tube tres court, par la couronne soudee seulement a la base avec les

divisions du perigone, par les graines qui ne sont pas comprimees ou com-

primees-coniques et qui n'ont pas un testa ties gros et comme spongieux,

enfin par l'embryon qui est a peine plus court que Talbumen et dont

I'extremite radiculaire arrive jusqu'a Tombilic. Le Bollcea se rapproche

davantage de YHalmyraVzr\., dont il est facile de le distinguer par la

couronne partagee en douze lanieres egales, et soudee au bas avec le peri-

gone, par les etamines plus courtes et dirigees un peu en dedans, par la

forme de la capsule et surtout par les graines qui manquent d'un raphe

groset charnu.

Je dedie ce genre a mon excellent ami Carl Bolle (de Berlin), bien connu

d^ns la science par ses importants voyages botaniques aux ilcs Canaries

(i
t aux iles du Cap-Vert.

BOLL.EA CANADENSIS.

Pancratium canariense Ker in Bot. ret). , II, n. lift, et On the genus Pan-

cratium, p. 5. Ij nk in Buck Beschreib, der Canar. Imeln, p. 1M>. Herb.
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Amaryll.j p. 202, 205. Kunth Enum. plant., V, p. 659. Webb Phyt.

canar., Ill, p. 369.

Pancratium Teneriffae Willd. inSchult. Syst. veg., VII, p. 925.

Cette pi ante a ete trouvee dans Tile de Teneriffe, (sur les rochers de el

Llano de Trebejo par Webb, et a YAgua de los Silos par M. Bourgeau)

et dans la grande Canarie par Despreaux. Elle fleurit au mois d'octobre et

fructrfie en novembre et deeembre.

Bulbe gros, compose de tuniques dont les extcrieures sout brunes.

Feuilles 5 a 6, largement lineaires, un peu obtuses, glaucescentes, un pea

plus loDgues que le scape. Scape comprime, glaucescent, long d'un pied a

un pied et demi. Spallie a deux valves membraneuses, aigues, plus courtes

que les lleurs. Fleurs blanches, odorantes, au nombre de U a 11, portees

par des pedoncules presque deux fois plus longs que I'ovaire, encore plus

allonges dans le fruit. Bracteoles lineaires-setacees. Perigone de la forme

presque d'une coupe, a tube raccourci, subtriquetre, deux fois plus court

que les divisions du limbe qui sont presque egales entre elles, lineaires-

lanceolees, elalees. Couronne d'un tiers plus courte que les divisions du

limbe avec lesquelles elle est soudee settlement au has, partagee en douze

lanieres presque egales et aigues. Etamines presque egales aux divisions

de la couronne; filets soudes en grande partie avec celle-ci, libres et

tournes en dedans a leur partie superieure. Ovaire lineaire-oblong, trian-

gulaire. Style blanc, plus long que les etamines. Capsule oblongue, obtuse,

un peu reirecie a la base, s'ouvrant presque en entier en trois valves.

Graines obovees-triangulaires, noires, opaques, a raphe peu prononceetde

la meme couleur.

M. Duval-Jouve fait a la Societe les communications suivantes:

SUR UNE DEFORMATION DESTIGES DU PINUS S1LVEST1US L.
f
par M. J. DUVAL-.IOUVE.

J'ai fhonneur de placer sous les veux de la Societe des coupes de tiges
_

de Pin deformees, que Ton rencontre ties frequemment dans la foretde

Haguenau.

Pendant la promenade que la Societe a faite le 14, de Haguenau a

Schweighausen, j'ai pu, en traversant la foret, montrer a mes confreres une

quantite considerable de jeunes Pins ainsi deformes, et ils ont cru que ce

modede deformation meritait d'etre signale a la Societe.

Cette deformation consiste en ee que la tige s'ecarte brusquement et a

angle droit de la direction verticale, puis forme une demi-circonference et

revient, en faisant un autre angle droit, reprendre sa premiere direction

exaetement au-dessusetdans le sens de I'axe primitif.

Pour audier ce fait, nous avons, M. Billot et moi, parcouru une Vendue
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considerable de la foret, et nous avons d'abord remarque que, dans toutes

les parties oil les arbres ne sont pas tres serres, la deformation ne se produit

qu'a moilie, e'est-a-dire que la premiere deviation a angle droit est suivie

presque immediatement d'une autre deviation a angle droit, qui donne a la

tige la forme d'une bai'onnette. Le phenomene ne se produit complement
que dans les parties ou les arbres sont tres serres.

En examinant eette deformation, on reeonnait tout de suite qu'elle com-
mence toujours a un verticille, que la fleebe a ete cou-

pee alors que I'arbre etait encore jeune, et qu'un

rameau du verticille Pa remplacee, en falsant une

simple courbure quand il avaitaisement place a fair

et a la lumiere, en faisant deux courbures quand
elles etaient necessaires pour retrouver un passage

vers la lumiere an milieu d'arbres tres serres. Nous
avons depose stir le bureau des tiges coupees longi-

tudinalement, et a I'interieur desquelles on voit tres

nettement la production du pbenomene. On y cou-

state les restes desseches de la fleche et des autres

I'ameaux du verticille, aux depens desquels le ra-

meau devenu tige s'est developpe.

Quelquefuis aussi, et meme assez frequemment, deux rameaux opposes

du meme verticille se sont developpes et recourbes pour remplacer la tige

mutilee, et tous les deux sont revenus prendre presque parallelement la

direction de Paxe primitif. Enfin, nous avons constate le meme fait, avec

rJes dimensions gigantesques, sur des Pins qui avaient ete mutiles alors que

'eur tronc avait deja 15 centimetres de diametre. Un et quelquefois deux

rameaux du verticille ont repris la direction verticale au moyen d'tme

immense courbure.

Dans une meme partie de la foret, le nombre de verticilles qui se trou-

vent au-dessus de cette deformation est constamment le mfime (8 pres de

Schweigbausen)
; ce qui indique que la mutilation des fleches a eu lieu la

mSme annee et est due a une meme cause, peut-etre a la grele, pent-<Hre a

«n insecte. Nous avons aussi constate la meme deformation sur des tiges de

**m mutilees par un instrument tranchant, et nous en avons egalement

depose un exemplaire sur le bureau de la Society.

Enfin, grace a l'obligeance de M. Billot, je mets sous les yeux de la

Societe deux jeunes Pins dont la fleebe a ete blessee et presque a moitie

c°upee
; elle s'est elle-meme courbee, puis redressed ensuite pour revenir a

raxe primitif, et le rameau oppose a la courbure s'est developpe au detri-

ment des autres.

Ces divers faits demontrent que les Coniferes ne pei issent pas aussi con-

stamment qu'on le eroit par suite de la mutilation de leur fleebe; ils sont
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en meme temps des exemples curieux de la puissance qui ramene un ra-

mi au horizontal a la direction verticale, et le transforms en une nouvelle

tige parfaitement reguliere ensuite.

SUR LES EQUISETUM DE FRANCE, par M. J. DUVAL-JOLVE.

Les especes du genre Equisetum sont tres faciles a distinguer lorsqu'on

lesvoit en fructification; il n'en est pas de meme lorsque Ton n'en ren-

contre que des tiges steriles. II devient. alors presque impossible de se

prononcer entre les tiges steriles de certaines especes tres rameuses (par

exemple, entre celles de YE. palustre et celles de YE. arvense) ; du moins

si Ton s'en tient aux caracteres euonces dans les flores modernes les plus

exactes, savoir, au nombre et a la couleur des dents des gaines des ra-

meaux, cette couleur et ce uombre etaut tres sujets a varier.

En etudiant nos especes francaises, lesquelles se rencontrent toutes aux

environs de Strasbourg, j'ai trouve des caracteres ties invariables et ties

faciles a observer.

Le premier consiste dans le rapport qui existe entre la longueur d'une

gaine de la tige et la longueur du premier entre-noeud desrameaux naissant

a la base de cette gaine. Par premier entre-noeud, j'entends celui qui,

quelle qu'en soit la longueur, succede immediatement a la petite gaine

basilaire, membraueuse, plus ou moins eoloree en noir, qui se trouve au

point d'emersion de chaque rameau. Si done on compare ce premier entre-

nceud, ycompris la gaine qui le termine, a la longueur de la gaine cauli-

naire, on trouve que, sur YE. arvense, cet entre-noeud est toujoursplus

long que la gaine cauliuaire et qu'il en est souvent le double. Sur

YE. palustre, il atleint a peine la moitie de cette m^me gaine. Sur YE. Tel-

mateia, il est si court, qu'il semble que la gaine qui le termine succede

immediatement a la gaine basilaire.

Ce caractere ma paru si simple, si saisissable, meme apres la dessicca-

tion, et en m6me temps si important pour la distinction des tiges steriles

des especes rameuses, que j'ai cm devoir le signaler a I'attention des

membres de la Sociele
;
je ne crois pas qu'il ait jamais ete mentionne (1)-

Le second caractere distinctif est fourni par la section transversale des

rameaux ; elle presentedes differences sarllantes et tout a fait invariables.

Ainsi, celle de YE. arvense offre quatre angles ties aigus, avecdesanglesren-

trauts tres prononees, sans lacune; celle de YE. palustre represente un

polygone de cinq ou six cotes a peine concaves, a angles emousses, avec

une lacune centraleet une lacune correspondant a chaque c6te du polygene.

(1) il imporle de faire cette comparison vers le milieu de la tige, parce que

quelquefois les verliciiles inierieurs out tfie gent's et arretes dans leur develop-

pement.
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Dn seul rameau sUffirait done pour donner avee certitude la distinction

de ces deux especes.

Voucher a detourne I'attention des botanistes de I'etude des rameaux, en

disantatort que « ('organisation des rameaux est la meme que celledes

» tiges, et qu'ils ont exterieurement leurs divers rangs de cylindres con-

» centriques (1). » C'est une erreur. Ku effet, on peut remarquor que, sur

les especes ayant des tiges fertiles ordinairement distinctes des tiges ste-

riles [E. arvensc et Telmateia) et sur VE. siloaticam, les rameaux sont

depourvus de lacune centrale, et qu'ils n'en possedent que sur les autres

especes (E. palustre, limosum, ramosum, variegatum, trackyodon, hie-

male). Les premieres sont essentiellement et regulierement rameuses; les

autres le sont plus ou moins, on ne le sont pas du tout, et leurs rameaux,

d une organisation identique avec celle des tiges, n'eii different que par les

dimensions etsembleut des tiges supplementaires. On les voit, en effet,

se developper immediatement et en grand nombre a la suite de toute muti-

lalion des tiges; et, si cette mutilation a eu lieu a la base, la tige principale

estsuppleee par un faisceau dc grands rameaux, qui sont de veritables tiges,

le plus souvent fertiles, plus grdles que la tige primitive, roais, du reste,

tout a fait semblables a elle. II n'en est point du tout de meme sur les

premieres especes.

L'absence ou la presence d'une lacune centrale dans les rameaux est done

un caractere important ; et, comme il est simple, facilement saisissable et

absolument invariable, je crois qu'on pent fonder sur lui une division

des Equisetum en deux grands groupes : le premier comprendrait les especes

dont les rameaux n'ont pas de lacune centrale, et le second les especes

dont les rameaux ont cette lacune. Le premier repond aux Equiseta hetero-

fhyadica d'AI. Braun, et le second en partie aux Equiseta homophyadica

du memeaufeur (2). L'avantage de la substitution ou de I'adjonction dece

caractere a eel ui sur lequel I'eminent botaniste appuie I'eiablissement de

ses groupes, consiste en ce que le caractere choisi par lui : « 1° Hetbro-

• phyadica, caules fertiles a sterilibus diversi ; Mi prcecociores, discolo-

• res; 2° Homophyadica, caules fertiles et steriles conformes, herbacei et

» cocetanei », cesse a chaque instant d'etre exact, puisqu'on rencontre les

E-arvense et Telmateia preseutant les deux variations suivantes : « \° fron-

• descens : caulis fertil is non marcescens, sed ramos proferens ; V seroti-

• "Rm : caulis sterHis spicam proferens. » (Al. Braun, loc. cit.)

Je ne crois pas qu'on ait deja appele I'attention des botanistes sur les

(*) Monographic des Preles, p. 3.'|2, dans les Mem. de la Soc. de physique et

d%h*st. nat. de Geneve, 1822, t. I, p. 329-391, avec xiv planches.

('-) Northamerican Equiseta, in Hie American Journ.

Vo,
« XLVI, octob.-deccmb. 1843, p. 81 el suiv.

/"

T. V. 34
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caracteres distinctifs fournis par la comparaison des sections transversales

des rameaux.

Q 6

il a ete deja signale; mais Mirbel, en mentionnant les lacunes des tiges, et

en les attribuant a une circonstance accidentelle « a la retraite des cellules

» qui occupent la partie interieure de la tige (1), » en a fait meconnaltre

toute l'importance. Vaucher, enumerant et subordonnant les caracteres

qu'il emploie pour la distinction des especes, parle en ces termes de la

coupe des tiges, quMl place en dernier lieu : « Independamment de ces

» caracteres principaux, il en est d'autres accessoires qu'on ne doit pas

» entierement negliger. Tel est celui des tubes interieurs, qui varient pour

» le oombre des rangs et pour la forme. Quelques Preles ont deux rangs

» de tubes, tandis que d'autres en ont trois : la plupart sont cylindriques,

» cependant ceux de la Prele des iimons sont allonges dans le sens de la

» circonference et ceux de la Prele des champs dans le sens du rayon. »

(0. d. c, p. 355 et 356). Mais bien qu'il ait donne dans ses figures les

sections des E. arvense (pi. I, fig. U, pessima), Telmateia (II, 6, mala),

palustre (V, k, mala), limosum (VIII, 6, bona), hiemale (IX, 3, bona), le

m£me auteur neglige entierement ce caractere dans la description de ces

especes.

En 1828, Bischoff, dans son excellent travail sur les Cryptogamesvascu-

lairesde TAIIemagne et de la Suisse (2), a donne, avec de grands details

anatomiques, les coupes transversales des E. arvense, limosum, hiemale, ra-

mosum, Telmateia.

Le docteur J. Milde a donne egalement de bonnes figures des sections des

E. arvense et limosum comparees a celle de YE. inundatum Lasch (3).

ftl. Newman (U), apres avoir figure quelques sections, ajoute :
«Je

» recommande I'etudc comparative de ces sections a toute l'attention des

<> botanistes. Ce n'est pas, ilestvrai, un moyen de distinction tout a fait

» neuf, mais je crois qu'on n'a, jusqu'a present, donne a cette etude qu une

» trop faible importance. *> (P. 50.)

Je partage entierement, sur ces deux points, Topinion du botaniste

anglais, etj'ai cru qu'il ne serait pas sans interet d'offrir les coupes de

toutes les especes franchises et de montrer avec quelle facility elles serven

a leur distinction. J'en ai done dessine les contours au simple trait, au

meme grossissement de 5 diametres, les ayant prises vers le milieu de la

tige, region oil tous les caracteres sont le mieux developpes.

(1) Physiologic des Preles, dans le Bulletin jjhilomatique de flor&d an IX.

(

4

J) Die kryptogamischen Gewccchse, etc. Nuernberg, 1828.

(3) Beitrwye zur Kennfniss der Equiseten, in Nova Acta Acad. C&s. Leop*

Car.

/ British Ferns. London, 18/j/i.
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Stir une section transversale de la tige d'un Equisetum, on voit d'ahord

une lacune centrale ou primaire; puis, en suivnnt I'ordrede grandeur, un

rang de lacunes correspondant aux sillons de la surface de la tige, ce sont les

lacunes valleculaires ou secondaires ; et quelquefois enfin un second rang de

Inclines plus petites, plus rapprochees de la lacune centrale, alternant avec

les lacunes secondaires, et correspondant ainsi aux angles saillants ou carenes

qui separent les sillons; ce sont les lacunes carenales ou tertinires.

Voici le resume des caracteres que je signale a Tattention des bota-

nistes, et qui, a mon avis, devraient figurer dans la description de nos

Equisetum*

1° Ramcaux depourvus de lacune centrale.

E. arvense L. fig. I. a. Premier entre-nceud des rameaux depassant, sou-

vent du double, la longueur de la gaine cauiinaire.

*f

~s\ I

*'Y

b. Coupe du rameau sans lacune, a h,

rarement 5 angles ties aigus, a sillons ou

angles rentrants ties profonds : les ra-

muscules, quand ils existent, sont tri-

gones //.

c. Coiwe de la tme a angles et a sillons

ties marques, a lacune centrale egalant environ le tiers du diametre total;

lacunes des sillons (ou secondaires) 10-12, obovales ; ieur grand axe est

rayonnant et egale le rayon de la lacune centrale; lacunes des angles (ou

tertiaires) petites.

E. Telmateia Ehrh. fig. Tr. a. Premier cntre-noeud des rameaux ties

IT

court, sereduisant presque a une longue et large galne n'atteignnnt pas la

"aissance des dents do la gaine cauiinaire.

b (a 10 cHa.net.es). Coupe du rameau a k, ou quelquefois a 5 cotes

concaves, a angles creuses en un large et profond sillon, ce qui simule
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8 on 10 angles; lacune centrale nulle; Inclines secondaires h on 5, assez

grandes; lacunes tertiaires en meme nombre, ties petites on qnelquefois

obliterees.

c. Coupe dc la tige a angles et a silions peu marques sur le frais, a la-

cune centrale tres vaste occupant les ft/5
e * du diametre total ; lacunes secon-

daires 25-36, longuement obovales, rayonnantes; lacunes tertiaires petites.

E. silvaticwn L. fig. III. a. Premier enlre-nceud des rameaux des tiges

in
steriles depassant de beaucoup la galne

caulinaire aux verticil les superieurs, ou

I'egalant seulement aux verticilles infe-

rieurs. II est plus court que la gaine sur

les tiges fcrtiles.

b (a 10 diametres). Coupe du rameau

sans lacune, a h (rarement 5) cotes tres

concaves, a angles coupes earrement, brievement herisses sur les carenes;

les ramuseules sont trigones avec la meme disposition.

c. Coupe de la tige a angles et a silions peu prononces mats rendus ties

sensibles par les asperites qui s'elevent du bord de cbaque sillon, a lacune

centrale occupant presque la moitie du diametre total ; lacunes secondaires

40-15, de mediocre grandeur, ovales, transversales; lacunes tertiaires

petites.

Remap.qub. — UE. Telmateia, clont la tige est depourvue de stomates,

en porte o ou U rangs de chaque cote du sillon carenal de ses rameaux.

2° Rameaux pourviis dc lacune centrale.

E. palustre L. fig IV. a. Premier entre-nceud des rameaux tres court,

atteignant, y compris sa gaine, le tiers ou

ties rarement la moitie de la gaine caulinaire.

b. Coupe des rameaux a 5 edtes, a peine

concaves, a angles emousses, a lacune cen-

trale egalant a peu pres les lacunes secon-

daires arrondies; sur les sujets tres greles,

rextremite des rameaux est quelquefois tetragone, a lacune centrale sen e.

c. Coupe de la tige a 6-8 angles emousses, a silions a peine marques sur

le frais, a lacune centrale a peu pres egale a l/6 e du diametre total et aux

lacunes secondaires, lesquelles sont presque rondes, tres grandes, tres iap-

procbees les unes des a u tres et du pourtour extei ieur ; lacunes tertiane

petites.

E. limosum L. fte. V. a. Premier entre-nceud des rameaux n'atteignn

pas (r), y compris sa galne, ou ( ur les verticilles superieurs) atteignant «

peine lr
9

} la base des dents de la Galne caulinaire.

Rameaux de deux sortes, nalssant souvent du meme vertieille ;
les unsi )
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sunt gielcs, telragones, ci angles arrondis; les autressont dc fausses tiges,

quelquefois presque aussi grosses que la tige principale, offrant la meme
coupe que eelle de la partie superieure de la tige; les plus petits do.inent

la coupe b.

c. Coupe de la tige a angles peu marques sur le frais, a lacune centrale

V

ties vaste occupant environ les /i/5
es du diametre total ; lacunes secondares

20-25, ovales-allongees, transversales, assez grandes vers le milieu de la

t'ge, quelquefois obliterees au sommet et sur les petites tiges; lacunes tar-

tiaires ties petites, mais persistant sou vent meme apres ('obliteration des

lacunes secondaires. Les sillons et les angles sont assez marques vers le

sommet de la tige.

E.ramosum Schl. fig. VI. a. Premier entre-noeud des rameaux deux ou

meme trois fois plus court que

lagalne caulinaire.

b. Coupe des rameaux a 7-9

angles peu prononces sur le frais,

a lacune centrale ties grande, a

lacunessecondairesassez grandes.

c Coupe de la tige a 10-15

angles ct sillons arrondis assez

barques, a lacune centrale ties grande depassant les 2/3 du diametre

total; lacunes secondaires arrondies ou un peu ovales, transversales;

lacunes tertiaires petites.

E. variegatum Schl. — Premier entre-noeud des rameaux egalant au

rooins la moitie de la gaine caulinaire.

ACoupe du rameau a 5 ou 6 angles, semblable a celle de

'a tige, sauf les dimensions.

F*g. VII. c. Coupe de la tige a 7-10 angles et sil-

'°ns assez marques, a lacune centrale ifoccupant pas le

,ie,,s du diametre total; lacunes secondaires obovales;

lacunes tertiaires ties petites etsouvent obliterees des le milieu de la tige.
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VIII

E. trachyodon A. Br. — Coupe du rameau a 6 angles assez marques,

lacune centrale un peu plus grande que les lacunes secondaires.

Fig. VIII. c. Coupe de la tigea 10-12 angles et

silIonsassezmarques,a lacune centrale n'occupant

pas le tiers du diametre total; lacunes secondaires

arrondies on un peu obovales, eloignees du pour-

tour exterieur; lacunes tertiaires ties petites, sou-

vent obliterees.

E. hiemale L. fig. IX. b. Coupe du rameau a 8-10 angles assez marques.

Lacune centrale grande, ayant trois ou quatre fois le diametre des lacunes

secondaires arrondies.

c. Coupe de la tige a 18-20 angles et sillons assez marques, a lacune

IY centrale tres grande, son dia-

metre depassant les 2/3 du

diametre total ; lacunes secon-

daires tres rapprochees du

pourtour interieur, arrondies

ou obovales, un peu quadran-

gulaires, rayonnantes; lacu-

nes tertiaires trespetites, quel-

quefois obliterees.

Ces deux dernieres especes ne sont que rarement et accidentellement ra-

meuses (apresune mutilation). Le premier entre-nceud de leurs rameaux est

tres court, se reduisant presque a sa gaine trois fois plus courte que la

gaine de la tige; ce qui a fait dire a M. Milde que YE. hiemale a deux

gaines basilaires (1).

Les differences qui existent entrc les coupes del'/?, trachyodon et de

YE. hiemale sont peu considerables, mais ellessont si constantes et si par-

faitement invariables, qu'en les joignant a celles qui sont signages dans les

floresje ne serais pas eloigne de considerer YE. trachyodon comme une

bonne espece. Le caractere tire de la persistance ou de la eadueite des dents

de la gaine est tout a fait variable et doit etre ne»li&6.

Les sections de YE. ramosum et de YE. variegatum montrent suffisam-

ment a elles seules, et independamment des excellents caracteres que four-

nissent les gaines et les rameaux, combien ces deux especes different rone

de I'autre et de YE. hiemale, auquel on les a plus (Tune fois reunies.

Les sections de YE. limosum le separent nettcment des tiges simples ou

peu rameusesder/?./)a/tisfre
9 auquel Lamarck le reunissait [Fl.fr., an III,

M, P 7).

Le meme auteur, au meme lieu, et, npres lui, De Candolle {EL fr., 1813,

v V) Voy. Archives de Flore, p. ill).
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t. II, p. 582), et Loiseleur-Deslongchamps (Fl. gall.
%
2* ed., t. II, p. 357)

decrivent la variete nemorosum A. Br. cle VE. arvense comme etant VE. flu-

motile L. Un seul coup d'oeil sur !es sections transversales de ces deux

especes n'aurait pas permis cle les confondre.

DeCandolle {FL fr.,t. V, p. 245) mentionneun£\ tuberosum qu'il regarde

comme pouvaat etre une variete de VE. ramasum Schl. ; et M. Bernoulli

assigne, comme caractere distinctif, aux E. arvense, Telmateia et silvati-

cum, urhizoma subierraneum tuberibus prteditum (1). »

En arrachaut des E. palustre dans les tourbieres de Hoerdt, j'ai trouve

presque tous les iudividus de cette localite munis, a la partie superieure du

rhizome, de « tubercules oblongs ou ovoides, noirdtres en dehors, blancs en

» dedans. » (DC.) J'ai trouve egalement, raais uneseule fois, de semblables

tubercules sur le rhizome rampant de VE. variegaium; et, par une singu-

liere circonstance, probablement due au peu de profondeur oil etaient ces

tubercules, ilsservaient tous de residence a un insecte. Haller a trouve ces

tubercules sur VE. palustre ; Vaucher les a signales sur Yarvense et le Tel-

inateia, tout en faisant observer « que ces corps ne sont point cssentiels,

• puisqu'ils manquent souvent. » (0. d. c, p. 341.) En 1828, M. Bischoff,

dans Pouvrage deja cite plus baut, a decrit et figure ces organes supplement

taires de propagation (p. 27), et il croit qu'ils doivent se rencontrer sur

toutes les especes. Leur presence deja constatee sur un grand nombre suf/it

pour faire disparaitre VE. tuberosum DC. du nombre des especes, pour ne

pas donner a leur presence ou a leur absence la valeur d'un caractere dis-

tinctif avec M. Bernoulli, et pour rendre plus desirables encore d'autres

moyens faciles de distinction entre les tiges sterilesde certaines especes.

M. Kirschleger demande a M. Duval-Jouve si les differences de

longueur entre la gaine caulinaire et le premier article des rameaux

peuvent 6tre evaluees en nombres constants.

M. Duval-Jouve repond que cela n'esl pas necessaire; il suffit en

effetque la difference soil notable et toujours dans le m^me sens,

Pour que le caractere qui en derive soit facile a indiquer et asaisir.

M. de Schoenefeld donne lecture de la communication suivante,

adressee a la Societe :

ETUDES SUR LES DIVISIONS GEOGRAPHIQUES DE LA FLORE FRANCHISE, par !fl. T. PCEL.

(Paris, 1 juillet 1858.)

La science ne possede encore qu'un petit nombre de documents pour

se|,vir a la recherche des lois naturelles qui president a la distribution

(!) Die Gefoesskryptogamen derSchweiz, 1857, p. 05 et suiv
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gengraphiquc des vegetaux a la surface du globe. De tout temps, il est

vrai, on avait remarque que eertaines plantes sont particulieres a une

region ou plus abondantes dans une loealite que dans I'autre : on savait

aussi que la flore de l

f

Europe d iffere notablement de celle des autres

parties du monde : enfin, a un point de vue plus special, on avait egale-

ment reconnu que les plantes des bautes montagnes ne croissent pas dans

les plaines, et que quelqnes especes s'eloignent peu des cotes maritimes;

mais a ees generality plus ou moins vagues et a quelques autres fails du

mdme genre se bornaient les observations des premiers botanistes. Les

travaux de Linne et de quelques-uns de ses disciples sur la geographic

ne peuvent etre considered que com me de simples essais, et les premiers

faits positifs, digues d'etre pris en consideration, ne (latent en realite que

du commencement de notre siecle. C'est surtout depuis la publication du

savant Mcmoire de M. de Humboldt, si modestement intitule Essai sur la

geogmphie des plantes, que cette brancbe de la botanique a pris une exten-

sion remarquable.

Ce n'est pas ici le lieu de faire une revue historique des progres sucees-

sifs accomplis dans la science, au point de vue de la geographic botanique

en general, .le rappellerai toutefois, en ce qui concerne la flore de France,

les nombreux et importants Memo) res de l'illustrc De Candolle, dont on ne

saurait trop admirer les vues elevees, veritablement philosophiques (1); et

je signalerai en meme temps deux ouvrages precieux a divers litres pour

la question qui nous occupe, publies recemment par deux honorables

membres de la Societe Botanique de France, savoir : la Geographic bota-

nique raisonnee de M. Alpb. De Candolle, et les Etudes de geographic

botanique sur le plateau central de la France, par M. H. Leeoq.

Le premier resume pour IVpoquc actuclle, d'une maniere aussi com-

plete que possible, tous les travaux publies jusqif a ce jour sur la geogra-

phic botanique, et, de plus, il renfermedes apercus complement nouveaux

surquelques-unes des lois qui paraissent regir la dispersion naturelle des

vegetaux. Le second nous offre des documents importants pour la geogra-

phic, botanique en general, et plus particulierement pour la distribution des

plantes sur le plateau central de la France, que Pauteur considere avec

raison comme le point de jonction de plusieurs flores distinctcs. En on

mot, M. De Candolle trace le tableau synthetique des lois de geographic

botanique actuellement eounues, et M. Lecoq donne Panalyse raisonnee

d'une region speciale.

(1) Flore fran?aise 9 <dit. 3, 1805, Stippl. 1815; Mem. de la Societe d'agn-

culture de la Seine, t. VIII a XV, 1808-1813; Memoire sur la geographie des

plantes de France dans leurs rapports avec la hauteur absoluc, insiti dans le

Jlecueildes Memoires de la Societe d'Arcueil, t. HI, 1817, etc., etc.
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Si le premier nous montre rimportancc de la synthese, dont le but est

de fixer Petal de la science a une cpoque deterrainee, le second prouve a

son tour que, la syntl.ese a peine etablie, il est indispensable de preparer

par de nouvelles analyses les elements d'une synthese future.

C'est dans cet esprit d'analyse et de synthese rationnelles qifa etc eoncu

le travail dont j'ai I'honneur d'entretenir la Societe : je me bornerai aujour-

d'hui a en exposer succinetement les conclusions generales, me reservant

de developper successivement les diverses parties de ce travail dans une

serie de communications ulterieures.

Mon but sera completement atteint si mon exemple pent encourager

quelques-uns de nos confreres a suivre la meme voie d'analyse pour la

region p:\rticuliere que chacun d'eux habite, et je m'estimerai heureux si

quelque jour il m'est permis de penser que le resultat de mes recherches

personnelles a pu contribuer pour une faible part a propager en France

les idees et les etudes de geographic botanique.

La vegetation spontanee de la France presente dans son ensemble un

melange remarquable de plantes appartenant aux regions botaniques les

plus diverses, et cette association constitue justement la reputation de ri-

chesse dont jouit la flore francaiseaux yeux des botanistes etrangers.

Les cotes maritimes de la Provence, du Bas-Languedoc et du Roussillon

participent a cette brillante vegetation qui s'etend depuis le Bosphore jus-

qu'au detroit de Gibraltar, en suivant toules les sinuosites que presentent

les rives europeennes pour former la Grece, I'ltalie, I'Espagne et les nom-

breuses lies qui couvrent la Mediterranee.

Les bords de I'Ocean et les provinces de Touest nous offrent une vege-

tation speciale qui a de nombreux represcntnnts en Irlande, en Espagne,

en Portugal, et dont on retrouvc egalement quelques vestiges aux iles

Acores. C'est la le vrai fleuron de la flore franeaise, car on chcrcherait vai-

nement dans les regions orientales de I'Europe ces plantes interessantes

q«'on est tente de considerer eomme les deruiers representsts d'une flore

Perdue, peut-6tre abimee au sein des flots de I'Ocean, a I'epoque du cata-

c|ysme qui aurait detroit I'Atlantide, selon la tradition recueillie par

Platon chez les pretres de I'antique Egypte.

Le Pas-de-Calais sertpour ainsi dire d'entree en France a ces plantes du

nord occidental de I'Europe qui, aprfcs avoir cotoye les bords de la Baltique

et touche les rives de I'Angleterre, essayent de vegeter sur notre sol, mais

d 'sparaissent bient6t, lorsqu'elles rencontrent, en marchant vers le midi,

des conditions moins favorables a leur vegetation.

La flore des environs de Paris, illustree, presque un demi-siecle avant

Ltnne, par les travaux de Tournefort et de Valllant, a servi de type a la

Popart des especes de nos regions, decrites pour la premiere fois en 1753,

d*ns I'immortel ouvrage que nous connaissons tons sous le nom de Species.
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Cette flore, qui nous est si familiere, offre an point central de jonction bien

precieux pour I'etade de la geographie botanique, entre la vegetation du

nord qui vient jusqu'aux portes de Paris, et ce melange singulier deflore

occidentale et de flore meridionale qui caracterise les riches collines de

Fontainebleau.
*

Les bords du Rhin brilleot surtout par la presence d'un certain norabre

de plantes qu'on ne retrouve plus dans les autres parties de la France, et

qui sont venues, a travers l'Allemagne, des regions les plus eloignees de

FEurope orientate.

Si, des pays de plaines ou de basses collines, nous nous elevons sur les

montagnes dont le sol de la France est accident^ nous ne trouvons pas

moins de variete dans la vegetation.

Les Pyrenees se distinguent par un cortege nombreux dc plantes espa-

gnolcs, etrangeres a la flore des Alpes, tandis qu'a son tour le Dauphinc

emprunte une physionomie speciale a la proximite des hautes montagues

de la Savoie.

Le Jura nous offre une vegetation qui se lie intimement a celle des

cantons suisses voisins de nos frontieres.

Les Vosges sont caracterisees par un assez grand nombre d'especes qui,

dans le nord de 1'Europe, habitant la plaine et prosperent au niveau de

la mer.

L'Auvergne, enfin, constitue une chaine centrale dont les rameaux di-

vergents, partant du Mont-JDore et du Cantal, s'etendent au loin; et, par

suite de cette disposition, sa flore offre de nombreux points de contact avec

les vegetations diverses des regions qui I'entourent.

Dans la partie inferieure des montagnes, designee generalement sous le

nom de region sous-alpine, on observe presque toujours un melange de

plantes propres aux montagnes et de plantes reconnues pour vivre egale-

ment dans la plaine. Ainsi, dans les Basses-Pyrenees, on trouve souvent, a

de grandes hauteurs, des plantes de la flore occidentale des Landes; et

de meme, dans les Pyrenees-Orientales, des vallees chaudes et abritees

permettent a des plantes venues des bords de la Mediterranee, de se meler,

par une sorte de confusion, aux especes des hautes regions. Get entre

-

croisement est encore plus apparent dans le Dauphinc, car on Tobserve a

la fois dans les Hautes-Alpes oil domine la vegetation alpine, et dans les

Basses-Alpes oil domine, au contraire, la vegetation des pays chauds. hes

memos faits se reproduisent dans le Jura et dans les Vosges; mais cest

surtout en Auvergne qu'on rencontre un melange en apparence inextricable

de plantes sous-alpines ou montagnardes, occidentales, meridionales et

meme mediterraneenues, vivant pour ainsi dire cote a cote.

Une plante speciale aux sommites alpines ou sous-alpines apparait quel-

quefois dans les vallees inferieurcs; mais suit qu'elle s'y naturalise acci-
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dentellement, soit qu'elle y vegete seulement pendant un petit nombre de

saisons, les botanistes exerces, surtout ceux qui habitent la locality ne se

trompent guere sur la veritable origine de cette plante etrangere : tons

s'accordent a attribuer cette apparition ephemere a I'influence des torrents

et des debordements des rivieres qui entrainent au loin quelques graines

egarees.

II n'est pas si facile de se rendre compte de la presence, sur des points

Aleves, de plantes connues pour appartenir a la flore des plaines voisines.

Toutefois, une remarque importante a faire, c'est que ces plantes, en

quelque sorte exilces sur la montagne, s'observent en general dans les

vallees, tandis que les plantes sous-alpines qui se rapprochent !e plus de la

vegetation des plaines inferieures, croissent, au contraire, sur les points

culrninants des collines qui entourent les vallees_, et se trouvent la surtout

dans leurs stations normales.

II resulte de cette disposition facile a saisir, que I'entrecroisement des

plantes de la montagne et de celles de la plaine est plus apparent que reel.

Saus doute, dans quelques circonstances, la limite inferieure de vegetation

d'une plante sous-alpine peut etre situee au-dessousde la limite superieure

d'une plante de la plaine qui se trouve accideuteliement placee dans des

conditions favorables ; mais si Ton suit pas a pas les differentes stations de

ces deux plantes, on se trouve raraene pour la premiere aux points culrni-

nants de la montagne, tandis que pour la seconde, on descend essentielle-

roentpar une serie de vallons, jusqu'au centre de vegetation de la plante,

c'est-a-dire jusqu'a la plaine.

II est facile de concevoir que, si Ion prenait pour limites de ces deux

flores voisines les bornes que la nature clle-meme a fixees, on aurait au

contact une serie d'angles rentrants et d'angles sortants qui s'enchevetre-

raient comme les os du crime; et, les vallees etant absorbees par la flore

de la plaine, les basses collines par la flore des montagnes, toutes les loca-

tes d'une meme espece se trouveraient ainsi groupees plus naturellement.

Telle est, en resume, la metbode qui ra'a dirige pour fixer approximative-

roent les limites de deux flores contigues, et je m'en suis servi avec succes,

nou-seulemeut dans les cas ou ces deux flores offrent des differences tres

banehees, mais aussi dans ceux oil elles ont des analogies nombreuses. Ces

etudes m'ont conduit a distinguer, pour le territoire francais, dix flores

regionales, que j'ose croire naturelles, car elles sont fondees sur des consi-

derations purement botaniques, depouillces de toute idee systematique ou

Pi'econcue. Ces dix flores locales ou partielles correspondent a nos cinq

chalnes principales de montagnes et aux bassins de nos cinq grands

Oeuves. On pent les distinguer de la maniere suivante :

1° Flore d'Auvergne; 2" flore des Pyrenees; 3° flore des Atpes

;

k ° flore du Jura; 5° flore des Vosges; 6° flore du bassin du IIhone;
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7° flare du bassin de la Gironde ; 8° flore du bassin de la Loire; 9° flare

du bassin de la Seine ; 10° flore du bassin du lihin.

II faudrait peut-etre joindre, com me annexes a ees (lores principals, une

ou plusieurs flornles qui ne sauraient rentrer dans aucune des divisions

precedentes, mais cest on point que jexaminenii plus tard.

La notice preliminaire que j'ai I'honneur de presenter aojoord'hui a la

Societe n'a pour but que (Vex poser a cet egard un plan provisoire, uq

simple essai de classification de geographie botauique, au point de vue special

de la flore francaise, destine a centraliser, au sein meme de la Societe Bota-

nfqoe de France, les efforts actuellement isoles, les travaux souvent perdus

de nos honorables confreres des departements.

Je ne puis exprimer ici que des resultats generaux, mais sans entrer

dans des details trop minutieux, et meme en reservant les citations de

plantes et les exemples particuliers pour les etudes ulterieures que je me

propose de faire sur chacune de cesflores; j'espere, sinon demontrer

('exactitude absolue des divisions secondaires que j'ai admises dans la flore

francaise, du moins prouver des a present, par quelques considerations ge-

nerates, que ces divisions sont aussi justes que peuvent I'etre des sections

toujours plus ou moins arbitrages, lorsqo'il s'agit d'histoire naturelle. Je

suis le premier a reconnaitre qu'ici surtout il est permis d'invoquer cette

citation si souvent reproduce et quelquefois si ma I appliquee : Natura non

facit saltus, pensee qui renferme implicitement sa reciproque : La nature

procede par gradation. Toutefois il m'a semble qu'il etait temps de porter.

dans I'etode de la vegetation de notre ten itoire, une observation attentive

et une analyse severe, qui sen les peuvent nous permeltre d'apprecier les

causes diverses des anomalies de geographie botanique, et de nous elever

insensiblement a des vues synthetiques rationnelles. Mais avarrt d'aller

plus loin, je dois rappeler ici le travail remarquable qu'un de rr.es amis,

M. Kaulin, professeor d'histoire naturelle a la Facolte des sciences de Bor-

deaux, a public, il y a quelques annees (1), sous le titre suivant :
Essai

(Tune division de la France en regions naturelles et botaniques, avec une

carte speciale, destinee a figurer les differentes zones botaniques. M. Raulin

sait que nos etudes sont contemporaries, et que je m'occupais des m ernes

questions que lui, longtemps avant la publication de son memoire :
je n

f

ai

done pas a craindre de sa part une accusation de plagiat. Au reste, en

comparant mes divisions a celles qu'il a proposees, il sera facile de voir

que, si nous sommes d'accord sur quelques principes generaux, nos con-

clusions different totalement par le resultat definitif : il existe d'ailleurs

entre nos deux methodes d investigation une difference essentielle qui ne

peut permettre aucune confusion a cet egard, cest que Tune, cellc de

(1) Act. Soc. Linn. ttord.
9 t. XVIH,
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M. Raulin, est fondee plusspecialement sur des considerations geologiques,

tandis que la mienne est exclusivement botanique et que la geologic u'y

jouequ'un role accessoire.

La plupart des auteursde flores locales se sont moins preoccupes de fixer

a leurs circonscriptions des limites naturelles, que de nous faire connaitre

les stations des plantes rares ou interessantes dans les localiles qu'ils avaient

plus particulierement explorees. Si done, dans les reflexions que je vais

presenter, je eherche a demontrer combien sont divergenles les opinions

des botanistes sur les limites qu'il eonvient d'assigner aux (lores regio-

nales, j'espere qu'on n'y decouvrira pas la moindre pensee de blAme ou

de critique pour les auteurs : je repousse d'avance toute interpretation

facheuse qui me scrait attribute en ce sens. J'ai voulu simplement constater

I insuffisance des divisions actuelles, et chercher s'il ne serai t pas possible

de ramener a quelques unites bien definies les flores locales ou regionales

que nous possedons dans la flore franchise.

La division generale des flores de montagnes en cinq groupes correspon-

dant a nos cinq chaines prineipales est admise a pen pres sans contestation
;

mais les limites qui separent ces diverses flores de celles qui les entourent

ne sont pas toujours indiqueesavec precision.

Les limites naturelles de la chalne d'Auvergne out cte parfaitement

tracees par MM. Lecoq et Lamotte, mais ils ne les out pas adoptees dans

leur Catalogue : apres avoir supprime au nord le M01 van et la partie de la

Bourgogne qui depend du plateau central, ils ont retranche au sud toute la

Montagne-Noire, a son point d 'articulation avec Tile centrale, selon I'heu-

reuse expression que je leur emprunte ici. Par contre, ils ont admis dans

leur flore, d'une part, toutes les plantes meridionales de la Limagne et des

environs immediate de Clermont-Ferrand, dont quelques-unes penetrant

jusqu'a Brioude, au coeur m6me de I'Auvergne ; d'une autre part, ces plantes

des causses ou plateaux particuliers aux Cevennes, qui appartiennent en

majeure part je ;
t |a vegetation mediterraneenne. Ce n'est pas moi qui

bWmeraiMM. Lecoq et Lamotte de nous avoir fait connaitre tant de localites

interessantes, mais je ne puis adopter leurs limites pour la flore d'Auvergne,

et je prends la liberte de suivre dans la pratique leurs idees theoriques,

admises egalement par M. Raulin. Plus tard. j'espere pouvoir indiquer d'une

roaniere plus precise les limites de cette flore si complement isolee des autres

g'oupes de montagnes, au centre de la France, et je montrerai alors par

qwel chemin sinueux les plantes de Brioude et de Clermont doivent ^tve

lamenees a la flore des pays meridionaux.

La flore des Pyrenees se trouve assez exactementlimitee par M. Raulin,

^i considere les Corbieres comme un rameau pyreneen : il resterait toute-

foj s a indiquer, par rapport a I'altitude, les limites inferieures des plantes

"oolognardes et les limites superieures auxquelles parviennent les plantes
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de la piaine dans ies differentes vallees de la chalne. II est impossible, fi

mon avis, de laisser dans la flore des Pyrenees proprement elite, comme Pa

fait Lapeyrouse et comme on fobserve encore dans Ies catalogues Ies plus

recents, des localites telles queCierp, Saint-Beat, Olette, Prat-de-MolIo, etc.,

oudomineincontestablement la flore mediterraneenne, non plus que Tarbes,

Pan, Mauleon, etc., dont Ies vallees environnantes abritent a la fois des

especes meridionales et des especes occidentales.

Villars comprenait dans la flore du Dauphine toute la partie meridio-

nale de cette province, et son cxemple a ete suivi par I)e Caudolle et par

M. Raulin dans leurs cartes botaniques, ainsi que par Mute I dans sa flore

du Dauphine. La limite inferieure de la flore des Alpes, telle que je la

concois, nous sera indiquee naturellement par Ies extremites de vegetation

de la flore mediterraneenne.

Tout le monde s'accorde a reconnaitre un caractere special a la flore du

Jura, mais ses limites raal definies ont ete fixees tour a tour sur Ies points

Ies plus opposes. Nous verrons quelques-uncs des plantes dc cette region

s'avancer jusqu'en Bourgogne; et, tandis que cerfaines especes descendant

dans Ies plaines de la Bresse, aux portes memes de Lyon, presqueau con-

tact des plantes mediterraneenncs, d'autres semblent remontcr vers le nord

jusqu'aux Ardennes, en contournant la chaine des Vosges et en cotoyant

Ies plaines de la Champagne. Telles sont sans doute Ies limites naturelles

de cette flore : il nous restera seulement a Ies prcciscr par des observations

locales.

La flore des Vosges a ete de tout temps separee des flores voisines,

quoique plusieurs ouvrages recents continuent a comprendre ce groupe

interessant dans des circonscriptions plus etendues. La statistique on plutot

la flore de M. Mougeot, en detaehant nettement la vegetation des Vosges

de celle du Jura, realise, en grande partie, le type de ce que j'entends par

une flore regionale, et je ne doute pas que Ies explorations de la Societe

Botanique pendant la session extraordinaire actuelle ne nous fournissent

de nombreux materiaux pour fixer Ies limites et Ies altitudes precises

des plantes caracteristiques des Vosges et des di verses regions qui ,eS

entourent.

Si Ies botanistes n'hesitent pas, en general, a distinguer en France cinq

flores speciales pour nos cinq groupes de montagnes, il n'en est pas ae

meme pour Ies flores qui correspondent aux bassins de nos cinq fleuves.

On admet bien generalement une flore mediterraneenne corresponds

a peu pies au bassin du Rhone; mais oil sont ses limites precises? Faut-

il prendre pour horizon la region des Oliviers, comme lc veulent De Cau-

dolle et la plupart des floristes? Quant a moi, j'ai ete conduit a adopter

pour limites de la flore du bassin du Rhone une ligne extremement

sinueuse qui, partantdes frontieres du Piemont, remoute vers Digne, Gup,
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Grenoble etLyon, pour redescendre sur la rive gauche du Rhone jusqu'a

Valence, passe a Privas, au Vigan, ensuite a Lodeve, apres avoir contourne

la presqu'lle des eausses cebenniques, et de la va rejoindre la petite chaine

des Corbieres qui constitue la limite occidentale de ma flore.

Nous examinerons plus tard s'il n'y aurait pas lieu de subdiviser cette

vaste etenduc de territoire en deux regions secondares, Tune littorale,

I'autre montueuse.

Quedevons-nous entendre maintenant par flore meridionale? Cette deno-

mination, employee assez vaguement jusqu'a ce jour pour representer une

flore qui n'est point mediterraneenne, n'a aucun sens precis : on s'en sert

principalement pour constater, dans un pays septentrional, la presence inat-

tendue d'une plante qu'on est habitue a considerer com me pai ticuliere au

midi de la France. On a appele tour a tour, et pour ainsi dire indifferem-

ment, plantes meridionales, les especes occidentales qui ne depassent pas

generalement les bords de la Loire et les especes d'origine mediterra-

neenne qui sont repandues dans I'ouest. Je proposerais volontiers de reserver

cette qualification pour les plantes du bassin du Rhdne qu'on retrouve dans

ceux de la Gironde et de la Loire.

Quant aux limites de la flore occidentale, elles n'ont pas ete jusqu'a

present exactement determinees. Toutefois on peut dire, d'une maniere

generate, que les plantes de ce groupe s'etendent sur nos cotes oeeaniques

de Bayonne a l'embouchure de I'Orne, et s'avancent a Test jusqu'aux

limites de la chaine d'Auvergne. Si la flore occidentale devait constituer

une flore distincte, elle comprcndrait en totalite le bassin de la Gironde et

celui de la Loire; mais je pense, avec M. Raulin, qu'il faut distinguer unc

flore aquitaine et une flore bretonne. Je suis d'accord avec lui pour fixer

aux Sables-d'Olonne le point de contact de ces deux flores, et pour placer

apeu pres au nord de Cherbourg la limite qui separe la flore de la Loire

de celle de la Seine; mais je nepuis admettre les autres limites qu'il pro-

Pose. I| m 'est impossible de considerer comme une region botanique natu-

relie celle qu'il designe sous le nom de flore ligerienne, dont les limites

tout a fait arbitrages correspondent en partie a celles que M. Boreau a

tracees pour la flore du centre, bien differente, disons-le en passant, de

la flore centrale de M. Raulin, qui n'est autre chose que la flore dupla-

teau central de MM. Lecoq et Lamotte.

La flore parisienne doit-elle etre renfermee dans les limites anciennes,

tracees par les Herborisations de Tournefort, ou dans celles qu'on lui assigne

generalement aujourd'hui, d'apres I'ouvrage classique de MM. Cosson ct

Germain, ou bien faut-il I'etendre, comme le vent M. Raulin, jusqu'aux

f| ontieres de la Belgiquc? Je partage entierement I'avis doce dernier, et,

comme lui, je fais rcntrer dans le bassin de la Seine toutes les plaines de la

Champagne jusqu'au contact des plantes jurassiques de la Lorraine et de la
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Bourgogne. Les limitcs meridionalcs de cettc flore sont peu connues, et

pourtant, ainsi que je I'ai fait pressentir, Fontainebleau et les localites ana-

logues nous offrent deja des plantes de I'ouest et du midi qui font remonter

jusque-Ia les li mites du bassin de la Loire.

Quant a la flore du bassin du Rhin, telle que je la eoncois, isoleede la

flore des Vosges et de celle du Jura, ce n'est en realite qu'une florole, qui

doit etre eonsideree simplement comme une annexe de la flore generate qui

comprendrait le bassin du Rhin tout entier.

Kn resume, je divise la France en dix regions botaniques eorrespondant

aux cinq grandes chaines de montagnes et aux cinq fleuves qu'elle ren-

ferme. Ges divisions ne sont point arbitrages, ainsi que j'espere le demon-

trer : elles sont fondees sur des considerations exclusivement botaniques.

Toutefois, lorsque la vegetation locale n'a pu fournir que des donnees

approximatives, je me suis appuye, pour fixer dans ces cas douteux les

lignes de separation de deux flores voisines, sur la disposition orographique

du terrain et sur sa nature geologique ; mais ces considerations ont toujours

ete secondares.

Si les limites precises qui separent les diverses flores regionales quej'ai

etablies ne peuvent pas etre determines immediatement sur tous les points

de jonction, c'est uniquement par insufflsance d'observations locales. Je le

repete done, le but principal que je me propose aujourd'hui est de poser a

ce sujet quelques indications generates, etde sollieiterde tous nos confreres

places sur les limites de deux flores contigues, des communications sur la

station des plantes caracleristiques et sur leur altitude, afin de pouvoir

combler les lacunes, lever les doutes, et fixer, (Tune maniere aussi precise

que possible, les limites naturelles qui doivent etre assignees a roes flores

regionales.

M. H. Lecoq presenle les observations suivantes

:

Tons les botanistes accueilleront avec plaisir les observations de M. P«el

sur la geographic botanique de la France, car ce travail presentera certai-

nement un grand interet et nous I'attendrons avec impatience.

II y auraitde la temerite a lejuger sur une simple introduction, et ce

n'est nullement une critique que je veux faire; mais Introduction ren-

ferme, selon moi, des principes de geographic botanique qui me paraissent

trop precis, plus precis que ia nature ne Test ordinairement elle-meme

dans ces sorles de questions, et ce sont mes doutes que je desire soumeUre

a ('appreciation de mes savants confreres.

M. Puel se plaint que la plupart des floristes ne se sont pas arretesa des

limites naturelles, et il essaye de divise>r la France en flores particulieres

bien limitees, dont les unes appartiennent aux montagnes et les autres aux
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plaines. II arrive ainsi a mentionner dix flores et de plusquelques florules.

C'est ce resultat ou plutdt cette premiere conclusion que je ne puis ad-

meltre. Non-seulement les flores des Alpes et des Pyrenees sont analogues,

les flores des Vosges et de I'Auvergne identiques, toules les flores des

plaines presque semblables, mais il y a empietement conlinuel des flores

des plaines sur cellesdesmontagnes et reciproquement. Si Ton vent partager

la France en regions botaniques, il faut s'en tenir a la carte publiee par De
Candolle dans la troisieme edition de la Flore francaise. Trois ou quatre et

au plus cinq flores represented tout le tapis vegetal de ce vaste empire.

Quant a moi, apres de longues etudes sur la dispersion des espeees euro-

peennes, je ne puis voir autre chose, dans le brillant pcle-mcle qui constitue

notre flore, que les colonies de trois des grandes regions que Schouw a

etablies dans le regne vegetal. La France n
f

a presque pas d'especes qui Ini

appartiennent en propre et qu'elle ne partage pas avcc d'autres contrees.

La plupart de ses plantes font partie de cette vaste region designee par

Schouw sous le nom des Ombelliferes et des Cruciferes, region dans

laquelle rEurope presque entiere est comprise ainsi que tout le nord de

lAsie, et qu'il est presque impossible de subdiviscr; puis vient la region

des Labiees et des Caryophyllees, representant la vegetation de la Medi-

terranee qui n'appartient pas plus a la France qiTa I'ltalie et surtout a

I'Afrique, car la flore littorale de cette partie du monde se comporfe exac-

tement comme si la Mediterranee n'existait pas. Knfin, la region arctique et

boreale, region des Mousses et des Saxifrages, a peuple les son imats de

Unites les chaines de montagnes de I'Europa et I'extreme nord de ce

continent.

Des emigrants, partis de points divers de ces regions botaniques et dont

on peut suivre assez facilement les traces, sont venus, comme les anciens

peuples qui ont envahi lesGaules, se meler sur notre sol et en occuper les

stations si variees. On peut, jusqu'a un certain point, coustater leur patrie

primitive, malgre le melange qui s'est opere depuis longtemps; mais la

France n'est qu'une faible partie de f Europe, un point sur le globe, et

tout en reconnaissant la beaute de sa vegetation, la variete des sites, la

multitude des stations et I'extreme diveisite des accidents du sol. nous

^ pouvons y distinguer, moins encore y separer parades limites natu-

res, les dix flores et les quelques florules indiquees par notre savant

confrere.

M Aug. Maugin, secretaire, rend compte de rascension fake, les

18-*9juillet, au Ballon de Soultz.

T. V.
33



530 SOCIltTE BOTANIQUE DE FRANCE

RAPPORT DE M. Au^uMe MAUGIN SUR L'ASGENSION I)U BALLON DE SOULTZ,

FAITE LES 18 ET d9 JUILLET , ET D1RIGEE PAR M. CHATIN.

A l'Lsuc de la seance tenue Ie 17 juillet a Gerardmer, MM. Kirschleger

et Chatin, obliges de retourner promptement, Tun a Strasbourg et i'autre

a Paris, proposerent a quelques-uns des membres de la Societe de se rend re

avec eux a Wesserlioget Thann par Ie plus court chemin, oil nepouvaieut

se hasarder la majeure partiede nos confreres, uon-seulement a cause des

difficultcs de la route, mais surtout en raison de limpossibilite de loger

un grand nombre de voyageurs a Wildenstein, oil ces deux messieurs

devaient passer la nuit.

LYspoir de gagner ainsi une journee, et de parvenir a faire Tascension

du Ballon de Soultz au jour fixe par Ie programme de la session, decida

quelques-uns d'entre nous a suivre les deux savants professeurs. Au lac

de Lispach, nous nous separ&mes de nos confreres qui nous avaient accom-

pagnes j usque-la, et nous nous engagedmes dans les forets de Sapins pour

atteindre Wildenstein.

II ne fallait pas s
1

attend re a une ample recolte dans ce trajet. Les bois

ressemblaient a ceux que nous aVions traverses au pied du Hohneck, et,

comme laveille, nous etions frappes de I'analogie qu'ils presentent avec

les imposantes futaies qui couvrent Ie mont du Capuein en Auvergne. La

presence du Listera cordata sur les troncs pourris des Sapins vint com-

pleter la ressemblance. Ca et la, en courant, car la route etait longue et

Ie temps nous pressait, on put recolter les Aspidium dilatatum var. tana*

cetifolium %
et Oreoptcris, hidturn corallinum, etc.

Le chemin qui du lac de Lispach conduit a Wildenstein, a quelque

chose de sauvage et de vraiment grandiose. Apres avoir traverse Ie fond

d'une immense vallee (les faignes de la Vologne) couverte de pAturagcs ct

fermee de toutes parts (vallis clausa), il monte en serpentant legerement

sur le flaoc des gradins occidentaux de Tarete centrale; cest la route de la

Bresse, une des plus pittoresques de cette partie des Vosges. Quand nous

fumes arrives au col de Bramont (750 metres), point culminant de la chaiue

en cet eudroit, nous avions sous les yeux d'un cote les vallons lorrains

dores par les derpiers rayons du soleil couchant, de 1'autre les horizous

perdus de I' Alsace, deja voiles, cou verts d'ombres grises et de vapeuis

legeres. Le son lointain des clochettes et Ie murmure eternel des hautes

forets formaient un concert melaneolique d'une imposante majeste.

Comme souvenir de ce lieu, nous y avons recueilli une plante rare dans

les Vosges, oil elle ne trouve pas souvent Ie terrain calcaire: c'est wLinaria

striata.
#

II faisait nuit close quand le maitre de la seule auberge de Wildenstein

nous accueillit de son meilleur sourire; cependant en descendant nous
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avions pu entrevoir le schlitter, pousse par son fardeau sur les sentiers

dangereux formes de troues d'arbres,et les grands reservoirs oil so pratique

en grand la pisciculture. C'est dans ce lieu meme que deux pechcurs par-

vinrent, a force de patience et d'observation, a decouvrir le precede de la

fceoudation artificielle des poissons, invention d'une utilitesi incontestable

qu'elle eut suffi a immortaliser un savant.

Un hon souper et cinq heures de sommeil reposent de bien des fatigues,

surtout au milieu de la nature riante et vigourcuse des montagnes. Avant

que le soleil cut frappe nos fenStres, nous etions en route, le baton a la

maiu, la boite sur le dos. Sur le bord du ehemin, le long des rocbers, nous

avons remarque, outre les plantes que nous avions deja reeoltees les jours

precedents ; Asplenium Trichomanes et septentrionale, Hypericum monta-

aum, Turritis glabra.

La grande vallee de Saint-Amarin a ete formee par le glissement d'un

immense glacier qui, prenant successivemenl plus d'etendue, a elargj peu a

peu son domain? jusqu'aux dernieres ondulations de la cbaine. Mais des

ilots ont resiste a eette puissance ; leurs flancs, profondement sculptcs et

polispar les glaces, ont peine encore, maintenant que des milliers d'anoees

se sont ecoules depuis la disparition du glacier, a conserver assez de pous-

sieie pour nourrir la plus maigre Graminee. II existe tiois ou quatie de ccs

ilots ou temoins, immenses pics en serpentine, isoles, presque inacces-

sibles. Sur le premier s'elevail au moyen 3ge le chateau feudal des seigneurs

de Wildenstein. Nous n'y avons trouve que des pans de murs ren verses,

des puits eombles, des fortifications en ruines. Tandis que lesuns, cmer-

veilles du coup d'oeil, s'extasiaient en laissant evvnv leurs yeux sur le

panorama richement eciaiie, termine par les moots de Rossberg, Drumont,

•e Ballon de Soultz, anime par les villages de Kruth, de Wildenstein,

d'Oderen, les autres recueillaient a la hAte les Sedum dasyphyllum, Saxi-

fraga Aizoon, Pimpinella magna, Scabiosa lucida, Selinum Carvifolia

Ubanotis montana, liosa rubrifolia, Trifolium aureum, et YHemerocallis

/Wuaauquel les habitants du pays accordent une origine rnerveilleuse.

Mais nous n'avons pas ie temps de nous arreter longtemps; le soleil

devient brulanl, la journee avance. Traversons rapidement Kruth, Odei en,

au milieu des paysans en habits de fete et tout occupes des ceremonies reli

Souses du dimanche. Recueillons cependant le Circom intermedia, le

TMaspi alpesire, et arretons-nous a Wesserling. C'est un bourg Industrie).

Le* seigneurs sont descendus au bord du ruisseau; leurs epees tissent la

laj«e et le colon, et elles se reposent rarement ; car la defense individuelle

s'»ppelle la concurrence ; elle profile meme aux adversaires. Ces petits rois

s°MlaMM. Sanson-Davillier et Grew. Leur jardin est un pare obtenu a

for<* de soin sur un ternain aride. La moraine est devenu un Eden ou la

Societe aurail pu voir rrunics les plantes des deux mondes.
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De Wesserling a Thann (1), ce n'est qu'une longue fete ; on danse, on

chante. Si les Alsaciens travaillent pendant la semaine, ils s'amusent bien

le dimanche.

Mais quel desappointement! Nos bagages sont restes en route, a Remi-

remont. II semble que tout nous empeche d'atteindre le Ballon de Soultz.

Teutons un dernier effort. Vite un regard a I'eglisecothiquedu xin e siecle,

petit bijou d'architecture, graeieuse dentelle de pierre, et allons coucher

au milieu des troupeaux sur les hautes prairies.

Le soleil nous eclaira jusqu'a Goldbach ; la nous primes un guide et des

provisions. Bientdt tout disparut, et les cimes voisines et les toits gris du

village, et la verte vallee et les Sapins penches sur I'abime. Nous marchions

au milieu d'un nuage bleuAtre, n'entendant que le bruit des cailloux qui

glissaient sous nos pieds et bondissaient dans la vallee, ou que le sourd

mugissement des vacbes.

Apres un souper frugal dans la metairie, il fallut se jeter sur un tas de

foin pouressayer de dormir. Toute une collection entomologique que nous

avions derangee nous rendit la pareille. A deux lieu res du matin, nous

primes la fuite, laissant sans regret les bergers peu bospitaliers et leurs

betes trop hospitalities. Nous voulions saluer le soleil a son lever, du haut

de cette monlagne qui a dans le pays la meme reputation que le Righi en

Suisse. Le ciel nous fut propice; une large bande aurore nous eclaira pen-

dant une heure, temps necessaire pour aller de la derniere bergerie au

sommet du Ballon, a 1426 metres au-dessus du niveau de la mer.

Le froid etait tres vif ; un vent aigre soulevait nos manteaux et courait

au loin, couvrant de brume tout Tborizon ; c'etait comme les flots d'une

mer immense qui montait jusqu'a nous. La nature entiere dormait sous ce

voile. Peu a peu Torient passa de la teinte orange au jaune clair, au blanc

;

puis, de derriere les montagnes de rAllemagne, sortit lentcmentun immense

disque rouge, sans eclat, sans rayons. Nous croyions avoir vu le soleil, et

nous regrettions presque notre course matinale, quand tout a coup I'astre,

depassant reellement rhorizon, s'eclaira et nous forca de baisser les yeux.

Aussitdt les oiseaux, les insectes, les berbes meme, tout s'agita et se mit

a chanter, a murmurer; le voile de vapeurs fut dechire d'un coup. Les

Alpes, avec leurs glaciers, semblerent percer le ciel ; sur elles s'appuyait la

chaine du Jura. A nos pieds, au milieu de la plaine allemande, le Rhin derou-

laitson long ruban d'argent. Ce fut comme un coup de theatre; il ne dura

qu'un instant, mais cet instant nous dedommai»ea de vingt-quatre heures

(t) A Thann, nous efimcs le regret de nous Sparer de M. Kirschleger, qui Parll
|

directement pour Strasbourg, et de MM. Baillifere et Duvergier de llauranne, q" 1

prirent d'auircs directions. [/ascension du Ballon de Soultz ne fut faite que par

MM. Chatin, Goubert, nion frtre M. Gustave Maugin et moi.
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de marche et d'uue nuit sans sommeil. C'est ainsi qu'on doit se flgurer Ic

Fiat lux ! de la creation.

Mais la botanique nous reclame ; un coup d'ceil au lac du Ballon, « mi-
roir sombre et mysterieux au milieu d'une coupe de verdure, » et revenons

sur la terre.

Une douzaine d'intrepides jeunes gens, aimant la science et les magni-
fiques spectacles de la nature, etaient venus attendre sur le sommet du
Ballon la Soeiete Botanique de France. Nous avons echange avant de des-

cends quelques plantes et des paroles d'amitie. La baut il semble qu'on

parle la meme langue : Allemands et Francais, les levies aux bords d'un

verre de vin du Rhin, nous avons bu a ['union scientifique des peuples

Derriere les rochers, sur le gazon, on trouve au sommet: Pimpinella

saxifraga, Lonicera nigra, Hieracium aurantiacum , Aconitum Lycoctonum,

Pirus Chamcemespilus
, Orchis albida, \iola sudetica a fleurs jaunes,

blanches ou bleues, liosa spinosissima, etc.

Le Gentiana lutea apparait, un peu plus bas, avec ses thyrsessuperbes,

el Ton marche au milieu d'un jardin que cultivent seuls le soleil et la rosee.

Bientot la vallee se montre sous nos pieds, dominee par les ruines feo-

dales, garnie sur ses flancs de troupeaux et de champs converts de bles

jaunissants. Au milieu des moissons, remarquons les Galeopsis intermedia

et Dianthus deltoides, plus loin le Malva moschata, et des pieds defleuris

Vffepatica triloba.

Encore un pas, nous sommes dans la plaine, au bord du ruisseau jadis

torrent, rapportant des souvenirs qu'on a deja racontes, des plantes qu'on

apartagees; heureux surlout d'avoir pu, raalgre notre petit nombre,

^presenter, sur le sommet le plus eleve des Vosges, la Soeiete Botanique

de France (1).

M. Henri Pournier rend compte de l'herborisation faite lelPjuillet

a Thann.

RAPPORT DE W. Henri FOUKIUER SUR L'HERBORISATION FAITE LE 19 JUILLET

AUX ENVIRONS DE THANN , ET DIRIGEE PAR MM. COSSON ET KOSMANN.

L mteret principal de cette herborisation consiste dans la reunion de

Plusieurs plantes de montagne sur des collines relativement peu elevees.

Thann est en effet situe au pied des Vosges, a la limite de la plaine rhe-

(!) Qiril me soit permis d'ajouter, comme renseignement, que ce n'est pas ainsi

We Pascension du Ballon est le plus facile. Thann est eloigne du pied de la mon-

,agne d'environ 6 kilometres, qu'on peutse dispenser do faire en s'arrttant soit a

•^int-Amaiin, soil a Guebwiller de I'autre cdt<5 de la montagne. De ce dernier

Wni
f il est facile, en partant a onie heurcs du soir, d'arriver an sommet avant
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mine, a 350 metres d'altitude, et les plantes que nous avons recoltees se

trouveut a moins de 100 metres au-dessus de cette viMe.

Guides par M. Kosmann, pharmacien a Thanii, qui s'etait mis a la dis-

position de la Societe avec la plus grande obligeance, nous nous rendons

a une lieue dela ville, derriere le village de Katlenbach,dans une petite valine

qui est creusee, eomme ses voisines, dans les schistes anciens que lesgeo-

logues allemands nomment grauwacke, et fertilisee par un petit torrent

auquel elle (!oit la riehesse de sa vegetation. An sortir de Kattenbach, la

premiere plante qui iVappe nos yeux est VAchillea nobilis ; sur les bords da

torrent, M. Cosson nous fait remarquer le Stachys ambiqua, aceompagne

du S. siluatica, mais noli du S. palustris, aiusi que les Euphorbia strictael

verrucosa. Nous traversons des prairies qui ne nous offrent que peu d'in-

teret, et, parvenus dans un bois epais et montueux, forme de Charmes et

de Snp [ ns (Abies pectinato), nous trouvons en abondanee les Dentaria pin-

nata et digitata
y
le Galium silvaticum, le Genista germanica, le Jasione

perennis
y
\e Festuca silvatica, les Epilobiumroseum, angusttfolium et Inn-

ceolatum, ainsi que les rosettes dedeuries de VHepatica triloba.

Apres quelques minutes de repos, nous reprenons notre course, et

M. Kosmann nous conduit a la localite du Lunaria rediviua, dont nous

faisons une ample recolte. Cette plante est aceompagnee du Convallaria

verticillata.— L'aridite que nous remarquons dans les parties plus elevees

nous decide a regagner la vallee, et, en descendant, nous recueillons

encore, le long du ruisseau, les especes suivantes : Equisetum silvatictitn,

Arabis arenosa, lmpatiens Noli tangere, Chrysospleniwn alternifolium,

Knautia silvatica, etc.

Nous gagnons ensuite un mamelon assez eleve, oil se trouveut les mines

de Tancien chateau d'Kngelbourg, renverse par Turenne, et d'ou I'on de-

couvre un panorama etendu; nous y retrouvons en abondanee ¥Achillea

nobilis. Malheureusement un vent violent s'eleve, la plaine se couvre de

poussiere, et nous sommes obliges de regagner en toute hate Thdtel de la

Couronne, pour eviter I'orage.

iM. Marmottan rend compte de I'herborisalion faite le 20 juillet

a Bale.
*

RAPPORT DE n. Henri >l 1 It MO I I \\ SUR L'HERBORISATION FAITE AUX ENVIRONS

DE BALE LE 20 JUILLET, ET DIRIGEE PAR M. COSSON.

La Societe a visite encore une fois les rives du Rhin, a Bale, sur la fron-

trois lieures du matin. Dans tons les cas, il est prcsque impossible d'aller de VVH-

denslelki au point culminant du Ballon de Soultz dans la mftme journee : la distance

de Wildenslein a Saint-Amarin est d'envlron 25 kilometres, et il y a ensuite qua trc

heores d'ascensiou et une beure et demie de descente.
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tiere Suisse. Partie de Thann le matin (hi 20 juillet, la Societe s'arreta

quelqne temps k Mulhouse
; puis, reprenant le chemin de fer, elle arriva

a Bale vers deux heures de 1'apres-midi. M. Cosson nous proposa alors line

petite herborisation, et, au sortir de la ville, on se dirigea vers les berges et

les alluvions du grand fleuve.

On put remarquer tout de suite le peu d'etendue de ee que nous avons

appele les bois rhenans (1). En effet, la culture a envahi, a B3!e, les allu-

vions modernes du Rhin, et a depouille ses rives de cette bande ver-

doyante, composee de Saules et de Peupliers, qui forme un si beau paysage

aux environs de Strasbourg. On ne revoit ces arbres que dans les ilots

semes ca et la au milieu du Rhin et qu'on laisse presque sans culture. Sauf

cette difference cV aspect, on retrouve a Bale les memes especes qifa Stras-

bourg. Les berges du fleuve nous offrirent les Erucastrum Pollichii, Cala-

magrostis littorea, Stenact is annua, trois plantes caraeteristiques des allu-

vions rhenanes. On rencontra aussi le Brornus secalinus, le Salix triandra

en fruit, el enftn toute les plantes recoltees sept jours auparavant en Alsace;

en gagnant les champs qui bordent les rives du fleuve, on trouva une

espece rare et interessante, le Brornus inermis. Cette rapide excursion ne

dura que deux heures; on rentra a Bale vers cinq heures du soir, apres

avoir constate la similitude de la flore des environs de cette ville aveccelle

de Strasbourg.

M. Parisot rend compte de Iherborisalion faite la veille au

Kaiserstuhl.

RAPPORT DE M. Lonin PARISOT SUR LHERBORISATION FAITE LE 21 JUILLET

AU KAISERSTUHL, ET DIRIGEE PAR M. DE BARY.

Sur lesbordsdu Rhin, pres de Fribourg-en-Brisgau, au milieu de la

P'aine qui separe les Vosges de la ForSt-Noire, s'eleve, complement isote

de ces deux chatnes, un groupede collines de moyenne elevation, dont I'en-

sembleporte le nom de Montagnedu Kaiserstuhl (2)

.

Ce petit massif, (rune etendued'environ 2 myriametres caries, est forme

Par trois poinles principals, de forme presque conique, qui vont, en

s '<r

ibaissant graduellement, seperdre dans la plaine du cflte de la Foret -Noire,

tandis que, du cote oppose, elles se ramifient en de nombreuses collines

^oins elevees, dont les ondulations s'etendent jusqu'au Rhin qu'elles attei-

gncnt a Vieux-Brisach et a Sponeck.

d) Voyez plus ham, p. 483.

(2) L'originc de cc nom, qui signific en allemand Chaise on siege de Vempereur,

Kfconte, dil-oa, u Rodolphe de llabsbourg, qui, toraqu'il rdnidail a Vicux-Brbach,

aurait lenu cour de justice pres de la pointe des Kouf-Tilleuls
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Le Kaiserstuhl proprement dit ou les Neuf-Tilleuls (Nem- Linden),

Kune de ces trois pointes, a 558 metres d'altitude; c'est la plus elevee,

aussi donne-t-elle son nom a toute la montagne.

L'Eichelspitzeix 540 metres d'altitude, la montagne de Sainte-Catherine

508 metres, et >es plainesenvironnantesde 180 a 190 metres.

Le Kaiserstuhl est cultive sur presque toute son etendue, les sommetsles

plus eleves sont seuls converts de forets. Les cultures sont variees et tres

fertiles ; celle de la vigne y reussit le mieux : elle est singulierement favo-

risee par la nature des roches et par la temperature moyenne du sol, qui est

plus elevee que celle des col lines voisines prise a meme niveau. Les arbres

fruitiers, le Noyer surtout, sont ties repandus sur les flancs de toute la

montagne et dans tous les vallons.

La formation du Kaiserstuhl est evidemment due a un soulevement volca-

nique; la nature des roches dominantes, les crateres de soulevement que

Ton rencontre sur different* points, ne laissent aucun doute sur cette ori-

< ;iiic. La dolerite, sous plusieurs varietes, est la roehe qui forme le massil

principal de la montagne : e est elle qui compose presque en totalite les

pointes des Neuf-Tilleuls, de V Eichelspitze et de Sainte-Catherine, et les

collines d'Achkarren, d'Oberschaffhausen, de MondhalU', etc. On observe

sur quelques points, maistoujours en masses de peu d'etendue, des trachytes

et des phonolithes.

Les collines qui entourent Schelingen et Vogtsburg, au centre du massif,

sont formces par un calcaire grenu, d'apparenee metamorphique; ce cal-

eaire, qui a ete souleve par la masse volcanique, est superpose a la dolerite,

qui le penetre dans toutes ses (insures et meme le reeouvre par places.

Les revers nord et nord-est de presque toutes les collines, ainsi que le

fond des vallons, sont recouvei ts par une couche de loess parfois puissante

de 10 a 12 metres; cette alluvion silieeo-calcaire a du egalement exister

sur les levers sud et ouest de la montagne, mais leur position par rapport

au courant des debordements du Rhin les a exposes a Taction Erosive des

eaux, qui out enleve toute la couche de loess.

Telle est, au point de vue geologique et topographique, la montagne du

Kaiserstuhl que la Socicte Botaniquc devait explorer dans lajournee dhier.

A six heures du matin, le chemin defer nous conduisait a Riegel, village

choisi comme point de depart. M. le professeur De Bary, qui avait I obli-

geance de dinger notre excursion, nous a fait recolter, en quitlant la station,

le Itumex pratensis au milieu de ses parents (1) et le Carex Pseudocyperus

sur les hords d'un petit ruisseau ; c'6tait au pied d'une de ces collines de

loess taillees presque a pic que nous devious cotoyer pour arriver au village,

(1) Ceue espece est Irfcs probablement unc hybride des R. crispus et obtvst

folius.
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et de la giigner Endingen, bourg situe au pied de la montagnedc Saintc-

Catherine.

Contraries par le temps qui se mettaita la pluie, nous nous engageames

dans un ehemin profondement creuse dans le limon, marchant entrc deux

talus de plusieurs metres d'elevation.couvertsd'une vegetation deja un peu

avancee. L'Anemone silvestris et les Orchidees ne nous offiaient plus que

leurs fruits, mais les Achillea nobilis, Hieracium prmaltum, Trifolium

rubens, P/ileum Bcehmeri, Teucrium montanum etaient en pleine floraison;

I'Allium sphcerocephalum et \'A. paniculatum se montraientca et la vers le

sommet des talus, sur les bords des vignes qui couvrent toutes ces collines.

Nous ne tard&mes pas a quitter ce ehemin creux que la pluie commencait
a rendre diflicile, pour prendre un sentier rocailleux completement decou-

vert; nous marehions alors en plein sur la roche volcanique, dont les frag-

ments detaches roulaient sous nos pieds. Nous etions dans un bois-taillis

dont les clairiei es nous offiaient de tous cotes les fruits de nombreuses Orchi-

dees, famille interessante, si largement representee dans la flore du Kaisers-

tuhl
; nous pumes encore reconnaitre le Limodorum abortivum, divers

Ophrys, les Aceras anthropophora, Himantoglossum hircinum, Orchis pyra-

nndalis, Neottia Nidus avis, etc.; dans les broussailles nous recueillimes les

Anthericum ramosum, Atropa Belladona, Lactuca virosa var. altissima,

Jofieldia cahjculata, Pyretbwn corymbosum, Prenanthes purpurea, Sene-

cio Fuchsii, Asperula galioides, Monotropa Hypopitys, et les feuilles nais-

santes de Y Helleborus fcetidus.

Au moment ou nous arrivions a la chapelle en ruines qui couronne le

sommet de la montagne de Sainte-Calherine, la pluie cessait et le temps

se decouvrait comme pour nous permettre de jouir du tableau qui s'offrait

anosyeux.

Devant nous, les decoupuresde la chaine des Vosges, a notre gauche, les

Plateaux du Jura surmontes de quelques pics des Alpes couverts de neige,

deiTiere nous, les monlagnes de la Foret-Noire, servaient d'horizon a lim-

wense plaine que le Rhin traverse dans toute sa longueur; a nos pieds, les

nombreuses collines du Kaiserstubl etendaient leurs ramiflcations jusqu'a

V >eux-Brisach eta Sponeck, et d'ou nous etions nous pouvionsfacilement

'econnaitre lescrateres de soulevement, dont quelques-uns etaient parfaite-

mp»t conserves.

^ous dumes quitter trop l6t ce delicieux point de vue, afin de pouvoir

encore visiter la pointe des Neuf-Tilleuls.

En descendant vers Schelingen, nous recueillimes, sur les collines de cal-

ea""es metamorphiques, les Anthemis tinctoria, Geranium sanguineum, Tri-

form alpestre, Orobanche Galii, Thymus lanuginosa qui n'est sans doute

Hw'une variete (mais bicn disiincte) du Th. Serpyllnm, etc. la colline des

Nenf-Tilleuls ne nous off.it que ce que nous avions deja recolte sur les
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points que nous avions parcourus; la saison trop avancee ne nous permit

de recueillir le Cypripedium Calceolus qu'en fruit; le Dictamnus Fraxi-

nella etait egalement passe; quant au Sese/i Flippomarathrum, ses tiges

commencaient a peine a se former et ses fleurs demandaient encore deux a

trois semaines pour arriver a I'epoque de leur cpanouissement.

Arrives aux Neuf-Tilleuls, nous fimes une petite halte. M. de Schcene-

feld, membredu Bureau permanent, en pro fita pour adresser a M. DeBary

les remerciments de la Societe pour son accueil si plein d'obligeance et de
/ /

cordiality. II rappela que le nom du savant professeur, qui avait espere

pouvoir venir a Strasbourg, avait figure sur la listepreparatoire du Bureau.

Aussitdtles membres presents saluerent unanimement M* De Bary du litre

de vice-president de la session.

Notre retour a Kndingen et Riegel ne nous offrit aucune nouvelle decou-

verte.

Le Kaiserstuhl est une des localites les plus interessantes pour I'etude

de Tinfluence des terrains geologiques sur la dispersion des plantes.

Cette montngne, formee de roehes cristallines, situee entre deux chaines

de meme composition (les Vosges et la For6t-Noire), a une vegetation qui

contraste entierement avec celle qui recouvre ce genre de terrains. Ainsi,

parmi les plantes qu'on rencontre avec le plus de persistance ctqui con-

tribuent surtout a donner a la vegetation du Kaiserstuhl le caractere qu'elle

possede, on remarque : Helleborus fcetidus, Helianthemum vulgare, Gera-

nium sanguineum, AnthyIlis Vulneraria, Trifolium rubens, Coronilla varia,

Pimpinella saxifraga, Uupleurum falcatum, Conyza squarrosa, Achillea

nobilis, Asperula cynanchica, Gentiana Cruciata, Calamintha Acinos, Ori-

ganum vulgare, Betonica officinalis, Stachys recta, Bruneila grandiflora,

Teucrium Chamcedrys, Anthericum ramosum, Phleum Bcehmeri, etc.

Toules ces plantes sont socialeset se trouvent ijidifferemment sur les col-

lines calcaires on doleritiques. Sur les couches de loess, le caractere ge-

neral de la vegetation est a peine altere par quelques especes qui rechercbent

les alluvions argileuses; ainsi Ton trouve, sans etre aussi sociaks que d'ha-

bitude: Erythrcea Centaurium, Eryngium campestre, Orobus tuberosus,

Tofieldia calyculata, Luzula albida , Carex hirta, Pteris aquilina, etc. Mais

sur aucun point on ne rencontrera, si ce n'est tout a fait isolees et comnie

accideotellement, les plantes suivantes qui croissent exclusivement sur les

terrains feldspathiques (granites, porphy res, gres, etc.) et qui donnent a la

chaine des Vosges en particulier la physionomie si bien caracterisee qu'on

ui connait : Sarothamnus scoparius, Hypericum pulcltr urn , Digitalis pur-

purea, Jasione montana, Vaccinium Myrtillus, Polggola depressa, Air«

(lexuosa, Triodiadecumbens, Juncus squarrosus, Carex pilulifera f
Nardus

stricta, lietula alba; on v chercherait vainement aussi ces landcs cou •

I
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vertes de Calluna vulgaris et ce luxe de vegetation des Fougeres de toute

espece qu'on remarque dans les Vosges.

Dans cette liste ne figurent pas les especes de la region raontagneuse,

tout aussi exclusives que les precedentes, afin de conserve!1 une compa-

raisou plus exaete avec le Kaiserstuhl, qui n'atteint sur aucun point Palti-

tude de cette region.

D'apres ce que nous venons de voir, la vegetation du Kaiserstuhl con-

traste completement avec celle des a litres montagnes de roches crista!-

lines, tandis qu'elle se rapproche beaucoup de celle des collines calcaires

de la region moyenne des montagnes du Jura.

Ce fait exceptionnel dun terrain siliceux donnant naissance a toute une

serie de plantes calcareophiles, est Tun des points sur lesquels on a base la

theorie qui attribue a letat meeanique des roches la plus grande part

d'action sur la repartition des vegetaux et qui ne laisse a 1'element chimique

qu'un role tout a fait secondaire.

Ondevait arriver a ce resullat, du moment qu'on ne voyait dans la dole-

rite qu'une roche tiliceuse a desagregation se rapprochant de celle des

calcaires eompactes.

Mais on arrive a un resultat oppose, si Ton recherche quels sont les

elements constitutes de la dolerite et quels sont les produits de sa desa-

gregation. En effet on voit : 1° qu'elle est composee de iabrador et de py-

roxene, deux corps dans lesquels le silicate d'alumine est associe a des sili-

cates terreux a Texclusion des combinaisons de silice et d'alcalis ; 2° qu'en

se decomposant par Taction de I'eau et de Pair, les silicates calcaires sont

transformed en carbonates, ce dont il est facile de se convaincre par la vive

effervescence que produisenl les acides sur la terre vegetale dans toute

Vendue du Kaiserstuhl. Les dolerites agissant de la meme maniere que

les calcaires jurassiques en donnant comme produit principal de leur de-

composition du carbonate calcaire, qui est I'element que les plantes calca-

reophiles recherchent dans le sol, on ne doit pas s'etonner de la presence

constante de ces plantes sur ce genre de roches.

La vegetation exceptionnelle du Kaiserstuhl n'est done pas un fait qui

Puisse servir d argument contre la theorie de Taction predominate de la

nature chimique des roches sur la dispersion des plantes.

Du

dant

reste, les trachytes ayant une meme origine que les hasaltes et posse-

«»e texture au moins aussi compacte, comment expliquer I'identite de

la ^getation de ces roches en general, etde celle des montagnes d'Auvergne

en Particulier, avec celle des autres roches cristallines, si ce n'est par I'in-

f'«ence qu'exerce sur la vegetation la decomposition des silicates alcalins

W clans les trachytes remplacent les silicates terreux des terrains basal-

h'ques?

De cequi precede, il resulte pour nous qu'au Kaiserstuhl comme dans
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les montagnes voisines, la dispersion des plantes est sous la dependance

immediate de la nature chimique des roches sous-jacentes et que Yetat

mecanique d'agregation deces roches n'exerce qu'une influence secondare.

Faisons remarquer, avant de terminer, que, dans les memes conditions

d'altitude et d'exposition, les collines du Kaiserstuhl ont generalement une

temperature moyenne superieure de deux degres a celle des collines des

Vosges et de la Foret-Noire; observation que nous avons deja faite pour

les montagnes calcnires du Jura.

M. le President termine la seance par le discours suivant

:

DISCOURS DE M. FEE

Messieurs,

Un jour — et deja plus de quarante ans me separent de cette date — je

lisais, en presence du venerable Vauquelin, dans une societe savante qu'il

presidait, un petit ecrit relatif a la nomenclature des plantes, et, des mon

debut, je me montrais etonne que la botanique eiit des detracteurs, elle

dont I'etude est si attrayante.

A peine la phrase dans laquelle j'enoncais cette opinion etait-elle proferee,

que le celebre chimiste, contrairement a tous les usages academiques,

m'interrompit avec une energie toute junevile, pour combattre une asser-

tion presentee peut-etre dune maniere trop brusque et trop affirmative.

Cette interruption, que je devais, en ma qualite de botanisle, regarder

comme un eloge adresse d'une maniere spontanee a la science que nous

aimons tous, ne prouvait pas que j'eusse tort. Les choses, meme les meil-

leures, presentent toujours un cote vulnerable : rien, vous le savez,

n'echappe a la critique. Mais, s'H est des remarques fondees en raison dont

il est sage de profiter, il en est aussi d'injustes qu'il faut combattre; la

defense est un droit, et je veux en user devant vous.

Lorsque, malgre d'importants travaux, la botanique, encore dans Ten-

fance, marchait d
f

un pas timide dans la voie du progres ; lorsqu'elle

s'essayait a la physiologie par les travaux de Malpighi, de Grew et de

Hales; que Cesalpin et Tournefort proposaient les premieres classifications

rationnelles
;
que Clusius creait Tart de decrire les plantes; que Magnol

entrevoyait la methode naturelle, plus tard pressentie par Linne et defini-

tivement fondee par les Jussieu, on Taimait comme on aime tout ce qui est

jeune, et, d'un commun accord, elle fut saluee du nom de science aimable,

ce qui, a vrai dire, signifiait, surtout alors, science facile.

En effet, naguere encore ne suffisait-il pas de quelques jours pour con-

naitre les bases de la classification de Tournefort, fondee sur des organes

tres apparents, pour la determination desquels la loupe meme n'est pas

necessaire? Au premier aspect (Tune fleur, chacun pouvait se donner un
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vernis d'instruction et decider, apres un tres court exaraen, rju'elle appar-

tenait aux Rosacees, aux Caryophyllees, aux Cruciformes ou a toute autre

classe de cette facile mcthode. Le systeme sexuel de Linne, loin d'ajouter

aux difficultes, ne semble-t-il pas meme en ecarter quelques-unes, et, sous

uneapparence plus compliquee, ouvrir des routes nouvelles dans lesquelles

on peut s'engager sans guide et sans craindre de s'egarer? Compter le

nombre des etamines, comparer leurs dimensions, s'assurer de Tunion ou

de la separation de leurs parties, reconnaitre le sexe d'une fleur, puis la

rapporter, suivant les cas, a la diandrie, a la didynamie, a la diadelphie, ou

la reconnaitre comme monoique, n'a rien de bien embarrassanf, de sorte que
les plus modestes de tous ceux qui se livrent encore de nos jours a I'etude

de cette ingenieuse classification, d'eleves qu'ils sont encore, se croient

deja des maitres, et s'effoi cent, souvent avec succes, d'enseigner aux autres

ce qu'ils ont si facilement appris.

Mais depuis que la methode naturelle a ete fondee sur des bases qu'il est

permis de regarder comme immuables, la botanique exige davantage. Ce

n'estplusa la corolle, ni meme aux etamines, qu'elle s'adresse uniquement.

Kile soumet toute la plante a I'examen le plus attentif, analyse soigneuse-

Went la fleur, et va chercher, sous les nombreuses enveloppes qui le cachent

aux regards, Tembryon vegetal et ses annexes pour les etudier. La com-
position de I'ovaire, la situation des placentaires, le mode d'attache des

ovules et leur passage a Tetat de graines, tout doit £tre apprecie. C'est un

travail fecond en decouvertes merveilleuses; cependant c'est un travail, et

sil tient constamment eveille le zele des veritables adeptes de la science, il

deeourage promptement les tiedes.

Pour ajouter a ces difficultes, que nous mettons, Messieurs, au nombre
de nos plaisirs, on vit en pen d'annees le nombre des plantes nouvelles

s'accroitre au dela de ce qu'on devait attendre. Ces h6tes etrangers, orne-

Nent de nos series et de nos jardins, agrandirent le domaine de la science.

'I fallut des termes nouveaux pour decrire des formes nouvelles; les

families naturelles durent s'accroitre, et les livres grossir. La botanique,

Avenue plus vaste, ne put decourager les personnes serieuses, mais celles

Pi veulent savoir saus trop se donner la peine d'apprendre accuserent la

science d'avoir perdu ses charmes, tandis qu'au contraire elle avail ajoute

a I harmonic de ('ensemble la perfection des details.

Ainsi done, s'arrStant a la surface, faute de vouloir penetrer les curieux

mysteres de ['organisation vegetale, les gens du monde, et parmi eux des

ecnvains aimes du public, proclamerent que la botanique n'etait plus

^'une science de mots, la plupart diffieiles a retenir, et ressemhlant a des

locations magiques. Mais, de meme que les langues s'enrichissent en

^aison des progres que font dans la metaphysique de la pensee, dans les

sc *nees et duns les arts, les peuples qui les parlent, de meme la bota-
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nique, la zoologie, !a medecine et la chimie durent etendre leur vocabu-

laire en se perfectionnant.

Sans doute, parmi les noms et les termes nouveaux, il en est qui sont

durs et peu eupboniques; mais ouvrez les iexiques des deux iangues les

plus douces de rEurope, I'italienne et la francaise, puis dites-nous si tous

les mots en sontegalement sonores etbarmonieux, et si I'oreille les accueille

avec une egale faveur. Les termes nouveaux paraissent etranges eomme la

plupart des visages qui se monlrent a nous une premiere fois : il faut les

revoir pour s'y accou turner.

Autrefois la langue latine etait seule en usage dans la science, et com-

bien de fois ifa-t-on pas crie a la pedanterie 1 Cependant cet usage a pio-

duit un tres grand bien. Si tous les medecins et les naturalistes eussent ecrit

en langue vulgaire, chacun aurait travaille isolement, et le controie, au lieu

de s'etendre a tous les travailleurs, eut ete restreint aux travailleurs de

cbaque pays. II en serait resulte une grande incertitude dans I'enonciation

des fails; les efforts eussent ete partiels et toujours insuflisants. — Ce qui

se produit aujourd'hui en quelques annees eut ete Toeuvre d'un siecle.

Maintenant que la connaissance des Iangues s'est etendue et qu'elles se

sont vulgarisees les unes et les autres pour cbaque peuple, on se dispense

d'ecrire en latin, sans qu'il puisse y avoir d'inconvenients reels. Cependant,

en bistoire naturelle, lesouvrages descriptifs sont encore rediges dans cette

langue, et il serait bien facbeux qu'il en fut autrement. Les formules alge*

briques, les formules chimiques, les noms de plantes et d'animaux, la

musique raeme, ne s'ecrivent pas differemment dans un pays que dans

1'autre, et plut a Dieu que ces premiers elements d'une langue universelle

devinssent plus nombreux. Assez de causes de desunion separent les

peuples; adoplons tout ce qui peut servir a les rapprocher.

Les botanistes out deux nomenclatures : Tune vulgaire, celle de leur

pays, I

1

autre scienlifique, commune a toutes les nations civilisees. Un spiri-

tuel ecrivairi, lequel, com me la guepe qu'il a prise pour symbole, pro-

mene quelque peu au basard son aiguillon sur toutes cboses, a pretendu,

sans doute pour amuser ses lecteurs, que nous nous croirions compromis si

nous parlions la langue de tout le monde, a ce point de dedaigner les noms des

plantes les plus communes, et souvent les plus cbarmantes, pour substi-

tuer ceux de Bellis, Chrysanthemum, fJesperisel Viola, aux noms si popu-

laires de Paquerette, de Heine-marguerite, de Julienne et de Violette. 1

1

faudrait, pour justifier de pareilles assertions, que nous n'eussions jamais

ete jeunes. Ce sont la de simples plaisanteries, et il ne faut pas plus les

prendre au serieux que I'auteur qui cede au plaisir de les faire. Sans doute

nous sommes en rapport avec la science, mais aussi avec Ja sock te, et si

nous dilferons des autres homines, ce n'est que par plus d'amour pour les

plantes, objets de nos etudes favorites.
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Certes, si Ton pouvait esperer de regulariser la nomenclature vulgnire,

il serait utile de le tenter, afin de faire disparaitre les erreurs qu'elle

semble vouloir eterniser : la Hose-tremiere, la Rose-de-Noel, la Rose-de-

Jericho, ne sont pas des Roses; I'OEillet-d'Inde n'est pas un OEillet ; le

Jasmin-de-Virginie n'est pas un Jasmin ; la Vigne-vierge est un Cissus ; le

Laurier-Hose, un Neriurn; le Jonc-Heuri, un Rutome; l'Ortie-blanche, une

Labiee. Les langues se sont constitutes lentement; elles ont precede les

sciences, et toutes se ressentent de I'ignoranee des horomes qui, les pre-

miers, s'essayerent a les parler. II faut pen a peu les epurer et donncr a

chaque mot la signification qui lui est propre. La botanique y contribuera

pour une large part, taut elle occupe de place dans le langage usuel.

C'est surtout a la nomenclature des plantes exotiques que les critiques

adressent des reproches. lis auraient voulu que les noms donnes a ces hdtes

nouveaux fussent tons francais, courts et euphoniques, comme ceux de la

Rose, du Narcisse, du Lis ou du Myrte. Mais etait-ce possible? Depuis

ffioins d'un siecle, plus de 80,000 plantes ont pris place dans les catalogues.

Pour se faire une idee de cet accroissement vraiment prodigieux, il suffira

de comparer le nombre des plantes decrites clans chaque genre du Species

plantarum de Linne avec celui des raemes genres du Prodromusde DeCan-

dolle; on verra, par exemple, dans les volumes publics de 1839 a 1852,

que le genre Erica est passe de 38 especes a 429, le genre Polygonum, de

27 a 215 ; le genre Senecio, de 40 a 596; le genre Solarium, de 30 a 920,

et ainsi des autres.

En presence de cette progression tou jours croissante, qui menace, comme
une maree montante, de submerger jusqu'aux botanistes, une foule de

noms generiques ont du etre crees d'apres des systemes fort differenls, et

parmi lesquels il en est qui ont introduit dans les Genera des noms sou-

vent bizarres qui meritent une partie des reproches qu'on leur adresse.

Adanson, auteur ingenieux, dont les travaux seraient mieux apprecies

Sl I originalite de ses opinions permettail de reconnaitre toute la portee de

son mei ite, voulait que les noms generiques ne portassent avec eux aucune

signification. C'est pourquoi il assemblait au hasard des syllabes dont

•'association constituait des mots plus ou moins extraordinaires, la plupart

tombeseuoubli.

Be'geiet, au contraire, desirait quele nom de chaquegenre donnaten un

seul mot les caraeteres qui le distinguent. Alin d*y parvenir, ce botaniste

•epresentait chaque organe et ses principals modifications par Tune des

vil!gt-six lettres de I'alphabet, puis il les reunissait dans un ordre deter-

mil* pom- o fa i

,

e des mots d'autant phis durs que les consonnes devaient

J' dominer sur les voyelles, et d'autant plus longs pour certaines fleurs

9« «l les etaient plus completes. I.es mots kalmouks, tartares ou cbinois

Paiaissent, aupres des noms de Bergeret, toscansou romains. Ces tentatives
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ont ete fort townees en ridicule, et Dependant si la chose eut ete realisable,

on auraiteu des sortesde formules qui auraient avantageusement accom-

pagn£ les noms de genre adoptes par les botanistes. II n'est lien reste des

travaux de cet auteur.

Burmann, Rheede et Aublet, createurs d'un grand nombre de genres,

ont transports dans leur nomenclature les noms indigenes, hindouset galibis

sans aucune modification- ils etonnent par leur singularity et I'oreille les

repousse ainsi que la memoire.

De nos jours, les noms de genre consacrent surtout le souvenir des

hommes qui ont rendu quelques services aux sciences naturelles. On a

grandement abuse de ces sortes de dedicaces. qui n'ont de signification que

si elles s'adressent a des personnages connus. Les plantes sont alors poeli-

sces, et il s'attache ainsi a chacune d'elles un souvenir plein d'interet.

Comme un pareil honneur s'est etendu aux savants de tous les pays, et que

le nom porte d'ordinaire la physionomie de la langue a laquelle il apparlient,

il en est resulte des mots difficiles a naturalise!* en Italie ou en France, et

pour I'adoption desquels il faut se rappeler que la botanique n'a point ete

faite pour tel ou tel peuple, mais pour tous les peuples de la terre civi-

lisee.

Une plante, telle qu'elle soit, constitue une espeee qui se rattache a un

genre et ce genre a une famille : la Rose a cent-feuilles appartient an genre

Rosa, le genre Rosa a la famille des Rosacees; le Lis blancau genre Lilium,

typede la famille des Liliacees. Le nom de la famille peut rester dans le

domaine de la science
;
quant aux noms gcneriques et speeiiiqnes, il faut

les retenir, surtout ces derniers qui ne sont d'ordinaire que des adjectifs

qu'on peut facilement franciser. Pour ce qui est des noms de genre des

plantes exotiques, auxquels nos ancetres n'ont pu laisser de noms vul-

gaires, il faut les conserver tels que les botanistes les ont faits. Que

gagnerait-on, en effet, a cbanger les desinences et a etouffer, par exemple,

sous des e muets, des mots tels i\ue Dahlia, Camellia, Fuchsia ou Kalmia,

pour en faire desDahlies, des Camellies, Fuchsies ou Kalmies? Legout public

du reste la senti. Que les opposants se resignent done. Ce qui existe, s'il

n'est pas le mieux, est du moins tout ce qui pouvait £tre, et la nomencla-

ture moderne, bien qu'elle exige un leger effort de memoire, ne pourra

jamais nous faire regretter rHerbe-aux-mites, la Salade-de-chanoine, la

Barbe-de-capucin, la Langue-de-passereau, le Concombre-d'fineou la Barbe-

de-vieillard, nomsdonnes a un Verbascum, a la Valerianelle, a une variete

de la Chicoree, a un Polygonum, a la Momordique et a un Narcisse, le

plus elegant de tous.

Et maintenant, Messieurs, que dirons-nous du reproche qui nous est

si souvent adresse, celui de ne voir qu'nvec dedain et souvent meme avec

degout les fleurs doubles, ces etonnants produits de (horticulture? Re-
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proche qui, s'il etait merite, nous rendrait insensibles a la richesse des

formes, a leur ampleur et a la purete des couleurs, si curieusement et si

bizarrement nuancees. Les fleurs simples doivent leur beaute a la seule

nature, les fleurs doubles a I'industrie hurnaine, et nous applaudissons aux

singuliers changements qui se sont operes en elles. Nous etudions les unes

et les autres avec un egal profit, et eelles qui semblent le plus s'eloigner

de I'ordre normal nous y rameuent. L'homme est createur: non qu'il fasse

de rien quelque chose; mais qu'une chose existe, et il la perfectionne si

bien qu'il la transformer d'une seule fleur, il a fait plusieurs fleurs; d'un

seul arbre, line multitude d'arbres. La Rose est devenue les Roses ; I'QEillet,

les QEillels; I'Anemone, les Anemones; la Renoncule, les Renoncules;
It*

la Tulipe, les Tulipes; si bien qu'avec unc seule de ees espeees il a peupie

un parterre tout entier. Dans nos bois se trouvaient un Poirier, un Pom-
*

roier, un Cerisier aux fruits acerbcs ; comptez maintenant dans nos vergers,

si vous le pouvez, les innombrables varietes de poires, de pommes et de

cerises, si completement modifiees que ee sont, quant a la forme et a la

saveur des fruits, des productions absolument distinctes les unes des

autres. C'est la variete dans I'unite. Kii presence de ees curieuses meta-

morphoses qu'ils e.xpliquent, les botanistes jouissent bien plus que les

gens du monde : I*esprit etant satisfait, la jouissance est doublee.

Que n'a-t-on pas dit aussi des herbiers, pour la formation desquels les

plantes, mises dans des papiers d'egale grandeur, sont traitees a la ma-

liere des botes de Procruste?Ce seraent pour nous des espeees de fetiches

auxquels nous aecordei ions one admiration puerile qui laisserait de bien

loin derriere elte celle qui devrait naitre en nous a laspect de la nature

vivaute. Sans doute le plaisir de la possession de plantes secbes, bien pre-

pares, a son prix ; mais com bien en a plus eelui que nous ressentons en

'es contemplant dans toute leur beaute attachees au sol! Cbarmantes par

elles-memes, elles le deviennent plus encore par ['association des iudividus

de leur espece et par le voisinage des plantes des autres families qui les en-

tourent; le site meme au milieu desquelles elles croissent rebausse leur

beaute. Les herbiers, Messieurs, sont surtout pour nous des moyeus d'etude.

Levoyageur reeueille, le botaniste sedentaire etudie. C'est avec les her-

ders que se font les flores; on ne saurait s'en passer. lis plaisent surtout

Par les souvenirs qu'ils reveillent. Les specimens qu'ils renferment sont des

s«i'tes de medailles dont nous aimons a lire les inscriptions, visibles pour

"0l»s seuls; ils out une date, one legende et souvent meme une efligie.

C'est nuvre ^imagination sans doute ; mais les plaisirs iictifs qu'elle pro-

cu, e, s'ils sont goiitcs dans une sa^e mesure, no depassent-ils pas souvent

1m plaisirs reels?

Combien ne sont-ils pas rares, si meme ils existent, ees botanistes qui

Vo,'t recolter les plantes, tete baissee, insensibles aux beautes des pays

r. v. 36
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qu'ils parcourent. Nos yeux regardent le sol ; mais ils s'eri detachent sou-

vent et sans effort pour admirer les grandes scenes de la nature : la moh-

tagne qui s'eleve majestueuse au-dessus de la plaine, la plaine elle-meme

avec les eaux qui la sillonnent et les moissons qui I'enrichissent ; nous

voyons I'ensemble et les details tout a la fois
;
pour nous tout s'auime,

tout se colore, tout a son langage, et nous le comprenons.

La botanique n*est pas dans les mots, elle est dans les choses; si elle

decrit, et s'il faut I'emploi des termes pour decrire, ce n'est la que la

moindre partie de sa l&che. fclle suit le developpement du vegetal depuis

la germination jusqu'a la floraison et a la fructification; elle veut savoir,

pour les npprecier, quelles sont les lois qui president a raccroissement et

a la fecondation ; comment se forme la sxaine, comment murissent les

fruits, ce qui entretient la vigueur de la plante et ce qui ramoindrit. Elle

compare les plantes aux animaux, afin d'etablir les differences qui les

separent et les rapports qui les unissent. Notre science a sa partie serieuse

qui demande le silence du cabinet et une intelligence recueiltie, et cepen-
*

dant, meme au milieu de ses travaux !es plus diffieiles et les plus dignes

d'interet, le botaniste sait comprendre ce qui est grand, admirer ce qui est

beau, et loner ce qui est bon.

Mais pourquoi continuer de plaider encore en faveur d'une cause

depuis si longtemps gagnee? Ceux niemes qui parlent contre les botanistes

!eur doivent trop pour que les reproches qu'ils leur adressentsoient serieux;

ce sont la jeux d'esprit, desir de controverse, abus de paroles. La science

que nous cultivons est aujourd'hui la plus avancee de toutes les branches

de Tbistoire naturelle; elle a fait progresser tous les genres de culture,

indique pour les arts des precedes nouveaux, introduit, au profit de Peco-

uomie domestique, de nouvelles plantes alimentaires. La medecine Mli

doit ses agents therapeutiques les plus puissants, ('horticulture les plus

belles (leurs qui ornent nos parterres. Felieitons-nous done, Messieurs,

d'aimer une science qui laisse douter si elle a plus de charmes que d'uti-

lite. Conservons precieusement cet amour de la nature qui nous fait admi-

rer, de plus presque les autres hommes, les oeuvres du Createur ; et, quand

le moment de nous separer vient de sonner, gardons le souvenir de la villc

hospitaliere qui nous a vus reunis, et rendons-lui grfice de ce qu'elle a

permis a nos mains de se presser dans une douce et cordiale etreinte.

La cloture de la session extraordinaire de 1858 est prononcee.

Sur la proposition de M. de Schoenefeld, secretaire de la Societe,

portant la parole au nom du Bureau permanent, la Societe vote des

remerciments unanimes a M. le President et a MM. les Membrcs du

Bureau de la session extraordinaire.
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Des remerctments sonl egalement adresses a M. le Prefel du Bas-

Rhin et a l'administralion municipale de Strasbourg,

Enfln, dit en terminant M. de Schcencfeld, nous remercions tout specia-

Iement M. le professeur Fee, qui a preside si dignement nos seances a

Strasbourg, et nous devons an egal tributde gratitude a M. le professeur

Kirschleger, qui a dirige avec le plus grand zele les courses de la Societe

sur les bords du Rhin et dans les Vosges. Le devourment avec lequel

M, Kirschleger a consent! a nous guider dans nos rechercbes et la solli-

citude bienveillante dont il a fait preuve dans les details de ('organisation

d'un laborieux voyage, ne nous ont rendu que plus penible la regrettable

necessite ou il s'est trouve de revenir avant nous a Strasbourg, ou le rap-

pelaient d'imperieux devoirs.

Et la seance est levee a cinq heures et demie.

Conformement au paragraphe 2 de 1'art. H du reglement, le

proces-verbal ci-dessus a ete soumis, le 13 aoiit, au Conseil d'admi-

nistralion
, qui en a approuve la redaction.

Ewutuii. - Dans )a note placte au bas de la page 4G3, ligne 2, au lieu de

co,mne ayanl du mouvoment, lisez comme agents du mouvemenl.



RAPPORTS
SUR LES V [SITES FAITES PAR LA SOC1ETE

A DIVERS ETABUSSEMENTS SCIENTIFIQUES.

Musre iThistoire naturelle do Strasbourg;.

Ce mu see est sans contredit le plus riche de France apres celui de Pans,

et la Societe a suivi avec leplus vif inleret M. Lereboullet, qui lui en faisait

leshonneurs, et qui, dans ses savantes lecons, se montre le digne interprete

de ces precieuses collections, dont il est le directeur.

Les collections occupent maintenant sept grandes salles au second etage

et trois autres salles au troisieme, ce qui fait dix salles situees dans le bcUi-

ment de PAeademie.

Ce magnifique musee, commence, comme beaucoupde collections, par la

ferme volonte dun sen I homme, Jean Hermann, elait alors sa propriete

partieuliere, et, d'apres un proces- verbal dresse au mois de uivAse an XIII,

le conseil municipal de Strasbourg decida ('acquisition du cabinet Hermann

pour la somme c!e /iAOOO francs,

II ne m'appartient pas de suivre etd'inscrire ici toules les ameliorations

apportees suecessivement a Pordreeta Parrangement de ce musee, tons les

dons qui lui furent offerts, toutes les acquisitions qu'il a faites ; on trou-

vera tous ces renseignements et des details pleins d'inter£t dans deux bro-

chures publiees en 1838 et en 1851 par M. Lerebouliet; je puis a peine

passer en revue quelques-unes des principales series du regne animal.

Les series geologiques, et surtout paleontologiques, occupent a eiles

seules deux grandes salles et pres de deux mille tiroirs. Ces belles series out

ete commencees il y a deja vingt-cinq ans par M. Voltz, qui etait alors

ingenieur des mines & Strasbourg, et depuis elles ont etc eontinuees par

M.W.-P. Schimper, conservateur du musee, avec tout le zele et tout le

talent qui s'attachent a son nom.

La collection entomologique contient environ 3000 especes de Lepi"

dopleres provenant presque toules de la collection achetee par la ville, a

M. Franck, pour la somme de 7000 francs. Les Coleopteres, au nombre

d'environ 7000 especes, ont etc en graude partie don ties par M. Sil-

bermann.

Les Mollusques occupent aussi une place distinguee dans le musee de
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Strasbourg : ce sont les Mollusques terrestres et d'eau douce qui y tiennent

le premier rang. On y voit une belle suite des especes terrestres des iles

Philippines donnees par M. Cuming lui-mcme, au retourde son fructueux

voyage, et une collection de Mollusques fluviatiles des deux Ameriques
donnes par M. W.-P. Schimper.

Les Oiseaux sont au nombre d'environ 5000 especes, dont plusieurs

representees par de nombreux individus de tous les 3ges. Cette collection

compte environ 12000 individus; nous pouvons la comparer a celle du
musee de Leyde, mais elle lui est superieure par son bel etat de conser-

vation.

On remarque surtout, dans ees magnifiques vitrines, une suite d'Oiseaux

de I'Abyssinie envoyes de cette contree par M. G. Schimper, gouverneur

d'Antitst-ho, dans ie Tigre, et donnes par M. W.-P. Schimper.

La serie des Oiseaux rapaces est peut-etre la plus richede tous les cabi-

nets d'Europe. Kile occupe a elle seule dix-huit grandes armoires vitrees.

La collection des Oiseaux-mouches, celle des Oiseaux-dc-paradis, sontegale-

ment remarquables. Les especes aux couleurs eclatantes des Curvirostres

sont aussi richement representees que les formes singulieres des Palmi-

pedes, ou Ion compte aussi des especes de la plus grande rarete.

" manque dans ces salles une collection d'oologie, car on ne peut don-

ner ee nom a quelques nids et a quelques oeufs decolores que possede le

musee,

La grande salle des Mamraiferes est presque aussi riche que celle de

Paris. Les individus sont tres frais et monies avec beaucoup d'art. On
wmarque, parmi les Singes, une famille de six individus du magnifique

Colobe-Guen iza a pelerines, habitant des parties les plus reculees de

I'Abyssinie, envoyes par M. G. Schimper, le grand Djellada a criniere de

"°" ties hautes montagncs d'Abyssiuie, envoye par le m6me, une magni-

nque suite de grandes Antilopes, un superbe Bison des prairies de I'Ame-

"que septentrionale, deux Elans de Russie, plusieurs especes de Cerfs, et

,e grand Wapiti male et femelle du Canada, C'est encore a Strasbourg que
1 °" voit la plus riche collection de Bouquetins ou Chevres sauvages qui

existe sur le continent : le Bouquetin de la Suisse, devenu si rare, est

represente dans tous ses ages, dans tous ses pelages et sous toutes les

va "*etes connues. Le Bouquetin des Pyrenees, celui de la Sierra-Nevada

decouvert dans cette chaine de montagnes par M. W.-P. Schimper en
l8 '»7, sont representes chacun par une famille complete. On voitencore, dans
cette riche collection, les Bouquetins du Sinai et de I'Abyssinie, celui de

'Atlas, le Bouquetin des Nilgherries, puis les Chamois des Pyrenees, dela
s«isse et des Carpathes. II est du plus haut interet pour la philosophic de
la science de trouver ainsi, reunies et rapprochees, ces especes paralleles, de
formes analogues mais non parfaitement identiques, que la nature a placees
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dans les memes stations, sous des climats si differenls, sur des points du

globe si cloignes I

Parmi les Carnassiers, on distingue de magnifiques individus : des Lions

deBarbarie etdu Senegal, le Tigre de Sumatra, une belle suite de Leopards

envoyes d'Abyssiniepar M. (). Schimper. On y trouveaussi toutes lesespeces

de Loups-cerviers {Lynx), dont une surtout de la plus grande varele(Feli$

pardina), rapportee d'Estramadure par M. W.-P. Schimper, et qui se

trouve a peine dans deux autres musees d' Europe. Nous avons remarque

aussi tons les Lievres connusen Europe, la pi upart des especes cxotiques,

et lesespeces nouvelles decrites par M. W.-P. Schimper.

La famille des Phoques, encore rapportes par M. W.-P. Schimper, est

representee par toutes les especes du INord, et nous y avons remarque uo

Morse venant des cotes du Greenland, qui est certainement le plus volu-

mineux exemplaire qui existe dans les musees d'Europe.

Dans ces derniers mois, le musee a etc enrichi d'mie magnifique Girafe

rapportee d'Egypte par M. le lieutenant-colonel Birr,au service du vice-roi

d'Egypte, et de quelques Oiseaux Ires rares du Nil blanc.

Les collections de Reptiles et de Poissons, les pieces d'anatomie cora-

paree, les squelettes fossiles de Mammiferes constituent encore de grandes

richesses dans le musee de Strasbourg.

Une petite bibliolheque lui a etc anuexee. Ellea etc leguee par le doc-

teur Teisseissere et, parmi les ouvrages qu'elle renferme, il faut surtout

citer les 7 volumes in-folio du The birds of Australia, by John Gould, le

plus magnifique ouvrage publie sur I'histoire nature! le.

Les membres de la Commission :

E. COSSON, DiENEN, E. FoiIRNlER, GoiNTIER, MONABD,

FL Lecoq, rapporteur.

Jardin botanique de la Facnlte de medeeine et de la vllle

de Strasbourg.

La Commission chargee par la Societe de visiter les etablissements scien-

tifiques de la ville de Strasbourg s'est rendue au jardin botanique dans la

matinee du \h juillet. La plupart des membres presents a la session se sont

joints a elle, et M. le professeur Fee a eu Tobligeance de leur faire parcourir

dans tous leurs details le jardin et les serres places sous son habile direction.

Le jardin botanique de Strasbourg est Tun des plus anciens de I* Europe;

sa fondation remontea 1619, et des 1627 il est qualifie de splendidissimus

par Gaspard Baubiu. Le Jardin des plantes dc Montpellier est le seul de

France qui lui soit anlerieur de quelques annees. Rodolphe Salzmann fut
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son premier directeur
;
parmi ses successeurs, nous devons citer surtout

Spielmann, Hermann, Villars, Nostler. L1

inscription suivante, plaeee par

les soinsde M. Fee dans ramphilheatre ou out lieu les cours de botani(jue,

donne la scrie complete des directeurs du jardin :

Vins summe colendis

rei her bariae culloribus

hortique argentoralensis

illuslrissimis ministris

antegresso scientiae nature

in Academia primo professore *

celeberrimo Rodolpho Salzmann 1619-1052 f
clarueruni dignissimi regni vegetabilis

area norum inlerpreies

I. A. Sebiz 1652-1685 f
M. Mappus 1686-1701 f
M. Sebiz 1702-1704 t

J. liENNlNGER 1704-1719 f

I. Boeckler 1719-1732 t

1. f. Sachs 1733

I. P. Boeckler 1735-1759 f

I. U. Spielmmsn 1759-1783 f

I. Hermann 1784-1800 v

P. J. BfllsORGUfciL 1799

N. Macquart 1803

1). Villaus 1805-1814 f
J. C. Nestler 18 17-1832 J

r

A. I). MDCCCXLII

septembre

la faible etendue de terrain attribuee dans I'origine au jardiq bota-

"ique fut concedee par le chapitre du couvent de Saint-Nicolas-des-Ondes.

En 1736, de nouvelles parodies, dont I'une dependait du meme couvent,

)' fuient annexees. En 1770, le jardin s'accrut encore de divers petits

eneJos que lui conceda la ville. Malgre ces acquisitions successives, son

etendue ne depasse pas aujourd'hui un hectare, et est tout a fait insuffi-

s'"ite pour les besoins de I'enseignement.

En 1638, fuient etablies les premieres series qui, en 1800, out cte rem-

Placees par les serres actuelles, construites aux frais de I'Academie.

A la fondation du jardin, les plantes furent d'abord disposees d'apres

le»i-s proprietes medicates
;

plus tard elles furent rangees d'apres la me-

Uiode de Tournefort, puis d'apres le systemc de Linne. Vers 1806, Villars,

adoptant la mcthode naturelle, (it planter le jardin d'apres la classification

d« Genera plantarum d'A.-L. de Jussieu.

K" 1691, le nombre des plantes qui y etaient colli vers s'elevait a
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1600 especes on varietes ; en 1781, le Catalogue de Spiclmann le portait a

2900 ; en 1819, Nestler indique 2400 especes; enfin, d'apres le Catalogue

public par M. Fee en 1836, le nomine des especes (comprises dans

1338 genres et \l\!x families) etait de 6500.

Parmi les vegetaux de pleine-terre, les arbres suivantsont particuliere-

ment attire I'attention de la Societe par leur beau developpement : un

sEscultts cameo, qui n'atteint pas moins de 20 metres de hauteur, un

Quercus Cerris encore plus eleve, un Celt is occidentalis, un Diospyros

virginianus, et un Alnus cordifolia, offrant des dimensions remarquables;

un beau pied de Ginkgo biloba presente, de meme que celui du jardin de

Montpellier, la reunion artificielle des deux sexes par suite de la greffe

de branches femelles qui n'ont pas encore fleuri ; un Gymnocladns cana-

densis atteint les proportions des plus grands arbres de nos fordts et amene

ses fruits a maturite; un Pterocarya caucasica< &ge d'environ vingt ans et

provenanl d'un fruit recoeilli en 1836 dans le Caucase par M. Hohenacker,

mesure une circonferenee de l
m
,70.

Pour faciliter I'etude des plantes medicinales, M. Fee a reccmment

ajoute a I'ecole de botanique proprement dite, une annexe, ou ces plantes

ainsi que les especes veneneuses, se trouvent groupees.

Les serres, dont la culture est habilement conduite par le jardinier en

chef M. Martin Muller, renferment un assez grand nombrc de vegetaux

intcressauts. Une belle collection de plus de 200 especes de Fougeres

exotiques rappelle les import ants travaux monographiques de M. Fee sur

cette vaste famille. Les Palmiers y sont representees par environ /|0 especes;

un Chamcerops humilis fcmelle (leurit regulierement et a amene ses fruits

a maturite par fecundation artilicielle. Plusieurs especes de Cycadees,

ainsi que quelques Proteacees, ont acquis des dimensions exceptionnelles;

les Begoniaeees ne comptent pas moins de 45 especes; enfin de nombreuses

Mimosees, Myrtacees, etc., font I'ornement des serres temperees.

?

Q

fi

la culture parait avoir recu des soins speciaux, meritent aussi d'etre men-

tionnces, et en particulier parmi elles un grand nombre de Sempervivum

des iles Canaries.

Dans la salle des cours, M. Fee avait eu I'aimnble attention d'exposer,

pour etre distributes aux membres de la Societe, de nombreux echantillons

de quelques plantes interessantes (1). II a bien voulu aussi remellre a

(1) Dans cette mime salle, M. .Martin Muller a mis sous les yeux de la Socieic

des ceps de Vigne et des branches d'arbres fruitiers, auxquels il avait fail subir

rincision circulaire, el qui, par le developpement plus prdcoce el le voltitnc des

fruits places au-dessus des incisions, demontraient les avanlages que pent presenter

cette pratique de culture.
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chacun d'eux une notice (1) oil se trouvent exposes, d'une maniere plus

complete que dans ce rapport succinct, Phistorique et fetal actuel du
jardin de Strasbourg.

La Commission se plait a rend re un hommage unanifne a la sollicitudc

eclairee avee laquelle M. Fee dirige depuis longues annees cet important

etahlissement. L'exigulte du terrain qu'occupe le jardin, la disposition

defeetueuse des prineipales series, el; les conditions peu favorables resul-

tant du defaut d'air et de lumiere oil se trouvent plaeees certaines parties

des cultures, sont des obstacles serieux, contre lesquels ont sans cesse a

lutter I'habilete du directeur et lessoinsdu jardinier en chef qui le seconde.

La Commission ne peut qu'exprimer le voeu de voir bientot cesser un etat

de choses qui contraste, d'une maniere regrettable, avec reclat des autres

etablissements d'une ville dont I'importance scientifique est si justement

renommee.

Les membres de la Commission :

E. COSSON, D/ENEN, GONTIER, H. LECOQ, MONARD,

E. Fouknier, rapporteur.

llrrbicr de M. F£e.

Plusieurs membres de la Societe ont ete gracieusement admis par

M. Fee a visiter son important herbier et mis a memc d'en constaler
V Aordre methodique et la valeur scientifique.

La fondation de cet herbier remonte a I'annee 1760; il a ete commence

P«r Richard, jardinier a Trianon, grand-oncled'Achille Richard, puis con-

tinue par Bergeret, auteur du singulior ouvrage intitule Phytonomato-

teclmie universelle, dans lequel le nom de chaque genre, forme de lettres

c°nventionnelles, dout chacune designe un caractere, en donne une descrip-

tion abregee, mais complete. II en resulte des associations si bizarres que

le nom de Rosa, par exemple, a ete change en ausgwagyabakba.

Beaueoup de plantes ont ete nominees ou meme desseehees par Bernard

deJussieu; quelques etiquettes de sa main en donnent la preuve. Com-
me| son, Dombey, Aubert du Petit-Thouars, Palisot de Beauvois etd'autres

b°tanistes anciens ont notablement contribue a enrichir cet herbier, qui a

e,lcore ete accru par les voyages de son possesseur actuel et par ceux de

Presque t„„ s | cs naturalistes voyageurs de notre temps, tels que Drege,

0) Note extraile de VHistoire du jardin botanique de Strasbourg, offerle par

M
- Wc en 1858, aux membres de la session extraordinaire de la Societe Botanique

d* Prance.
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Zeyher, Perrottet, Martins, Schimper (f Abyssin), Hohenaeker, Lhermi-

nier, Galeotti, Linden, Claussen, etc., etc.

Les collections se composent de :

1° Uii herbier general pouvant renfermer 13000 a 14000 especes pba-

nerogames, et environ 2500 especes eryptogames de toutes les families.

2° Des herbiers speciaux ou flores distinctes, contenant ensemble de

6000 a 7000 plantes exotiques, savoir :

a. Plantes du Bresil (Martins);

b. Plantes du Cap (Drege, Zeyher, les fre res Verreaux, etc.);

c. Plantes du Caucase (Hohenaeker) •

d. Plantes d'Abyssinie, de Syrie, d'Arabie, etc.

3° Un herbier special pour la classe des Lichens (20 cartons renfermant

2500 cartes) oil, par une disposition ingenieuse, les echantillons, bien que

fixes sur des cartes, peuvent etre etudies sup les deux faces.

k° Un herbier special de Lichens et aulres Cryptogames, tous types de

I'important ouvrage de M. Fee, intitule Essai sur les Cryptogames des

ecorces exotiques offi pins grand

soin et tres detaillees, renvoient a la pagination du livre et aux planches,

et font des echantillons les types les plus authentiques, tout en rendant

Therbier tres facile a consulter.

5° Un herbier particulier pour les Fougeres et les families voisines

(Lyeopodiacees, Marsileacees, Equisetacees), Tun des plus riches qui

existent, content! dans iO cartons de grande dimension qui ren ferment plus

de 2600 especes, representees presque toutes par plusieurs exemplaires. Get

herbier a ete rendu aussi complet que possible par ('intercalation de plu-

sieurs centaines de caiques reproduisant les figures des especes qui y

manquent. Les etiquettes, par une disposition analogue a celle adoptee

pour les Cryptogames des ecorces exotiques, renvoient aux belles publica-

tions de M. Fee sur les Fougeres, pour etablir de memc fauthenticite des

types. Cette collection a surtout ete enrichie par M. W. Schaffner d'une

foule de beaux echantillons recoltes au Mexique et prepares avec Pintelli-

eence d'un botanlste habile.

6° Deux cartons de plantes officinales exotiques.

7° Un album botanique, renfermant des plantes etiquetees par des bota-

nistes connus par leurs travaux, et formant ainsi une collection d'auto-

graphes.

8° Une collection de 1200 a 1500 fruits renfermes dans deux casters.

Toutes les plantes sont passees an sublime corrosif. Toutes sont etique-

tees de la main de M. Fee, mais les etiquettes des donateurs out ete soi-

gneusement conservees.— II a etc intercale dans Lhei bier une tres grande

quantile de planches (toutes celles de Y Encyclopedic, de la Flore du ChiU

de M. CI. Gay, de la Flore des Antilles de Tussac, etc). — Les Fougeres
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et les Lichens out tons ete analyses, et les dessins des analyses conserves
quand il a para interessnnt de Ie faire. L'ordre adopte pour les Dicotyle-
dones est celui dn Prodromus de De Candolle

; pour les Monocotyledones
celuide VEnumeratio de Kunth. — La plus grande uniformite regne daus
Ie format et laqualite du papier, ainsi que dans les dimensions des cartons,
tons faits sur Ie meme modele.

E. Cosson.

Collections de la Soci£te industrielle de Mulhouse.

En arrivant Ie 20 juilleta Mulhouse, la Societe Botanique y fut accueillie

avec un aimable empressement par unde ses membres, M. Del bos, profes-

seur a I'Ecole superieure des sciences appliquees de cette villc, qui nous

atteudait au passage, et nous fit visiter en detail Ie vaste edifice que possede

la Societe industrielle. Bati par Nicolas Kcechlin, qui en lit don a la Societe,

ce bel etablissement, propriete privee, ne renfcrme pas moins de richesses

scientifigucs que la plupart des grands etablissements publics de notre

Pa>'s; il contient de fort belles collections d'oiseaux, de lepidopteres, de

geologie et de paleontologie, notamment de magnifiques echantillons de la

faune des terrains quaternaires et de la flore de la grauwacke, sur lesquels

M. Delbos, conservateur du musee, se propose de publier un travail qui

"e pent manquer d'etre fort interessant. Mais ce qui a surlout attire

''attention de la Societe, c'est I'herbier de feu Ie docteur Mueblenbeck,

mortil yadix ans, qui appartient aujourd'hui a la Societe industrielle par

suite d'une transaction avec les heritiers de ce botaniste. Cet hcrbier, tres

facile a consulter, place avec une bibliotheque dans une piece speciale, et

enferme dans 200 cartons, est range dans un ordre exact d'apres Ie Pro-

dromusde De Candolle; tous les echantillons en sont passes au sublime.

Le catalogue, qui est en voie d'execution, meutionne 6966 especes des

Renonculacees aux Onagrariees, ce qui peut donner une ideede la richesse

de 'ensemble. Les recherches speciales de M. Mueblenbeck ont surtout

porte sur les Cryplogames, qu'il recoltait dans les Vosges avec MM. Mou-

f
eot e t Schimper, ce qui donue i cette partic de son herbier une grande

lmPortance
; les Phanerogames, qui sont en majeure partie des especes

exotiques, sont dues a des acquisitions considerables faites par ce savant.

0,1 y voit reunis la plupart des exsiccata de la Societe d'Esslingen, les

col|
ectionsrecueillies au Sinai et en Ahyssinie par M. G. Schimper, au Cap

(kBonne-Kspc>r;wicc par M. Drege, en Auslralie par Preiss, dans le Caucase

Pni ' M. Hohenacker, en Algerie par Bovc.en Espagne par M. Boissieret par

M
- Ueuter, en Orient par M. Boissier, par M. Kotschy et par Pinard, de

'"ombreuses especes de I'Amerique du Nord recoltees par Kuegel, Kiehl, et
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d'autres botanisles, etc. En somme, i! y a la, pour tout naturaliste studieux,

de riches materiaux d'etude et de eomparaison, et ce n'est pas line mince

gloirc pour une Societc parliculiere que d'avoir enrich! de eet important

herbier un musee que lui envieraient plusieurs des grandes villes de

I* Europe.

Eug* Fouunieb.

Jardin botanique de Frif»ourg-en-Brisgau
?

Fribourg, eapitale de Fancier) Brisgau, adossee a la Foret-Noire, et

situee a 16 kilometres du Rbin, est une des plus gracieuses villes de cette

riante et fertile contree qui, sous le nom de grand-duchc de Bade, forme

comme une seconde Alsace sur la rive droite du Rhin. Sa belle cathedrale

rappelle, dans des proportions moins grandioses, la perfection a la fois

majestueuse et elegante du Muenster de Strasbourg, et Ton reconnait aise-

ment que ces deux monuments out ete crees par le meme artiste. Sur Tun

et sur 1'autre le genie d'Erwin de Steinbach a laisse son empreinte.

Depuis 1656, Fribourg possede une universite, oil I'enseignement medical

etscientifique ont toujours ete confies a des maitres distingues. Auxvie siecle

deja/la botanique y etait en bonneur, et le professeur Georg Meyer, clans

un ecrit datede 1573, dit lui-meme qu'il institua des herborisations (excur-

siones botanicas) in hoc amcenisstmo atque huic negotio accomodattssimo

loci situ, ubi major ac in quavis alia Germanice academia herbarum numerus

in propinquis montibus eorumque elcgantissimis vallibus provenit.

Des le commencement du xvn e siecle, un jardin botanique, tel qu'on les

comprenait alors (c'est-a-dire uniquement consacre a la culture des plantes

officinales) fut annexe a I' university Mais ('emplacement du jardin actuel

ne fut achete qu'en 1766, et approprie I'annee suivante a sa nouvelle desti-

nation, sous la direction de J.-L. Baader, qui pent etre consider^ comme le

veritable fondateur de I'etablissement remarquable que quelqucs membres

de la Societe Botanique do France ont eu I'occasion de visiter avec un vif

intiret le 20 juiilet dernier. Apies la mort de Bander (1773) le jardin a ete

successivement confie a Lipp, a Menzinger et a Perleb (assiste de Spenner,

qui professait plus specialement la botanique a I'universite). Perleb le diri-

gea depuis 1826 jusqua sa mort (18&5), et y introduisit de notables ame-

liorations. Apreslui, MM. AL Braun (1846-50), G. Mettenius (1850-52),

C. Naegcli (1852-55), et enfin M. A. DeBary (depuis 1855), ont ete succes-

sivement charges de la chaire de botanique et de la direction du jardin.

Le jardin botanique de Fribourg est situe a 500 metres au slid de la

ville, dont il est separe par une petite riviere appelee la Treisam, qui des-

cend de la Foret- Noire pour sejeterdans I'EIz, affluent du Rbin 11 occupy
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une superficie d'eovirou trois arpents et demi (1). line petite partie se

trouve au niveau de la berge de la Treisam, qui lui sertde limite. Tout le

reste du jardin a une elevation d'environ 3 metres de plus, et est separe de

la partie basse par un talus assez roide.

Lesserres, coustruites en 1845, sont placees ix peu pres au milieu du

jardin. Le batiment principal est di vise en trois parties (serre chaude, serre

temperee, serve (roide). A cote se trouvent une petite serve de multiplication

etdes b&ches. Le directeur actuel tire de ces serres tout le parti possible,

mais il se plaint beaucoup de leur exiguite, tout a fait hors de proportion

avec les besoins actuels.

Dans la partie basse, au N.-O., on a etabli un aquarium (en plein air)

depuis 1857. C'est un bassin ovale dont le bord est dispose en gradins, ee

qui permet d'y placer des pots a diverses profondeurs.

Des arbres et des arbrisseaux out ete plantes tout autour de Tetablisse-

ment. DesSaules occupent le bord de la Treisam. Un arboretum a ete etabli

depuis pres de quatre-vingts ans a I'cntree du jardin, autour de I'habitation

du jardinier. C'est la que se trouvent les plus beaux arbres, parmi lesquels

se font remarquer un Gymnocladus canadensis, et surtout un Liriodendron

lidipifera, le plus magnifique representant de cette espece que nous ayons

jamais rencontre. La hauteur dece dernier arbre est d'environ 28 metres,

rt il mesure, a un metre du sol, 315 centimetres de circonference (2). On ne

connatt pas au juste son age, mais on sait qu'il a ete plante vers 1780. II

doit done avoir aujourd'hui au moius quatre-vingts ans.

Un autre arboretum plus grand, mais compose d'arbres plus jeunes,

occupe I'extremite N.-O. Les arbres et les arbrisseaux y sont plantes en

I'gnes rayonnant en eventail autour d'un rond-point orne d'un beau Pau-

loimia imperials qui fructifie abondamment.
Le longde cet arboretum, pres du ruisseau qui limite le jardin, se trou-

vent des plates-bandes pour les plantes qui recherchent I'ombre et I'humi-

dite (Fougeres, etc.). Sur le talus qui separe la partie superieure de la partie

basse, on vient de commencer une culture de plantes des Alpes.

Dans la partie superieure, six grands carres coupes en banquettes sont

consaeres a la culture des plantes de pleine-terre vivaces on bisannuelles.

•-ss plantes annuelles occupent trois autres carrts pareils (3). Dans

(1) L'arpent du grand-duch<§ de Bade equivaut a 36 aresde France.

(2) Dans son Enchiridion (p. 429), Endlicher (lit, en parlant du Tulipier :

w Arbor centumpedalis, cujus decorcm eliam in nanis stirpibus apwl nos hospi-

,an«hus miramur. » 11 est probable qifil ne connaissait pas le bel arbre du jardin

de Fribourg.

(3) Cette division est avantageuse, en ce qu'elle focilite la culture essenliellenienl

^Wrente des especes annuelles et vivaces; mais elle a quelque inconvenient pour

*tiule comparative des plantes d'un meme groupe.
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chaque serie, les plantes sont rangees d'apres Fordre da Genera d'Kndlicher.

Dans la partie inferieure, se trouve, egalement plantee en banquettes

paralleles, une collection des principales plantes medicinaies, alimentaires

et economiques. Dans cette meme partie, deux canes sont encore reserves

pour les semis des nouvelles plantes de pleine-terre que le jardin recoit, et

qui doivent etre etudiees avant d'etre mises en place. E«fin, autour du

hassin, quelques parterres renferment les principales plantes d'ornement.

Le nombredes vegetaux eultives en pleine-terre et dans les serres, s'eleve

a environ 5000 especes. — Le jardin recoit par an, de la caisse de I'Univer-

sile, 800 florins (1700 francs), qui suffisent a peine a son entretien, et ne

permettent de faire de nouvelles acquisitions qu'au moyen d'echanges. En

outre, les constructions et reparations, ainsi que le combustible, sont payees

par la meme caisse.

Pour les cours du semestre d'ete (botanique speciale et medicale), on a

annexe aux serres une salle qui peut contenir quarante eleves. A c6te se

trouve une autre salle pour les collections, qui sert en meme temps delabo-

ratoire au directeur.

Les collections se composent de :

1° Un herbier de JjOOO especes environ, qui renferme quelques plantes

precieuses d'Abyssinie (de M. G. Schimper) et des series interessantes de

plantes de PAustralie et du Cap.

2° Une collection de fruits, bois et drogues pour Penseignement.

3° Une petite bibliotheque, leguee par Perleb.

U° Des tableaux pour les cours, deux microscopes, etc,

Le manque de foods disponibles ne permet malheureusement pas

d'agrandir ces collections.

Ainsi que nous I'avons deja dit plus haut (voy. p. 499), M. le professetir

De Bary a accueilli les membres de la Societe avec une extreme bienveil-

lance. Nous sommes heureux de pouvoir lui renouveler ici nos remcrct-

ments et d'exprimer la vive satisfaction avec laquelle nous avons constate

la tenue, excellente sous tous les rapports, de I'etablissement qu'il dirige

avec un zele et une babiletc bien digne d'eloges.

Les membres delegues pour visiter lejardin de Fribourg
'

H. Lecoq, L. Parisot, H. de la. Perraudiere,

\V. de Schoeinefeld, rapporteur.
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La Rohertsau et l'Orangerie dc Strasbourg (1).

Au riord-est de Strasbourg, s'etend un vaste terrain triangulaire eompris

entre le Rhin et Pill, ayant 2 kilometres de largeur a sa base, sur 8 kilo-

metres de longueur.

De temps immemorial ce terrain fait partie de la commune de Stras-

bourg, et, aujourd'hui encore, un grand village qui s'y est forme depend de

son administration municipale.

Un noble seigneur, Robert Bock, le tenait en fief de la ville au commen-
cement du xm e

sieele, et y avait bAti un castel qui fit donner a ce terrain

le nom de Pre-Robert (Ruprechtsau on Robertsau).

Formee tantot de terrain d'alluvion, tantot d'epaisses couches de gra-

vier, entrecoupee d'anciens lits de rivieres, cette localite se prete plus ou

moins a la culture : cependant Part et les soins out su la transformer en un

vaste jardin, ou Phumble habitation du maraicher alterne avec Populente

villa du financier et le petit coin de terre dans lequel le citadin aime

asoigner ses fleurs.

Le comblement de fosses remplis d'eau stagnante, le dessechement des

mareeages, effectues surtout dans la premiere moitie de notre sieele, ont

contribue a Pameiioration de Petat sanitaire des habitants, et aujourd'hui

°n n'yapeicoit plus guere de traces de ce cretinisme qui y fut si longtemps

hereditaire.

Vers le confluent des deux rivieres, le terrain est couvert par une foret

touffue de Chenes, d'Aulnes et de Bouleaux, oil liev res, chevreuils, per-

dreaux, faisans et canards sauvages fournissent abondamment au plaisirde

'a chasse.

Quand Strasbourg devint ville francaise, les raoeurs de la France s'intro-

duisirent dans sa population, et Paris servait alors comme aujourd'hui de

Point de mire a la classe opnlente. La capitale envoyait ses architeeles, ses

Peintres, ses doreurs. Le Ndtre, dont le genie avait cree les jardins de

Versailles, fut appele a dresser le plan dune elegante promenade sur les

b°'ds de I'lll, a gauche de la route. Les Tilleuls seculaires, les verles

Pelouses qui servent de uos jours aux f'oires, aux feux d'artiflces et aux

'^creations populaires, nous rappellent ce grand artiste qui a produit tant

de merveilles.

Cependant le bijou principal de ce collier de jardins qui s'etend a perte

(1e vue, c'est l'Orangerie ; elle doit son origine a une autre epoque. C'est la

( J ) Nous dovons celle nolicc a l'obligeance de M. I'iton, aide-bibliotbdcahe de
la vi >lc de Strasbourg. — La Lobertsau et TOrangerie n'ont pu etrc visitees que ires

raPidcment,
|e 23 juillet, apres la cloture dc la session, par un petit noinbrede

Ombres de la Societe.
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revolution qui en (lota Strasbourg. Quand el!e lit passer toute la France

sous son niveau, la noblesse alsacienne quitta en grande partie le sol de la

province et se refugia an dela du Rhin. Le prince-ev£que, le prince de

Deux-Ponts, les landgraves de Hesse-Hanau perdirent leurs droits seigneu-

riaux, ainsi que leurs domaines. Ces derniers avaient leur residence a

Bouxwiller, au pied du Bastberg. Leur chateau, bati au xvi e siecle, leurs

jardins splendides, Torangerie, la faisanderie, deviurent propriete natio-

nals Le chateau fut vendu et demoli, les jardins furent transformes en

champs, la faisanderie se depeupla, et les Orangers seuls ne Irouverent

point d'acquereurs; on les offrit a la ville de Strasbourg a la condition de

leur donner un emplacement convenable.

En face des plantations de Le N6tre, sur un terrain vague et graveleux

que eouvraient quelquesrnaigresplantes herbacees, I'Orlie et la Chelidoioe,

la ville fit clever le batiment que nous y voyons encore, renfermant deux

vastes salles basses destinees a recevoir en hiver leurs nouveaux botes ; le

batiment du milieu se compose d'une salle elevee, a colonnes et a galeries,

donnant acces sur une serie de petits appartements. Devant cette maison,

d'un bon style d'architecture, au milieu d'un jardin, on ereusa deux grands

bassins d'ou jaillit une eau vive amenee par deux pompes dans un vaste

reservoir au haut du batiment. La terre provenant de ces bassins servita

I'exhaussement d'un chemin dispose en demi-cercle et ombrage de Platanes.

Les Orangers furent places, en etc, dans le jardin et sur le perron des deux

faces de 1'Orangcrie ; caraiors le terrain a Test resta vague et ne recut aucun

embellissement : il n'etait sillonne que par quelques avenues plautees

(Varbres.

A peine ces travaux furent-ils acheves, que la ville en forma une annexe

au palais episcopal des Rohan, vendu comme domaine national, et plus

tard offert a Napoleon quand il monta sur le ti*6ne. L'Orangerie, situeeaux

portes de la ville, fut donnee a Pimperatrice et recut le nom d'Orangerie-

Josephine. LMmperatrice y resida en 1805 pendant la campagne d'Auster-

litz, et en 1809 pendant celle de Wagram. Le sejour de cette princesse,

qui s'etait tant fait aimer dans notre ville par sa douceur et sa charite,

le passage continue! des troupes qui sortaient de France ou revenaient

d'Allemagne, les fetes offertes alors a ces milliers de vainqueurs par la

ville de Strasbourg a leur rentree sur le sol de la patrie, donnerent une vie

extraordinaire a cette residence. Les Tilleuls plantespar Le Notre ombra-

gerent des festins de plusieurs centaines de converts, et les vastes salles

de rOrangerie retentirent des sons dune musique bruyante qui invitait

les danseurs.

Mais apres la chute de I'Empire le batiment et le jardin furent aban-

doning, la residence perdit son nom, et les arbres seculaires, au doux par*

fum, n'attirerent plus que quelques visiteurs solitaires.
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Ce n'cst qu'aprfes la revolution de 1830, quand M. Schulzenberger devint

raaire de la ville, que furent faites les plantations dont on admire aujour-

d'hui le magnifique developpement.

Sous I'intetligente administration de ce magistrate I'ancien fosse des

tanneurs, qui longeait le theatre et la promenade du Broglie, fut transforme

en un large egout et recouvert d'une voute : une rue en indique aujour-

d'hui Templacement.

La vase, qui s'etait accumulee pendant des sieeles danscetteeau devenue

stagiiante, fut enlevee et transportee sur le vaste terrain qui entourc

I'Orangerie depuis la route jusque vers I'ancien canal francais, creuse par

Vauban. C'est elle qui fertilisa une terre ingrate et unproductive; elle

activa cette vegetation si variee, oil le Hetre et le Sapiti indigenes out pris

place a c6te des Azalees, des Rhododendrons, des Tulipiers, des Bignones,

et d'une foule de Coni feres; et oil le Chevrefeuille et le Lierre etendent

leurs mille bras a cote de l*Aristoloche et de la Clematite odorante.

Quand ce vaste jardin fut plante, le batiment fut aussi restaure, et les

nombreux promeneurs qui jouissent aujourd'hui de cedelieieux sejour se

demandent pourquoi l

f

administration municipale laisse deperir lecharmaut

groupe du a la main du statuaire Grass, symbole d'union qui fut eleve par

la ville de Strasbourg, pour feter le second anniversaire seculaire de la

eunion de I'Alsace a la France (1).
i

P. Pi ION.

(t) Lors de leur visile a L'Orangerie, les membres de la Socieu* ont £ie recus

P^ M. l.ejealle, jardinicr en chef, dont ils out pu recoimaitre le bou goui dans la

distribution des fleurs et le talent comme horticulleur.

T. V,
37
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La Societe Botanique de France vient cle perdre Tun deses membres les

plus eminents : M. le docteur Jean-Baptiste Mougeot est mort a Bruyeres-

en-Vosges, le 5 decembre, apres une courte maladie, a I'Age de 82 ans.

(Test en grande partie a son intention que notre derniere session extraordi-

naire a ete dirigee vers rAlsace et les Vosges : nous avions tous a coeur

d'offrir au doyen des botanistes francais, au sein de la contree quMl a expi-

ree etdecrite avec une ardeur infatigable, le lemoignage de notre respect.

Je regardals moi-meme comme un des plus precieux privileges de la posi-

tion que les suffrages de la Societe m'ont faife pour cette annee, I'bonneur

d'adrosser en son nom la parole a M. Mougeot, aux lieux m ernes ou trente-

neuf ans auparavant il m'avait guide avec une bonte qui ne s'est jamais

effaeee de raon coeur. Un accident, dont la gravite ne tarda pourtant pas a

s'attenuer, Pa prive du bonheur de nous recevoir, com me il en avait le

vif desir, sur la sommite du Hohneck, cette montagne qu'il a rendue

celebre, et oil il avait herborise pour la premiere fois en septembre 1795.

Mais du moins il a pu aller au-devant de la Societe jusqu'a Gerardmer,

chef-lieu de la region des lacs vosgiens : il y a preside notre seance du

17 juillet, et recu avec attendrissement les hommages affectueux de ses

confreres. Je n'ai pu assister a cette scene de famille, retenu que j'etnis

au loin par Petat de ma sante; a peine retabli, j'accourais a Bruyeres

et j'y trouvais M. Mougeot encore tout emu du triomphe que la Societe

avait menage a sa vieillesse. II me recut au milieu des collections qui

furent Poeuvre de sa vie entiere, et dont il a ouvert les tresors avec une

liberalile sans bornes; vrai sanctuairede la science, rempli des marques de

Pestime que tous les savants francais et etrangers Iui ont portee depuis

plus d'un demi-sieele. Nous repassdmes ensemble les souvenirs du passe:

nous formions encore des projets pour Pavenir, la botanique en etait tou-

jour* Pobjel, et, en verite, la bonne sante de M, Mougeot semblait les

autoriser: heures bien douces! j'etais loin de penser qu'elles fassent les

dernieres qu'il dut m'etre donne de gouter aupres de Iui ! Le mois suivant,

il recevait de moi un envoi assez considerable de Fougeres de PAfrkl» e

australe, extrait (P une des collections de Boivin, et destine d'une part a

(1) Cette notice necrologiquc a ete hie a la Societe a Paris, dans la seance (hi

17 decembre 1858. Par une decision speciale du Conseil d'adminisiration, la Com-

mission du Bulletin a etc auloriste a la distraire du comple rendu de cette stance,

pour Pannexer a cclui de la session extraordinaire, dont M. Mougeol a ele fun

des presidents.
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remplir quelques lacunes de son lierbier, d'autrepart a eclaircir mesdoutes

sur un certain nombre d'especes. Depuis quelquc temps, M. Mougeot avait

voue a celte belle familledes Fougeres une attention toute particuliere, et

il en avail approfondi la nomenclature de concert avec un autre de nos

confreres, bien regrettable aussi, M. Graves. II rarest doux de penser, et

M. Antoine Mougeot a bien voulu me le confirmer, que mes plantes et

l'ecliangede lettres auquel elles out donnc lieu, out procure a son pere quel-

ques-unes deses dernieres jouissances de natural iste. Jamais, en effeL on ne

lui avait vu plus d'ardeur et pour ainsi dire d'enthousiasme pour la science,

de sagacite dans la critique, de surete dans les determinations. Du 16 sep-

tembre au 13 novembre, il m'a ecritsept lettres de trots a quatre grandes

pages chacune, d'une ccriture ferine et serree : elles sont un remarquable

temoignagc de son energie pour I'ctude, et comme un effort supreme de

cette nature d'elite. Je les garde soigueusement : un jour, elles seront con-

sultees avec fruit par celui d'entre nous qui aura le courage d'entre-

prendre la Flore des iles australes de I'Afrique, pour laquelle M. Tulasne

a consigne recemment dans les Annates des sciences naturelles de si pre-

tieux fragments. Ma dernieie reponsc a M. Mougeot a du parvenir a

Bruyeres I'avant-veille de sa mort. De tout temps, il a entretenu une cor-

respondance etendue avec les naturalistes de tous les pays, et quand on

songe quelle n'enlevait rien a ses autres travaux de cabinet et a ses occu-

pations du dehors, on reste emerveille d'une si grande activite.

M. Mougeot naquit a Bruyeres, le 25 septembre 1776. II fut eleve du

botaniste Hermann a I'Ecole de Strasbourg. A paitir de 1798, il fut

employe dans le service de saute de nos armees en Alleraagne et il se lia

deslors avec les naturalistes de celte contree. A la paix de Luneville, il

rentradans sa ville natale et ne cessa pas depuis d'y exercer la medecine.

M. Kirscbleger, dans sa Revue bibliographique et historique relative a la

'lore d'Alsace el des Vosges, a enumere les nombreux travaux de M. Mou-

geot, parmi lesquelsses Stirpes cryptogamce voge$o-rhenana\ dont la publi-

cation fut commencee en collaboration avec son ami le proiesseur Nestler,

et ses Considerations sur la vegetation spontane'e des Vosges, tiennent le

Premie,- rang. J'ai rappele raoi-meme a la Societe (1) que, des 1810, De

Candolle, dans un Rapport au Ministre de I'iuterieur sur ses voyages bota-

»'ques et agronomiques dans i'Empire, citait avec eloges M. Mougeot,

c«mme I'un des botanistes qui avaient le plus contiibue aux progres de

''etude de la flore francaise : i'ai signale aussi la part que M. Mougeot

prise aux travaux prcparaloires de la carte geologique des Vosges,

lessee par M. de Billy, et la creation, qui lui est due en grande partie, du

a

(1) Uttre a M. de Schcenefeld, hie a la session extraordinaire de Strasbourg.

V°yez plus ham, p. Z,12.
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Musee d'Epinal, ou Ton admire une collection complete d'eehantillons des

roches si variees du departement, tous choisis et tallies de sa main ou de

celle de son fils. Chaque annee il publiait, dans les Annates de laSociete

d'emulation des Vosges
)
un compte rendu de l'etat de ce bel etablissement

et de ses progres continus, gr^ce a la generosite de Tad ministration depar-

tementale, a laquelle M. Mougeot ne s'adressait jamais en vain.

Quels que fussent les talents et le merite scientifique de M. Mougeot, en

lui I'homme etait au moins egal au savant. La bonte et la sagesse formaient

le fond de son caraetere. II a exerce la medecine non-seulement avec une

grande distinction, mais aussi avec tout le zele de la charite: il n'y a pas

une maison dans le canton de Bruyeresou il n'ait porte les secoursde Tart,

les consolations d'un cceur compatissant, et qui ne benisse son nom. les

malheureux surtout etaient ses clients de predilection. Depuis 1803 jus-

qu'a la veille de sa mort, c'est-a-dire pendant cinquante-cinq annees con-

secutives, il a fait assidument sa visite journaliere a Thospice de la ville.

Le secret de ses liberalites restera en majeure partie enseveli avec lui ;
j*6n

ai surpris pourtant quelques-unes que je dois reveler ici au moins d'une

maniere generate ; au travels de sa vive sollicitude en faveur de plus d'un

botaniste de talent luttant contre Tadversite, et au sort duquel il s'efforcait

d'interesser quiconque jouissait de quelque credit, on devinaitque la bourse

du chaleureux patron s'elait deja ouverte avec cette d^licatesse qui ajoute

encore au prix d'un bienfait.

Que dirai-je de son hospitalite si cordiale, si empressee? Tous les natu-

ralistes qui out visite les Vosges I'ont eprouvee : cette belle contree etait son

domaine, il en faisait les honneursavec l'autorite d'un maitie et une bien-

veillance inepuisable. Les nombreux eleves qu'il a formes et qui perpetuent

ses traditions, ne parlent de lui qu'avec la plus affectueuse veneration.

» Pour nous tous, a dit M. Kirscbleger, qui nous sommes occupes d'une

» brancbe quelconque de Thistoire naturelle vosgienne, il a ete plus qu'un

/> ami, il a ete un pere. »

Le desinteressement lui etait naturel, non-seulement celui qui rend inac-

cessible aux intends sordides, mais le desinteressement plus rare du

savant exempt de toute jalousie, toujours pret a communiquer ses decou-

vertes, au risque d'en voir attribuer a d'autres la priorite, mettant au-dessus

de tout I'interet de la science; il ne I'avait acquise que pour la repandre,

comme I'eau que les belles fontaines de ses montagnes offrent incessam-

ment au voyageur.

M. Mougeot a constamment habite Bruyeres; il a resiste aux instances

qui luiont souvent ete faites, et d'assez bautdans la science comme dans la

politique, pour seproduire sur un plus grand theatre :il faut en faire honneur

a la moderation de ses desirs autant qu'a sa modestie. Quel que soit le pou-

voirabsorbant dela capitale, nos provinces, gr&ce a Dieu, ont su garder un
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assez bon nombre des hommes de merite qu'elles ont produits; M. Mougeot

en est Tun des plus remarquables exemples. Satisfait de son sort et d'unc

fortune modeste recue de ses peres, et qu'il avait sinon accrue notablement

du moins maintenue par le travail, entourede la consideration universelle,

il n'avait voulu accepter de fonctionspubliquesquecelles qui I'eloigneraient

le moins possible de ses malades, de ses pauvres, de ses etudes, pendant un

temps la mairie de sa ville natale, et depuis bien des annees une place

dans le conseil general de son departement. Noble moderation! II y a

trouve, dans le corns dune longue vie, la somme de bonheur qui pent etre

clepartie iei-bas au bon citoyen, au sage, au chrgtien. II a conserve pour

ainsi dire jusqu'a la fin la plenitude de ses facultes; Dieu lui a accorde une

wort paisible au milieu de sa famille, recompense anticipee de ses vertus.

La Societe Botanique de France, le departement des Vosges ne I'ont pas

perdu tout entier : il revit dans un fds, heritier de ses principes, qui s'est

toujours inspire de ses exemples, devoue comme lui a son pays natal, me-

decin et natural iste comme lui, connu par des travaux de botanique et de

geologie, et qui, a son tour, prepare deja ses fils a porter dignement,

comme il le fait lui-meme, un des noms dont la botanique francaise

s'honorera toujours le plus.

Cte Jaubert.

Domaine de Givry par Jouet-sur-1'Aubois (Cher), 15 decembre 1858.
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PHYSIOLOGIE VE6ETALE.

Btudcs sin1 le petiole tics Fougeres, par M. ,1. Duval-Jouve

[Annotations a la florede France et d'AUemagne, publiees par M. Billot.

Deux tirages a part renins en une brochure de 20 pages et 2 planches

lithog*, dates du l
er decembre 1856 et clu l

er octobre 1858).

Presl s'est servi avantaijeusement de la distribution des faisceaux fibre-

vasculaires dans le petiole des Fougeres, pour la classification et la des-

cription de ccs plantes; mais M. Duval-Jouve a remarque que parmi les

nombreuses coupes transversales que ce savant pteridographe a figurees et

decrites dans son travail special sur ce sujet, il n'en est que trois qui ap-

partiennent a des especes francaises. Les autres botanistes ne se sont

pas non plus occupes a ce point de vue des Fougeres de notre pays, de

telle sorte qui! restaitdans rbistoirede ces vegetaux une lacune qu'il Ini-

portait de comblcr. Tel est I'objet que s'est principalement propose l'au-

teur des deux memoircs dont nous allons essayer de donner uue idee;

seulement, pour rendre ses eludes plus completes, il a examine non-seule-

raent le petiole des Fougeres, d'ahord tout entier, ensuite sur des coupes

transversales menees a diverses hauteurs, mais encore loutes les parties

souterraines de ces plantes. De nombreuses figures lithographiees, reunies

sur deux grandes planches in-quarto, facilitent et complement la connais-

sance des parlies decrites dans letexte.

Le premier memoire deM. Duval-Jouve a pourobjet l'etude des especes

suivantes : Osmunda regain L. ; Polypodium vulgare L. ; Polystichum Filix-

mas L.; (sub: Polypodium), P. cristatum L.; (sub : Polypodium), P.spi-

nulosum Sw. (sub : Aspidium), P. Oreopteris Ehrh. (sub : Polypodium):

fi A. Trichomanes L. , A.

septentrionale L. (sub : Acrostichum) ; Blechnum Spicant L. (sub: 0s-

munda) ; Pteris aquilina L. Dans le second memoire, apres une discussion

dont le resultat est que le Polypodium alpestre Hoppe est specifiquement

identique avec XAthyrium Filix-femina, bien qu'il soit prive ou a peu pies

de Tindusiequi existe toujours bien developpee dans cette derniere espece,

I'auteur etudie les Fougeres suivantes : Polystichum Thelypteris L. (sub:

ffi
i

Sc. Hemionitis L. (sub: Asplenium)\ Adiantum Capillus-Vencris L. ;
Alio-

sums crispus L. (sub : Osmunda); Struthiopteris germanica Willd.; Chei*

lanthes odora Sw. Malhcureusement, on sent qu'il nous est impossible de
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resumer les descriptions donnees par M. Duval-Jouve, et que nous devons

nous borner, quoique a regret, a cette indication des especes etudiees par

lui. Nous signalerons cependant quelques resultats plus generaux de ses

etudes, indiques par lui dans le cours de son travail. Ainsi Presl assigne

deux faisceaux dans le petiole an genre Lastrwa, dans lequel il comprend

les Polystichum Filix-mas, cristatum, spinulosurn; or, ce earactere ne

convient pas a ees especes, mais seulementau P. Oreopteris. Le petiole des

trois especes qui vicnnent d'etre citces, recoit, a son insertion, 5, 7 ou meme
jusqu'a 13 faisceaux, qui se reduisent plus haut a un nombre moindre,

mais jamais inferieur a 3.— Ainsi encore voulant prouver I'utilite de la

description et des coupes du petiole pour la distinction des especes de Fou-

geres, I'auteur dit que les plantes qui ont ete decrites successivement

comme varieteset com me especes distinctes, sous les nomsde Polystichum

spinulosurn, P. dilatation, P. tanacetifolium., Lastrcea recurva, ne pre-

sented aucune variation ni a la base ni a IMnterieur de leur petiole dans

tours formes les plus extremes, comme dans les intermediaires qui les

unissent les unes aux autres. — M. Duval-Jouve releve uneerreurde

Presl, qui assigne comme earactere au genre Athyrium deux faisceaux pe-

tiolaires cylindriques, tandis qu'ils ont la forme de cordons plats qui

finissent par se reunir en un seul largement creuse en gouttiere. Ce meme
auteur allemand attribueun seul faisceau en demi-lune au lilechnum Spi-

cant, qui en presente constamment trois.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Notice sin* la florc «Ics environs dc Kolfori, par M. L.

Parisot, pharmacien a Belfort (Memoires de la Societe d'emulation du

Doubs, 1858; tiiage a part en brochure in-8 de 108 pages. Besancon,

chez Dodivers).

Dans un nvant-propos place en tete de son ouvrage, M. Parisot dit que

son but principal, en publiant remuneration des plantes vasculaires dcla

vallee de la Savoureuse, dans laquellc *e trouve Belfort, a etc de fournir a

la geographie botanique toutes les donnees qu'il a pu rccueillir sur la

<e de cette vallee qui, par ses accidents orographiques et la variete de

ses terrains geologiques, est placee dans des conditions ties avantageuses

P««r I'etude de la dispersion des plantes, II commence par exposer, dans

u»e introduction etendue, les conditions physiques et la constitution geo-

,0gique de la contree, ensuite la dispersion des plantes.

U vallee de la Savoureuse, situee sur le versant meridional de la petite

cn«tne des Vosges et a lextremite du departement du Haut-Bhin, proud

na'ssance au sommet du Ballon deGiromagny et n'a pas moins de 3 my-

F'amfetres caries de surface. Kile est parcouruc dans t« uite sa longueur, du

flo
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nord au sud, par la riviere qui lui donne son nom, a laquellese rendent un

grand nombre de ruisseaux. Elle est couverte de forets sur une etendue

de 11500 hectares, c'est-a-dire sur plus du tiers de sa superficie. Le

climat en est rude et tres variable. Les seules cultures qui y soient pos-

sibles sunt, au premier rang, celle du Seigle, puis celle du Froment, de

I'Orge, de f Avoine, de la Pomme de lerre, du Chanvre, du Lin, de la Na-

vette. La Vigne y manque entierement; le Mais s'y montre a peine et ny

rcussit que difiicilement. M. Parisot signale comme ties marquee dans

cette vallee la difference de temperature entre les roches caleaires et sili-

ceuses, dont les premieres sont (leja couvertes defleurs au printemps, lors-

que les a ut res offrent a peine quelques commencements de vegetation.

Les sources qui proviennent des tines et des autres presententdes inegalites

correspondnntes. L'explication de ce fait semble impossible au moins

maintenant.

La constitution geologique de la contree ne peut nous occuper ici; nous

nous contenterons de dire que, d'apres Tauteur, trois genres de terrains se

partagent la vallee de la Savoureuse et y offrent a peu pres la meme

etendue; ce sont : 1° les terrains de cristallisation qui n'occupent que la

partie montagneuse de la chaine des Vosges; 2° les terrains de sediment

siliceux qui s'etcndent entre les precedents et lessuivants; 3" les terrains

jurassiques et les terrains tertiaires qui se developpent depuis les falaises

jurassiques jusqu'aux limites de la circonscription. Ces divers terrains sunt

reconverts sur beaucoup de points par des alluvions ancienncs et modernes

dont I'ctendue est ties variable.

La dispersion des plantes se trouve, en raison des conditions locales, es-

sentiellement sous Tinfluence de Taltitude. De la, M. Parisot applique a la

vallee qui fait lobjet de ses etudes la division adoptee pour le Jura par

Thurmann, en region basse, moyenne, montagneuse et alpestre. La region

basse s'arrdte a /i00 metres au-dessus du niveau de la mer; elle est couverte

en grande partie d'alluvions; on y trouve pen de forets, mais surtout des

prairies, la plus grande partie des cultures et des endroits marecageux. La

region moyenne s'etend de /i00 a 700 metres; on y trouve encore quelques

cultures, des prairies et beaucoup de forets. La region montagneuse ou re-

gion desSapins, est comprise entre 700 et 1200 metres; elle est presque

entierement formee de forets avec de petites prairies el des pAtu rages. Enfin

la region alpestre est restreinte aux sommets des Ballons qui depassent

1200 metres; on n'y voit qu'un gazon court etserre, des arbres rabougiis;

elle est eonvertcde neige pendant pres de buit mois de I'annee. Pour tracer

le tableau de la vegetation de ces di verses regions ou zones, M. Parisot

donne successivement plusieurs listes de plantes: 1° plantes de la region

basse; 2° plantes croissant egalement dans les regions basses et moycnnes;

3 plantes liabiiuelle? de la region moyenne; V plantes habitant egalement
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les regions moyenne et montagneuse; 5° plantes de la region montagneuse;
6° plantes de la region alpestre. II avait cu Pexcellente idee de distioguer

pardes italiques les especes qui caracterisent plus specialement chaque

region; malheureusement, par Peffetsans doute d'un oubli typographique,

eette distinction n'a eteeffectuee que pour la region basse. II resulte de la

qu'il nous est impossible de deduire rien de general de ce tableau detaille.

Apres eet expose, Pauteur examine avecsoin et en detail la question de

Pinfluence exercee sur la vegetation par les roehes sous-jacentes, question

frequemment agitee dans ces derniers temps, et qui a ete resolue par la ma-
jority des auteurs en faveur de Pinfluence chimique, par Thurmann el

quelques botanistes apres lui, en faveur de Petat physique des roehes. De
la discussion inteiessante et circonstanciee a laquelle il se livresur ce sujet,

M. Parisot deduit les conclusions suivantes

:

« A climat egal, la distribution des plantes dans notre vallee est sous la

dependence immediate de la composition chimique du terrain. — L'etat

physique des roehes n'ayant d'influence sur la vegetation qu'autant qu'il

facilite la decomposition chimique de ces roehes, ne joue, par consequent,

qu'un role secondaire dans la dispersion des plantes. — Les roehes cristal-

"nes, qui n'ont subi aucune decomposition aqueuse, ont la flore la plus

vigoureuse, la plus variee et la plus riche en especes soeiales. Lesschistes,

lesgres, etc., produits de la decomposition incomplete des feldspaths, ont

line vegetation moins variee et moins riche en especes soeiales ; son aspect

frappe par son peu de variation. Les alluvions argileuses, resultant de la

decomposition presque complete des roehes precedentes, ont la vegetation

la moins bien developpee et le plus petit nombre cPespeces soeiales, par conse-

quent le tapis vegetal le moins varie. — On peut admettre qu'en general la

richesse vegetale dun terrain est en rapport avec la quantite de substances

solubles produites par la decomposition des roehes, et, par consequent, avec

• etat de decomposition plusou moins avance de ces roehes. Parmi les eal-

ca>res, lesmarnes, p;ir leur etat plus permeable a Peauet a Pair, consequem-

men t par leur decomposition plus facile, ont une vegetation plus riche,

P'us productive que les roehes compactes, dont les surfaces seulessont

susceptibles de se decomposer. »

^enumeration des plantes des environs de Belfort forme la seconde

Partie du travail de M. Parisot (pp. 29-40). C'est un catalogue methodique

da»s lequel les especes sont rangees selon Pordresuivi par MM. Grenier et

Godron dans leur Flore de France, par Koch dans son Synopsis. Les es-

P«*esy sont indiquees par leur nom suivi de Pautorite, du signe de leur

du »ee, de Pepoque de leur floraison, enfin de leur localite, de leur region

Altitude, de leurdegrede frequence ou de rarete. Voici le relevede celles

qui ligurentdans cette enumeration :

/
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171 especes. — 2. Calyciflores. 32 families, 158 genres, 347 especes.

3. Corolliflores. 29 families, 93 genres, 221 especes. — Endogenes ou

Monocotyledonees : 16 families, 74 genres, 214 especes.— Endogenes

cbyptogames: 4 families, 13 genres, 34 especes. On y trouve done, au

total, 103 families, 413 genres, 987 especes.

Sur les Chrysaiitliemes tl'automuc cle uos jardiiis et

sur <|uclqucs planter qui leur sont coiig£ucrcs; par

M. Ch. Des Moulins [Actes de VAcad, des sciences, belles-lettres et arts

de Bordeaux, 20 e annee, l
er cahier, aoiit 1858. Tirage a part en broch.

in-8 de 14 pages. Bordeaux, 1858; chez G. Gounouilhou, place Puy-

Paulin, 1).

Dans ce memoire, M. Ch. Des Moulins expose les motifs pour lesquels

il croit devoir eriger en genre distinct la section Dendranthema, etablie par

De Candolle dans le genre Pyrethrum. « Je ne me dissimule pas, dit-il,

que, s'il est adopte, ce nouveau genre sera artiliciel, pauvre, pour ainsi

dire empirique, comme pbesqur tous ceux qui composent la tribu des

Chrysanthemees du Prodromus de De Candolle. »

Les Chrysanthemees ne se distinguent essentieilement des Euanthemidees

que par I'absence sur leur receptacle des paillettes qui se trouvent dans

celles-ei. Or le nouveau genre que M. Ch. Des Moulins propose d'etablir

sous le nom de Dendranthema se distinguerait des autres Chrysanthemees

par les paillettes du receptacle qui le rapprocheraient des Euanthemidees,

dont il s'eloignerait par son port et par presque toutes ses affinites. Seu-

lement la presence de ces paillettes est irreguliere et inegale dans deux des

especes qui doivent entrer dans ce groupe, et, dans les deux autres especes,

ces organes lie se developpent que pendant I'anthese et a mesure que le

capitule vieillit. II parait m£me, dit I'auteur, que les paillettes manquent

sou vent, a tous les flges, dans le Matricaria Parthenium Lin., car les

auteurs ne les y mentionnent pas.

Le genre Dendranthema sera suffisamment caracterise si, dans I'enonce

des caracteres qui lui out ete assignes comme section des Pyrethrum, au

lieu de « et tunc bracteolas scariosas in receptaculo inter ligulas admit-

tentia, » on met « et bracteolas scariosas in receptaculo inter flosculos

ligulas gwe frequenter admittentia.

»

M. Des Moulins rapporte en detail les observations recueillies par lui

depuisplusde trenteans, qui I'ont conduit asa manierede voir actuelle, et

il en deduit les conclusions suivantes :

1° Le Pyrethrum Parthenium Sm. (Matricaria Parthenium L.) est veri-

tablemeut congenere de VAntkemis parthenioides Bernh. (Matricaria p<&*

thenioides Desf.)

!

2° II ne reste plus un seul caractere de quelque valeur pour eloigns
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ces deux plantes de la section Dendrantkema DC, quicomprend les deux

especes de Chrysanthemes cVautomne de nos jardins (Pyrethrum indicum

et sinense).

3° Cette section du genre Pyrethrum DC. est la seule, dans !e groupe

des Chrysanthemees, dont le receptacle nesoit pas constamment et entit-

lement nu ; elle merite done, autant et mieux que d'autres, d'etre elevee

au rang de genre, et, com me tel, elle doit conserver son nom candollien.

h° Enfin, le nouveau genre Dendrantkema ne peut pas, sous peine de

rompre toutes ses affinites, etre porte parmi les Euanth^midees ; il doit

etre place apres le Lasiospermum Lag., qui termine les Euanthemidees,

mais a la t£te des Chrysanthemees, et comme pour montrer une fois de

plus combien est faible et artificielle la distinction des deux tribus.

Le memoire de M. Des Moulins se termine par le tableau des k especes

de son genre Dendrantkema et de leurs synonymes. En voici le resume :

1. Dendrantkema Parthenium L. (sub: Matricaria); Des Moul. [Matri-

caria odorata Lam., FL fr.).

France; son indegenat rcste douteux.

' 2. D. parthenioides Bernh. (sub: Anthemis); Des Moul. [Matricaria

parthenioides Desf.; M. Parthenium flore pleno Hort. Gall.; Anthemis par-

thenioides DC).
Pa trie inconnue; cultive en France.

3. D. indica Cass, (sub: Pyrethrum, non Roxb.); Des Moul. (Chrysan-

themum indicum L.; Sabin.; Pyrethrum indicum DC).
Cultive. C'est celui tie nos Chrysanthemes d'automne dont la taille est

peu Elevee, dont les capitules sont les plus petits, mais les plus reguliere-

ment doubles.

&• D. sinensis Sabin. (sub : Chrysanthemum) Des Moul. (Pyrethrum

sinense DC. ; Anthemis grandiflora Ramat. )

.

Cultive. C'est le plus grand de nos Chrysanthemes d'automne, et celui

font la culture est la plus ancienne.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GBOLOGIQUE.

^•re d'Alsace, par M. Fred. Kirschleger, 3* volume; l
rc partie :

Vegetation rhenano-vosgienne ou Geographie botanique des Vosges et

de I'Alsace (in-12 de 188 pages, Strasbourg; 1858).

Apres avoir publie la partie descriptive de ses etudes sur les plantes de

''Alsace, e'est-a-dire sa Flore d'Alsace propreraent dite, M. Kirschleger

vientde commeucer la publication d'un complement dans lequel il se pro-

pose d'envisagcr cette vegetation successivement a tous les points de vue

W peuvent en completer la connaissance. La premiere partie de ce com-

plement qui a etcdeja livreea la publicite traite de la geographie botanique
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des Vosges et de TAIsace. C'est celle dont nous allons essayer de donner

une idee aux leeteurs de ce Bulletin.

M. Kirschleger commence par indiquer lesens qu'il attache au mottwtye-

tation compare a celui de Flore. « La vegetation, dit-il, s'occupe de la

dispersion ou de la distribution des plantes dans une circonscription don-

nee. » En d'autres termes, la vegetation est pour lui la geographie bota-

nique. Quant a la phytostastique, dont le nom a ete introduit dans la

science par Thurmann, il la definit la « connaissance des lois qui deter-

minent la distribution des ptantes sur le globe terrestre, dans une chaioe

de montagnes ou sur une partie quelconque de la terre. »

Apres ces definitions et explications preliminaires, il examine successi-

vement, et en autant de paragrapbes dislinets : 1° la surface du sol alsato-

vosgien, dont 7/12 es sont livres a Tagriculture et ft/12
e8 sont couverts de

forets ou bois; 2° la situation et la physionomie generate des regions

rhenano-vosgiennes ;
3° 1'hydrologie de I'Alsaee et des Vosges ; k° Tomogra-

phic et les altitudes; 5° le climat et la meteorologie; 6° la geologie des

Vosges alsaciennes et de la plaine d'Alsace. Ce dernier paragraphe est le

plus etendu des six ; il est suivi d'un tableau des altitudes les plus impor-

tantes des Vosges, relevees d'apres la carte du dep6t de la guerre, tableau

dans lequel se trouvent aussi indiquees les limites en hauteur de certaines

altitudes dans les Vosges alsaciennes.

On trouve ensuite dans I'ouvrage de M. Kirschleger plusieurs chapitres

relatifs a la vegetation. Dans le premier, qui porte le litre de vegetation

naturelle, Tauteur distingue dix modes de vegetation assez faciles a discer-

ner, selon lui, et qu'il examine dans les chapitres suivants; il souleve aussi

la question relative a la predominance de r influence chimique et de Pin-

flueoce physique des roches sur la distribution des plantes, et il reconnait

que Tune et Pautre agissent sur certaines especes. Le second chapitre traite

des vegetations speciales dans les Vosges et T Alsace; il distingue 4 series:

l
re

serie, vegetation des Hautes- Vosges granitiques et centrales de 1000 a

1366 metres d'altitude, par une temperature moyenne annuelle de 5° a

6° C; 2 C
serie, correspondante a la zone de 600 a 1000 metres d'altitude,

oil la temperature moyenne annuelle est de 7° ou 8° C; 3 C serie, region

alpestre euritique ou de la grauwacke, comprenant le massif du Ballon de

Soultz et de ses ramifications vers I'ouest ou le nord-ouest, oil la tempera-

ture moyenne annuelle est de /i°,5 a 6° C; /i
e serie, pour les regions infe-

rieuresdes montagnes granitiques entre 250 et 600 metres d'altitude, dans

lesquelles la temperature moyenne annuelle est de 9° ou 10° C Pour cha-

cune de ces series sont indiquees les especes caracteristiques classees, soit

par localites, soit par dcgre de frequence, etc. Les chapitres qui viennent

ensuite traitent :
1° de la vegetation du gres vosgien; 2° de la vegetation du

massif duChamp-du-feu; 3°decelle des terrains calcaires sous-vosgiens; ft
0(,e
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Celledes alluvions de la plaine d'AIsace distinguees en alluvion rhenane mo-
derneet ancienne, alluvion de Till, alluvions en plaine des torrents vosgiens

qui se jettent dans Till, alluvions des rivieres vosgiennes qui se jettent

directement dans le Rhin. La vegetation du Jura sundgovien superieur

etudiee h I'altitude de 650 a 1000 metres, est ensuite etudiee avec beau-

eoupde details. Apres quoi I'auteur consacre plusieurs chapitres a I'examen

du Kaiserstuhl, du Sehwarzwald (Foret-Noire), du Palatinat, de la Lor-
,

raine, des Vosges de la Haute-Sa6ne, dont il examine plus rapidement les

apports avec la contree qui forme le sujet de son ouvrage.

M. Kirschleger s'occupe ensuite de la vegetation rhenano-vosgienne en

I'envisageant selon les stations dans lesquelles elle se distribue. Le cha-

pitre ou il traite ce sujet est intitule : Des grandes stations. L'auteur

distingue 6 de ces stations, qu'il etudie suceessivement dans autant de

paragraphes; ce sont : 1° les forets et les bois ;
2° les prairies et les p*itu-

»'ages; 3° les champs et les vignes ; k° les lieux vagues, incultes, les

decombres, les bords des chemins, les vieux murs, etc.; 5° les rochers et

les rocailles; 6° les marais et les lieux aquatiques. Tout ce chapitre est

rempli de details et de tableaux qu'il est impossible de resumer. Un cha-

pitre peu etendu est consacre aux defrichements et aux avantages qu'ils

amenent, « avantages immenses, dit l'auteur, qui ne peuvent Stre mis en

lignedecompte avec la perte ou la rarefaction de quelques especes de plantes

peu repandues. » Les naturalisations sont ensuite examinees en detail. L'au-

teur donne successivement le tableau des especes introduces en Alsace

avec les cereales avant le xvi c siecle, de celles qui, ayant ete cultivees

pendant ou avant le xvie siecle, se sont plus ou moins repandues dans les

"eux incultes ou parmi les decombres, enfin de celles dont rintroduction est

P'us ou moins recente, date meme du xixc siecle. — La statislique vege-

tale des regions rhenanes est ensuite Tobjetd'une etude tres circonstanciee;

aux tableaux qui en renferment les donnees Tauteur joint celui de I'epoque

des floraisons et des recoltes dans huit localites, et des epoques de floraison

rapportees aux families; il s*y occupe aussi des especes hybrides natu-

res, des plantes parasites et volubles, enfin des families et des genres au

Point de vue numerique.

Enfin M. Kirschleger consacre un chapitre assez etendu a Tagriculture

de I'Alsace et des Vosges, ainsi qu'aux jardins, aux pares et aux pepi-

ni e»'es. Apres une table des matieres, il consacre 12 pages a des additions,

sojta sa Flore d'AIsace, soit a la vegetation alsato-rhenane, ainsi qu'aux

errata.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

p|ore forestlere. Description et histoire des vegetoux ligneux qui

croissent spontanement en France; par M. Auguste Mathieu, piofesseur
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a I'Ecole forestitore de Nancy. (1 vol. in-8 de xv et 384 pages- Nancy,

1838; chez Grimblot, veuve Raybois et C ie
).

Comme I'indique son titre de Flore forestiere, I'ouvrage de M. Malhieu

est destine specialement aux forestiers, et il est ecrit principalement au point

de vue de Tutilite qu'on peut retirer des especes ligneuses spontanees sur uotre

territoire. En le pnbliant, I'auteur a en egalement en vue de fournir aux

eleves des ecoles forestries, en particulier de celle de Nancy, I'expose

methodique de I'bisloire botanique et forestiere des vcgetaux ligneux qui

composent nos forets, nos plantations d'agrement, ou dont le sylviculteur

doit avoir connaissance a cause de leur presence frequente ou meme con-

stante dans les lieux peuplcs d'arbres divers. .

Dans une preface de 10 pages, M. Matbieu nous apprend qu'il avait

forme d'abord le projet de faire entrer dans sa Flore la vegetation ligneuse

forestiere de I'Algerie, ainsi que les arbres et les arbrisseaux exotiques

que Ton plante en grand norabre dans les jardins, dans les pares, sur les

promenades, le long des grandes routes; il se proposait egalement d'y

donner place aux plantes berbacees sociales qui croissent abondamment

dans les forets. Mais en commengant de mettre ce plan a execution, il

n'a pas tarde a reconuaitre qu'il I'obligcait a donner une grande etendue

a son ouvrage. II crut alors devoir exclure les vegetaux ligneux indigenes

auxquels leur rarete ou l'exigu'ite de leur taille ne laisse qu une faible

importance, et, par compensation, admettre dans son cadre les principals

essences forestieres de I'AIgerie ainsi que les arbres exotiques les plus habi-

tuellement cultives. Mais il ne tarda pas encore a renoncer a ce nouveau

plan, par ce motif qu'il ne pouvait avoir que des limites purement arbi-

traires. Ainsi, successivement, il s'est vu conduit a tracer pour son ouvrage

le cadre d'apres lequel il a ete ecrit et public, e'est-a-dire a y comprendre

uniquement les especes ligneuses, arbres, arbrisseaux et sous-arbrisseaux

qui croissent spontanement en France. II a cm cependant devoir s'occupe

aussi, mais tout exeeptionnellement, de quelques especes exotiques aux-

quelles leur introduction, deja fort ancienne, donne un interet a peu pres egal,

quelquefois meme superieur a celui de beaucoup d'arbres indigenes, ainsi

qu un certain nombre d'autresqui, bien qu'ayant ete introduites bien pl« s

-ecemment que les premieres, ont deja conquis dans notre pays le droit

de bourgeoisie.

?

r

i

La principale innovation que M. Mathieu ait introduite dans sa Flore

forestiere consiste dans I'expose des caracteres fournis par les bois et par

rarrangement des differents tissus, fibres, vaisseaux, rayons n\e<]ul
~

laires, etc., qui les composent. « Lexamen attentif que j'ai fait, dit-il,

de la presque totalite des bois des especes indigenes ra'a demontre que

leur structure demeure couslante pour tout un genre et meme pour tous les
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genres d'une famille, lorsque celle-ci est bien naturelle, et je suis reste

convaincu que les methodes trouveraient dans les caracteres de cet ordre

un puissant auxiliaire de perfectionnement. Cette structure, d'ailleurs,

regie Ie plus souvent les qualites et les usages des bois, et permet dedistin-

guer facilement ces derniers les uns des autres. 11 ne s'agit pas de decrire

avec Ie microscope la forme et les nombreuses modifications des organes

elementaires; il suffit d'exposer leur distribution relative; or, il ne faut

pour cela que Toeil nu ou tout au plus arme de la loupe. »

La Flore forestiere forme la presque totalite (363 pages) du livre qui

nous occupe; elle est suivie d'un dictionnaire explicatif des principales

denominations techniques et d'une table des matieres par ordre alpha-

betique.

56 families out trouve place dans cette Flore. LI est presque inutile de

dire que toutes appartiennent a rembranchement des Dicotyledons, les

Monocotyledons et les Acotyledons n'etant representes par aucune espece

ligneuse sur le sol de la France. Des tableaux synoptiques, presentant

simultanement a 1'ceil la serie des divisions successives, conduisent a la

determination des families et des genres. Le grand embranchement des

Dicotyledons, considere dans son ensemble est partage d'abord en deux

vastes groupes fort inegaux designes par les botanistes sous les noms

^Angiosperrues et Gymnospermcs, par les forestiers sous ceux de bois

femllus et bois rcsineux ou arbres verts. Les premiers sont a leur tour

subdivises en dialypetales, gamopetales et opetales. Les caracteres bota-

niques des families et des genres sont presentes assez succinctement; ils

s«nt suivis, dans un alinea particulier, de ceux que fournissent le bois,

''ecorce, la vegetation, etc. Quant a I'histoire particuliere des especes, elle

comprend d'abord, en petits caracteres, les noms francais, latins et vul-

g^iies, la description, la station, I'epoquede la floraison et de la fructifica-

tion; ensuite, et en caracteres plus forts, comme formant la portion essen-

'iellement constitutive de Pouvrage, une serie d'alineas dans lesquels sont

exposes successivement tous les details necessaires pour en completer la

counaissauce en taut qu'especes'forcstieres et utiles. Ces alineas, dont le

su jet est indique en marge, sont relatifs au port et a la taille, a la fructifi-

cation, a la germination, a la croissance, a renracinement, aux rejets, a la

station et au sol, a I'ecorce et a l'emploi qu'on en fait pour quelques

esPeees, au bois considere sous le rapport de ses qualites pour la charpente,

la ^enuiserie, etc., de son emploi comme combustible et de sa puissance

cal°nfique, de la nature du charbon que Ton en obtient, enfin aux pro-

(lu 'tsaccessoires que Ton obtient quelquefois de certains arbres. Dans les

BWres qui renferment plusieurs especes, une analyse dicbotomique con-

Ull & la determination specifique.

A « total, la Flore forestiere de M. ftfathteu est d'un usage commode
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et avantageux, en raison de la grande quantile de donnees qu'on y trouve

reunies dans un espace restraint, relativemenl aux arbres et arbrisseaux

dont la presence sur le sol de la Fiance a la plus haute importance pour

les produits d'utilite majeure qu'on en obtient.

NOUVELLES.

Nous eprouvons line vive satisfaction en annoncant que le docteur Ro-

bert Caspary vient d'etre appele par le prince regent de Prusse a occuper, &

I* University de Kcenigsberg, la chaire de botanique laissee vacante par la

mort du savant Ernest-Henri-Frederic Meyer (voy. le Bulletin, p. 311).

M. Caspary est tres avantageusement connu pour des travaux d'une haute

importance, qui tous revelent fobservateur exact et habile, etqui, en outre,

t empreints d'une erudition peu commune. Les lecteurs de ce Bulletin

ont pu se faire une idee de plusieurs de ces travaux par les resumes qui en

ont etc mis sous leurs yeux. M. Caspary a ete le premier botaniste alle-

mand qui ait pris rang parmi les membres de la Societe Botanique de

France, et, comme preuve du vif interet qu'il porte a notre association, il a

mence de publier dans le Botanische Zeitung une analyse detaillee de

ce Bulletin. Depuis quelques annees, il etait attache a I'UniversitedeBonn,

en qualite de Privat Docent, etil etait charge de suppleer M. Treviranus

dans son enseignement.

Nous apprenonsque M. Richard Spruce, savant botaniste anglais, ties

connu pour ses travaux et ses voyages, se trouve en ce moment au Perou,

oil il s'occupe a recolter non-seulement des plantes phancrogames, mais

encore, et avec un soin particulier, des Mousses, cette famille ayant ete,

des Torigine, celle qu'il a etudiee avec le plus de predilection. D'apres une

lettre ecrite par lui !e 5 septembre 1858, il se trouvait, a cette date, i

Quito, dont il explorait avec soin les environs, qui ont deja fourni & son

compatriote le docteur Jameson, les elements de nombreuses et precieuses

collections. Peu de temps apres, la declaration de guerre I'a mis dans la

necessite de s'eloigner de cette localite. •

Plantes a vendre.

VExsiccata que M. Billot publie sous )e litre de Flora Gallia et Ger-

manics exsiccata, est arrive a sa 2UC centurie, et tres prochainement seront

publiees les 25< et 26* centuries. Le prix de cbaque centurie, accompaguee

du catalogue des plantes qui la composent et d*annotations, estdel5 (v.

On peut se procurer VExsiccata de M. Billot, en s'adressant soit direetc-

ment a M. le professeur Billot a Haguenau (Bas-Rhin), soit a M. L Kralik,

rue du GrandChantier, 12 (Marais), a Paris.

Paris. — Imprimcric de h IMariinkt, rue Mignon, 2.
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SEANCE DU 12 NOVEMBRE 1858.

PRESWENCE DE M. LE COMTE JADBERT.

La Societe se reunit a sept heures et demic du soir, dans le local

ordinaire de scs seances, rue du Vieux-Colombicr, 2A.

M. le President declare ouverle la session ordinaire de 1858-51),

et annonce seize nouvelles presentations.

M. le President annonce la mort regrettable de M. le colonel

Serres, membre de la Societe, auteur d'une Flore de Toulouse, de-

cede a La Roche-des-Amauds pres Gap, le 16 aout dernier.

MM. Antoine Passy et Ludovic Savatier, membres de la Societe,

sont proclames membres a vie, sur la declaration faite par M. le

Tresorier, qu'ils ont rempli la condition a laquelle Tart. \l\ des statu ts

soumet Tobtention de ce titre.

Lecture est donnee de lettres deMM. Grevelier, Bailliere et Lan-

quetin, qui remercientla Societe de les avoir admis au nombre de

ses membres.

faits

10 Par M. Duchartre :

Principaux resultats des observations physioloyiques et anatomiqucs

fhitPS e?/i> -*/>>/> /^/n/»/ic/> ///> In (htrip.
fi

Note sur le Dioscorea Batatas.

2*ParM. Baillon:

Etude generate du groupe des Euphortnacees, texte et atlas.

Kecherclies sur I'organogenic du Callitriche et surses rapports natm is.

3° De la part de M. A. Todaro, de Palermo :

Nuovi generi e nuove specie di piante coltivate nel real orfo botnnico

di Palermo.

>• v. 38
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A De la part de ML Ambrosi, du Valsugana :

Flora Tirolice australis, t. II, 2 e partie.

5° De la part de M. Cboisy, de Geneve :

Plantce javanicoB necnon e Japonia qucedam oriundce.

6° De la part de M. Duby, de Geneve :

Esquisse sur les progres de la Cryptogamie pendant ces trois dernieres

annees.

7° De la part de M. Ed. Morren, de Liege :

Description d'une nouvelle espece du genre Oncidium.

Quelques considerations sur la digenese et les varietes

fi

8° De la part de M. Clos, de Toulouse

Pourret et son histoire des Cistes.

9° De la part de M. J. Delbos, de Mulhouse :

Rapport sur la Flore d'Alsace de M. Kirschleger.

4 0° De la part de M. L. Amblard :

De Vallaitement (these pour le doctorat en medecine).

11° De la part de M. Roumeguere :

Extrait des rapports du Congres meridional de 1858.

12° De la part de M. de Parseval-Grandmaison :

Rapport sur les progres de la botaniqne en 1857.

13° De la part de M. L. Parisot, de Belfort :

Notice sur la flore des environs de Belfort.

lh° De la part de M. Duval-Jouve, de Strasbourg :

9

Etudes sur le petiole des Fougeres.

15° De la part de M. A. Leroy, d'Angers :

Catalogue des arbreset arbrisseaux cultives dans ses pepinieres

10° De la part de M. J. Bonhomme :

Note sur quelques Algues d'eau douce.

17° De la part de MM. Tollard freres :

Catalogue des graines, etc.
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18° De la part de M. Ciccone ;

*

De la muscardine et des moj/ens d'en prevenir les ravages dans les

maqnancries.

19° De la part de M. Martin :

Note sur le Scleranthus uncimatus de Schur.

20° De la part de M. L. Figuier :

JJiscours prononce au banquet, du cercle de la Prcsse scientifique.

21° Journal des veterinaires du Midi

archivo rural , aout-octobre 1858.

Congres scientifique de France; session de Grenoble.

The farmers Herald, fevrier-juin 1858.

Bulletin de la Presse scientifique, aout 1858.

22° En echange du Bulletin de la Societe :

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou, annee

1857 et annee 1858, n° 1.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, numeros de

juin a septembre 1858.

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, numeros

dejuin a octobre 1858.

Memoires de la Societe imperiale des sciences naturelles de Cherbourg,

1858.

L'Institut, juillet a novembre 1858, seize numeros.

Mti deli I. 11. Istituto Veneto, t. Ill, deux livraisons.

Pharmaceutical Journal and transactions, t. XVI II, numeros 1 a 5.

Lecture est donnee de la lettre suivante, adressee a M. le Presi-

<3ent parM. de Parseval-Grandmaison :

Aux Pcrrieres pres Macon, 14 novembre 1858.

Monsieur le President,

Jai l'honneur de vous adresser une brochure dout je vous prie de vou-
•oir bien faire hommage, de ma part, a la Societe Botanique de France ;

eest«n rapport que j'ai fait au congres des deleguesdes societes savantes

% ,es Progres de la botanique en 1857.
Ce travail m '

a etc demande au moment meme de la reunion du congres,

ce(|ui ne m'a pas permis d'y donner tout ie temps necessaire pour une

*ovrede cette importance ; et, de plus, on n'a pu me reserver qu'un

espace de huit ou dix pa^es dans la publication des travaux du congres, ce

>J e puis le dire, etrangle mon travail.
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Quelque incomplet qu'il soit, j'ose prier notre Societe (Ten agreer I'hom-

mage, parce que la pensee dun rapport de ce genre me parait bonne, et

qu'elle pourra fit re adoptee par quelque confrere plus capable que moi de

trailer un sujet de eette nature.

Je n'ai pu mentionner que les noms des botanistes qui out consacrc

ieurs travaux a la cryptogamie : I'espace et le temps mont egalement

manque. — J'ai surtout le regret devoir omis de nommer parmi eux uu

de nos honorables confreres qui a obtenu, en 1857, un grand prix (medaille

d'or de 500 francs) de I'Academie des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse, pour un travail intitule: Descriptions et figures des

Mousses et des Lie/tens du bassin de Bordeaux. Je veux parler de M. Casimir

Roumeiruere.

Agreez, etc. J. de Parseval-GraiN'dmaison.

M. Chatin fait a la Societe la communication suivantc :

FAITS DANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE VALDROVANDA ,

par M. \<t. < IIVT1V

La plante dont je viens oecuper un instant la Societe se place, par

9 •

I'intcrfit qu'offrc son mode de vegetation, a cote de la celebre Vallisnene.

Dedie a Ulysse Aldrovandi, auteur d'une Histoire noturelle generate

en \h volumes in—folio, par son compatriote Gius. Monti, professcur a

Bologne au commencement du xvin e siecle , VAldrovanda appartient,

comme nos Rossolis et le Dionaja Muscipula, a la jolie famille des Drose-

racees.

Le genre Aldrovanda est caracterise par un calice quinquepartit, par

uiic eorollea 5 petales hypogynes, par 5 etamines alternes aux petales, a

filets greles et a antberes didymes extrorses, par un ovaire a 5 slyles iili-

formes, enfin par une capsule uniloculaire s'ouvrant au sommet en

5 valves qui portent ordinairement 10 graines sur i\es placentas parietaux

mediifixes. L/l. vesiculosa L
, jusqu'a ce jour seule espece du genre, est

une plante aqiiatique, herbacee, grele, glabre,d'un vert tendre, a tissus fort

delicats et presque diaphanes. Sa tige est simple, parfois ramcuse, a men-

thalles ou entre-noeuds tres courts ; ses feuilles, verticillees par 6-9 (rare-

ment moins), rapprochees surtout au sommet, dabord dressees,puisetalees

on meme rettechies, se composent cPun etroit petiole euneiforme que par-

court une line nervure mediane et que termine une vesicule (lame de la

feuille, Parlatore) de la grosseur d'une lentille. Du sommet du petiole

sVlevent, tout autour de la vesicule qu'ils depassent babituellement et a

laquelle ils torment une sorte d'involucre, des appendices setilormes au

nombre de 6, plus rarement de 4-5, ties rarement de 7-8. Les fle^S

rares sur un meme individu, et manquant le plus souvent, sunt »xilta |re$ *
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solitaires, a pedicelles greles, depassant les feuilles, d'abord redresses,

puis se reflechissant au sein de I'eau pendant la fructification.

L'Aldrovande est une plante des contrees chaudes-temperees de I' Eu-

rope, dont elle habite les eaux douees et tranquilles. Observee en Toscane

etdans les provinces que baigne a I'ouest la mer Adriatique (1), elle a

etesignalee en France, aux environs d'Arles, par Ventenat, par Clarion,

par De Candolle, par Requien, par A. Richard, etc., et dans les landes

bonlelaises par Bory de Saint- Vincent et par Thore. C'est dans ce dernier

pays que I'Aldrovande, qui semblaiten avoir disparu, aiusi que d' Aries (2),

a etc retrouvee cette annee par M. Durieu de Maisonueuve. Voici en quels

Icrmes le savant collaborateur de M. E. Cosson pour la Flore d'Algetic

m

i)

i

'annoD(8it, a la date du 2 aout, sa decouverte, qui est un petit evene-

roent pour les botanistes, pour les botanistes francais surtout

:

Je n'avais garde d'oublier la promesse que j'ai eu I'honneur de vous

faire de vous expedier des echantillons vivants d'Aldrovanda, si je par-

" venais a retrouver cette plante dans les eaux de I'Aquitaine.

B C'est bier settlement, jour de ma derniere excursion publique, que j'ai

1 eu enfin le plaisir de la rencontrer dans un espace ties borne des lagunes
• (le la Canau, ou il n'ctait pas facile de penefrer.

1 l-a plante m'a paru tout nouvellement flottante : aussi je crois le

1 moment favorable a sa transplantation dans un bassin. Vous savez

qu'elle unit et se developpe au fond de I'eau profonde et s'allonge verti-

calement sur une tige grele qui n'arrive pas a la surface. Vers la fin de

• juillet cette tige se detruit et les sommites de la plante viennent nager
1
* la surface de I'eau : c'est la que la plante fleurit et fructifie.

*UAldrovanda elait aussi prom is depuis longtemps a M. Decaisne, qui

•desire le voir vegeter dans les bassins du Museum. Je viens done de

•preparer,
pour vous (jeux> une petite caisse remplie d'Aldrovanda

1 Yivant, et disposee de lacon que la plante puisse arriver a Paris dans le

•^meetatoiijerexpedie. »

La plante nous arriva, en effet, pleine de vie, et put etre conservee

un temps qui varia d'un a trois mois; quelques individus sem-

Oicore aujourd'hui avoir un peu de vegetation vers leursommet, que

0rmeilt (,e jeones feuilles serrees en boule.

(l) Voici les locality certaines d'llalie, ou, suivant M. le prolesseur I'arlatore,

^ ^Aldrovanda
: lotirbieres des environs du lac de Viveione.a lendroit appele"

7"«Wa ; foSs^s de la forieressc de Legnano dans le Veronals ; tourbieres du lac

Bwniina en Toscane.— Allioni I'a indique dans le lac de Candie en Piemont,

r,ol«n dans les licux manfcageux de Gaudozollo pies Bolognc et des environs de

^Uoiie.

J
2
) On assure que VAldrovanda, bravant les cliinais du Nord, croit sponlane-

m anx environs de Cracovie el dans la Silesie prussienne.

Pendant

blent
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J'ai (lit que le mode de vegetation de 1'Aldrovande a quelques rapports

de celebrite avec celui de la poetique Vallisnerie. C'est dans les actes pre-

paratoires des mysterieux phenomenes de la fecondation que resident ces

rapports, lesquels, toutefois, n'excluent pas des differences qui laissenta

ehacune des deux plantes son interet propre.

Toutes deux vivent au fond des eaux, ou leur fecondation serai t impos-

sible (1); toutes deux viennent fleurir et se feconder a la surface de la nappe

humide ; toutes deux, apres avoir un instant expose, pour satisfaire a la

premiere loi de forganisation, eellede la perpetuation de I'espece (2), leurs

fleurs au milieu de Pair atmospherique, rentrent celles-ci au sein de I'eau

oil murissent leurs fruits.

Mais la Vallisnerie est dioique, PAldrovande hermaphrodite. La Vallis-

nerie a ses fleurs femelles portees, par le simple allongement de leur pedi-

celle, a la surface des eaux, oil s'elevent, apres avoir rompu leur support

inextensible et allegees par une bulle d'air captive dans leur caliee, les

fleurs m&les; PAldrovande, presque tout entiere, separee de sa base par la

destruction de celle-ci ou oar runture (?>). vlent flotter nres de la surface

(1) Si, ce qui n'a pas lieu, la dehiscence des etamines de PAldrovande s'operait

a huis clos, e'est-fc-dire dans des boutons fermes ct ne contenant que de Fair, on

comprend que la fecondation de cette plante, qui est hermaphrodite, pourrait

s'operer au sein des eaux.

(2) Comme beaucoup d'autres plantes aquatiques phan&ogames, le VallisneW

et YAldrovanda out, en dehors de la fecondation, un moyen de se reproduce. Le

jVallisneria, comme le Stratiotes, se multiplie par des stolons ;
YAldrovanda

comme VUtricularia, par ses sommites gemmiformes (?) (Durieu de Maisonneuve).

(3) De Candolle (Physiol. II, 529) admet la rupture, en se fondant :
1° sur ce

qu'il a vu, pres d'Aries, des fossds couverts tout a coup YAldrovanda en pleme

croissance et en fleur; 2° sur ce que les tiges fleuries n'ont jamais de racineset ne

sont jamais flottantes a un age plus jeune ;
3° sur ce que leur base offre evidem-

ment les traces dune rupture. Je me rangerais k Popinion de De Candolle, par

cette consideration surtout que la plante se multipliant beaucoup, bien q^eH

donne peu de fruits, on peut supposer que sa base continue & vivre et donne

meme peat-toe des rejets; mais cet argument perdra de sa valeur s'il est constant

que la multiplication ait lieu par les sommites, comme dans PUtriculaire, plaIlle

si analogue a PAldrovande par sa structure et son mode de vegetation. C'est dai-

leursla une question de fait, que M. Durieu de Maisonneuve ne peut tarder e

r&oudre, a present quit a retrouve PAldrovande aux environs de Bordeaux.-'

Gorski assure, ct cette Iroisieme opinion est peut-etre la vraie, que la plante n

jamais fixt5e au fond des eaux par des ratines. Elle monterait vers la surlac

lorsque ses v&icules seraient pleines d'air, pour redescendre au fond des ea

quand, vers la fin de la vegetation, les feuilles anciennes se seraient detruites

auraient 6l<5 remplics d'eau, tandis que les feuilles des jeune* pousses iraoraien

pas encore forme leurs reservoirs d'air.
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deseaux, au-dessus de laquelle el!e porte ses fleurs par le simple redresse-

ment de leur pedicelle. L'epoque de la fecondation passee, la Vallisnerie

rentresous l'eau ses fleurs femelles par I'enroulement en spirale de leur

long pedicelle; l'Aldrovande recourbe sous l'eau, comme VUydrocharis, le

pedicelle d'abord dresse de ses fleurs, et la plante tout entiere rentre de

plus en plus sous l'eau par la destruction des feuilles de la base et le faible

developpement des vesiculesdans eelles du sommet.

La Societe se souvient peut-etre que j'ai fait connaitre (1) des faits ana-

tomiques (un seul faisceau axile dans le pedicelle des fleurs mdles, le mfirae

faisceau plus une petite corde laterale ou asymetrique dans celui des fleurs

femelles) qui paraissent expliquer d'une facon satisfaisante le mecanisme du

curieux phenomene de la retraction en spirale du pedicelle de la Vallis-
' •

wne. Je desirais vivement me livrer, sur l'Aldrovande, a des etudes

paralleles. Or, ces etudes ayant ete rendues enfm possibles par Tobli-

geance empressee de M. Durieu de Maisonneuve, voici les resultats aux-

quelselles m'ont conduit.

U Tige, des plus remarquables par ranomalie de sa structure generate,

wire encore un interet propre dans la comparaison de I'age jeune a i'Age

adulte.

Consideree vers son sommet ou dans ses parties jeunes, elle presentc la

composition anatomique suivante. Au centre est un faisceau cylindrique,

sans lacune axile, de fibres ou cellules allongees et etroites granuliferes

f
l
u

>, bien qu'encore fort dedicates, constituent cependant la partie la plus

solide de la plante ; tout autour du faisceau central est une couche utricu-

,ai ''e assez epaisse qui, par sa situation, represente evidemment le paren-

cl)yme cortical de certains vegetaux, mais, fait jusqu'a present unique

ans 'organisation vegetale, est parcourue par des vaisseaux (dont la place

"aturelle serait dans le cylindre central, ou ils manquent absolumentl).
D'

u » grand diametre, polyedriques, et parfois exactement moules sur

es utricules continues, ces vaisseaux me parurent d'abord, sur des coupes

Jransversales fort minces, etre simplement de longues lacunes intercellu-

air« pareilles a eelles que Ton trouve dans la plupart des plantes aqua-

tlques
» pareilles surtout a eelles qui, phis tard, viennent bien reellement se

sul>stituer au.x vaisseaux detruits. Mais des coupes obliques, et surtout des

CouPes longitudinales, levent tous les doutes, en montrant que Ton a bien

Element affaire ici a des vaisseaux assez regulierementprismatiques.dont

^description sera complete quand j'aurai ajoute que leurs parois sont

°? mjnces, et cependant marquees de rates superposees, comme ceux, aussi

pi,S|natiq Ues
, des Fougeres.

(1) Voy. le Bulletin, t. I, p. 361.
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L'action de liode, etc., sur les jeunes tissus, montre 1'existence d'une

mince euticule, I'abondanee des matieresazotees qui, suivantla loi chaque

jour verifiee de M. Payen, preside aux premiers developpements de toutes

les parties des vegetaux, enfin la rarete comparative de la fecule.

• Les meri thai les inferieurs ou les parties vieillies de la plante, different

des parties jeunes par ces trois earacteres :

Existence frequente d'une lacune dans I'axe du faisceau fibreux central

;

Disparition, souvent complete, des vaisseaux qui existaient dans le pa-

renebyme cortical, oil leur place, restee vide, forme des lacunes dans les-

quelles les cellules parietales, n'etant pluspressees par les vaisseaux, s'avaii-

cent nn peu

;

Diminution dans la proportion des matieres azotees.

On remarquera tout d'abord que les lacunes, ou reservoirs d'air intercellu-

laires de la tige adulte, different quant a leur origine : la lacune de I'axe

est produite par eeartement et destruction partielle du tissu fibroide, elle

est interfibreuse; les lacunes du parenchyme succedent a du tissu vascu-

Jaire, elles sont interutriculaires; assez souvent d'ailleurs, celles-ci sont,

par le fait de I'ecartement des utricules, d'un diametre plus grand que les

vaisseaux dont elles tiennent la place.

La tige contribuc sans doute, par ses lacunes, a la legerete specifiquede

TAIdrovande, mais c'est dans les ieuilles quexiste I'appareil essentiel de

llottaison. A ce point de vue seul, et saus rien prejuger encore de ce qui

peut etre en rapport avec d'autres fonctions, il semble qu'un vif interet

s'attacbe a Tanatomie des feuilles. Aussi ce sujet a-t-il ete deja I'objet de

vsavautes et tres completes recherches pour notre distingue confrere, M. te

professeur Parlatore (1).

LneFEUiLLE d
1

Aldrovanda offre a Tanatomiste trois parties a etudier

:

Je petiole; les appendices setiformes places a la circonference du sommetdu

petiole; la vesicule qui fait suite a I'axe meme de celui-ci. au sommet du-

quel elle est comme pedicellee par le retrecissement de sa base.

Le petiole se compose : a. d'un faisceau ou cylindre de petites fibres

place dans la partie mediane de I'organe dont il forme le squelette ou la

veritable nervure; b. d'un tissu utriculaire qui enveloppe le faisceau median

et circonscrit des lacunes allongees parallelement au faisceau et placees les

plus grandes sur les cotes de celui-ci
7
ou elles occupent toute la largeur

du petiole, les plus petites sous le faisceau meme des fibres, oil elles for-

went une saillie en forme de nervure qu'on pourrait a tort attribuer au

(1) Filippo Parlatore : Comptes rendus de VAcad. des sc., t. XVIII, p. 998 ;
Gior-

nale botanico italiano , ann^e 1844 ; Comptes rendus du Congres de Venise (I8AA)

et de I'Association britannique tenue a Edimbourg (1850).

•
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faisceau lui-meme. Une simple assise d'utricules forme habituellement les

parois des grandes lacunes laterales (1), des lacunes dorsales, ainsi que

celles du petit eylindre fibrcux median.

Les appendices, sou vent au nombre de 4-5 seulementdans I'Aldrovande

de I'Aquitaine, sont de composition exclusivement cellulaire. Leur orga-

nisation est done plus simple encore que celle du petiole, organe dans le-

quel cependant deja on ne trouve plus, a aucune periode de son existence^

ees vaisseaux qui du moins font partie des tiges a leur premier 3ge. Ces

appendices ne sont done, en realite, que de grands poils composes, elargis

en membrane a leur point d'attaclie, et desquels se detachent de petits

mucrons ou poils secondares, formes dune seule utricule conique, aigue

et dressee; epars sur la longueur de I'appendice et groupes en certain

nombre (souvent 3) a son sommet, ces mucrons manquent ou sont rares

sur la moitie inferieure de I'organe.

La vesicule est d'une structure a la fois simple et complexe. Ses parois,

fort transparentes, sont pareourues, sur une cerlaine etendue, par un pro-

longementdu faisceau du petiole, et consistent le plus babituellement en

une simple assise d'utricules qui se double au voisinage du faisceau prece-

dent pour lui former une enveloppe (2). Ici encore il n'y a aucune trace de

vaisseaux, organes qui, ainsi que I'avait reconnu M. Pailatore, n'existent

dans aucune partie des feuilles.
*

La cavite de la vesicule n'est pas a parois simples, mais se presente ta-

pissee par des corps de plusieurs sortes, savoir :

«. Par despoils ou papilles coniques formes d'une seule utricule conique

et aigue, de tout point semblables aux petits poils qui herissent les ap-

pendices du petiole;

*• Par quelques corps en forme de ciseaux, places surtout vers la base, d

feuillets encore plus ou moins soudes, de la vesicule (3);

c Par de longs poils grSles formes d'utricules placees bout a bout et

que separent des elranglements ;

d. Par de nombreux corps d'un jaune rouge^tre, composes ordinaire-

ment par 4-6 ou 8 cellules rapprochees en couronne, elevees sur un support

*

(1) Bl. Duricu de Maisonneuve regarde les lacunes allongees du petiole comme

<l'etinguant la variete" aquilaine de I

1Aldrovanda, la varied d'Arles et d'ltalie

av<*nt au conlraire les lacunes de forme hexagonale.

(2) On croirait souvent voir les parois plus epaisses que je ne Tindique
;

e'est

que l'extremc difficulte d'obtenir des tranches minces fait qu'on n'observe le plus

souvent que des lames ayant plusieurs utricules places de champ.

(3) Les appendices a el b ont ete observes par M. le professeur Parlatore dans

''Aldrovande d'ltalle. Ce savant botaniste a signale les analogues des corps b dans

l<ls vesiculcs des Utricularia, oil nous les avons aussi observes.
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commun et n'ayant le plus souvent qu'une cavite commune, pleine (Tun

liquide dans lequel flottent de nombreux granules azotes.

La ressemblance entre ces jolis appareils de la cavite close des feuillesde

VAldrovanda et ceux que j'ai designes sous ie nom de cysties (1) dans le

Callitriche, dont elles couvrent la surface des feuilles, est complete. Sett-

lement ils sont presque constamment prives d'air dans PAIdrovande, qui a

lin autre appareil de flottaison; tandis que, dans le Callitriche, I'eau fait

souvent place a du gaz vers Tepoque de la floraison de la plante. Comme

structure, ces appareils doivent encore etrerapproehes de ceux qui existent

chez le Pinguicula, les Lathrcea Squamaria et L. Clandestina (2), etc. ,avec

cette particularity que, dans ces deux dernieres plantes, ils sont, comme

dans VAldrovanda, dans des cavltes closes.

Quelles peuvent etre les fonctions des corps divers qui tapissent les ca-

vites de TAIdrovande? La Societe comprendra que je n'aborde cette ques-

tion qu'apres avoir expose avec detail mes recherches sur la composition

de Tair contenu dans les vesicules de TAldrovande, recherches qui forme-

ront la seconde partie de mon travail. J'ajoute seulement que les stomales

manquent completement dans I'Aldrovande, comme dans la Vallisnerie et

les autres plantes vivant completement submergees.
-

*

31. Duchartre rappelle que De Candolle avait deja emis, stir la ma-

niere dont VAldrovanda et plusieurs autres plantes aquatiques ar-

rivent a la surface de l'eau, la m£me opinion que celle que ML Chatin

vient d'exprimer. II demande a M. Chatin quels horns il donnerait

aux deux couches qu'il a observees dans la tige de VAldrovanda.

. M. Chatin repond a M. Duchartre qu'il a voulu simplement exposer

les faits tels qu'il les a observes, mais qu'il ne emit pas devoir, ties

a present, donner des noms aux deux parties conslitulives de la

tige.

M. J. Gay est porte a croire que la partie de VAldrovanda qui

monte a la surface de l'eau ne se desartieule pas, mais se rompt.

II demande si M. Chatin y a remarque de veri tables articulations.

H. Chatin affirme que la partie flottante est toute composee d'ar-

ticles ou merithalles separes par des retrecissements, d'ou parlent

des verticilles de feuilles. II ne voit pns d'ailleurs de difference es-

sentielle entre une rupture et une disarticulation.

M. Gay fait remarquer que VAldrovanda ne [)orte que ties rare-

•

(4) Voy. 1c Bulletin, t. II, p. 295.

(2) Anatomic comparee des vegetaux, Plantes parasites, pi. XX If et %XUU
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merit des fleurs. Les tiges non floriferes se detaehent et flotlent

comme les autres ; ce n'est done pas pour fleurir, mais pour vivre,

de
I f

mcl

lisneria, quelque chose de fatal, pour ainsi dire, qui oblige ces

planles a monter au contact de l'air, et qui est independant du be-

soin de fleurir.

A l'oecasion de la discussion qui vient d'avoir lieu sur VAldro-

vanda, M. Gay donne les details suivants sur la decouverte de cette

plante dans les eaux du department de la Gironde, lorsque son

unique station connue en France etait a Aries (Bouclies-du-Rhone)

;

*

La premiere donnee que Ton trouve ace sujet date de Pannee 1815, et

elle est consignee dans le supplement de la Flore fran$aise de De Candolle,

p. 599, ou Pauteur dit que la plante a ete trouvee par Dunal dans le

Medoc, pres Bordeaux.

De Candolle n'indiquait aucune localite precise, et cedefaut de precision

devait, vu Ja rarete de la plante, rendre longtemps vaines les recherehes

entreprises pour la retrouver. Elle manque, en effet, dans les quatre edi-

tions de la Flore bordelaise de Laterrade, publiees en 1811, 1821, 1829 et

1846, et s'il en est fait mention a la page 686 d'un supplement a la meme
Flore, publie en 1857 (et dont la pagination fait suite acelle de la Flore),

cest seulement pour rapporter le temoignage de De Candolle, que Pauteur

du supplement n'avaitpu verifier, car je repete qu'a cette epoque la plante

etait tout a fait iuconnue a tous les botanistes bordelais.

Les cboses en etaient la, lorsqu'en juin 1857, j'eus occasion de visiter a

Montpellier Pherbier de Dunal, et d'y chercher des lumieres sur la station

occidenlale de YAldrovanda.

La plante s'y trouvait avec la date de sa recolte, en 1811, et avec Pindi-

cation precise de sa localite : lac de la Canati, dans le Medoc.

Muni de ce renseignement, M. Durieu de Maisonneuve qui, en 1856,

nvaitdeja explore inutilementla moitie meridionale de I'etang de la Canau,

resolut de poursuivre ses recherehes dans la meme direction, aussildt que

''occasion s'en presenterait, malgre Peloignement des lieux (a 66 kilometres

environ a Pouest de Bordeaux) et la difficulte de les aborder alors en Pab-

sence de toute route carrossable.

Cette occasion s'est presentee le l
er aout 1858, alors que M. Durieu avait

ttdiriger une herborisation dans Pouest du departement de la Gironde, a la

Me de toute la jeunesse botanophilede Bordeaux. Arrivee au village de la

C{»iau, qui tire son nom de petang ct qui en est eloigne d'un kilometre a

Peine, la troupe se met en quete et cherchc longtemps en vain; les hords de
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I'etang se raontrent partout steriles. On arrive enfin a un fosse cteuse de

main d'homme, qui sert d'ecoulement aux eaux dela lande, etqui vient se

jeter dans l'etang, a cent pas au plus et au sud du chemin qui joint le vil-

lage a l'etang. Grande joie! C'est la qu'etait la toison dor, e'est la quecrois-

sait l

-

Aldrovanddy nageant a la surface d'une eau tranquil le et profonde

d'environ 80 centimetres, vivant la en societe avec d'autres plantes aqua-

tiques, telles que Potamogeton natans, Sparganium minimum, Myrio-

phyllwn spieatum, Utricularia minor et intermedia, Utric. neglecta?

(/trie. Bremit? Nitella tramlucens, Chara connivens, etc.

La plante ne montrait qu'un ties petit nombre de fleurs ou de fruits dejA

a peu pres formes, ete'est a peine si chacun des herborisants put avoir son

unique specimen muni de tous ses attribute

II fut impossible a M. Durieu de trouver la plante adherente au fond de

I'eau, et denouvelles recherches, faites par lui tout expres trois semaines

plus tard (le 22 aout), n'ont pas eu plus de succes.

Presumant neanmoins que la plante, meme flottante et sterile, telle qu'il

I'avait trouvee, pourrait fournir matiere a des observations interessantes,

M. Durieu se li&ta d'en envoyer une provision au Museum d'histoire natu-

relle de Paris, pour etre
g
dislribuee aux personnes qui voudraient I'etudier.

C'est ce qui a donne naissance a la communication que vient de nous

faire M. Ghatin, et telle a eteaussi I*occasion d'un savant memoire bota-

nique, anatomique et physiologique,que prepare M. Caspary (de Bonn),

memoire auquel il travaille depuis trois mois, et qui doit etre accompagne

de quatre planches.

J'ai dit comment la plante decouverte par Dnnal a la Canau en 1811, y

avait etc retrouvee en 1858 par M. Durieu de Maisonneuve, non dans les

eaux de I'etang, mais dans un canal artificiel qui y aboutit et s'y verse.

C'est un fait historic] tie qui m'a paru valoir la peine d'etre consigne dans

notre Bulletin, ce que je fais ici d'apres les donnees nombreuses que ma

correspondance avec M. Durieu m'a fournies depuis trois mois.

Ce fait merited'autant plus d'etre conserve que la plante de la Canau est

menacee d'une destruction proehaine, et qu'elle disparaltrait ainsi du sud-

ouest de la France, si toutefois ellc n'y a que cetteseulc localite, comme il

parait qu'ellca depuis longtemps disparu des environs d*Arles.

II y a sur la cdte du departement de la Gironde plusieurs vastes etangs

qui n'ont aucune communication avec la mer, et dont les eaux, environnees

de marais profonds,enlevent a la culture des terrains considerables, en meme

temps qu'ils sont pour la contree une cause permanente d'insalubrite. Ce

sont, entre autres, les etangs d'Hourtinset de la Canau. Or, il est question

de relier entre eux ces clangs par des canaux de disgorgement, etdedi-

riger toutes leurs eaux vers le sud, dans le bassin d'Areaehon, qui s'ouvre

dans la mer. C'est un projet arrete, les ingenieurs sont a Toeuvre, et les
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travaux ne tarderont pas a commences On calcule que eette operation

abaissera de l
m,50 le niveau des eaux, et que, par suite, tons les marais

qui entourent les etangs seront mis a see. Voila le danger qui menace YAl-

drovanda de la Canau. J'espere Wen que M. Durieu ne laissera pas perir

ainsi eette curieuse plante, et que tout au moins il lui trouvera, dans la

rodmecontree, une station nouvelle, ou elle sera a I'abri des ingenieurs et

deceux qui les emploient, sans doute pour le bien de I'humanitc, mais au

detriment de notre aimable science, dont le domaine va se denaturantde

jour en jour davantage. Bientot notre belle France n'aura plus i ien de ce que

la simple nature lui avait donne. On n'y trouvera plus que des chemins de

fer, des eaux endigueeset draguees, des foretsplantees, des champs laboures

et des jardins exclusivement reserves aux fleurs exotiques. Traquces par la

civilisation, les plantes indigenes s'en iront les lines apres les auties, comme
font les Peaux-rouges de I'Amerique du Nord. Deus avertat omen! (1).

M. Cosson rappelle que la persistance du bourgeon terminal ob-

servee chezl'Aldrovanda, Irouve son analogue chez les Utriculaires

et dans les bourgeons du Potamogeton crispus, dont M. Clos a fait,

'I y a quelque temps, I'objet d'une communication a la Societe(2).

M. Germain de Saint-Pierre rappelle aussi que la Sagittaire se

reproduit par un bourgeon terminal qui se conserve dans la vase

pendant I'hiver et se developpe au printemps.

M. de Schcenefeld annonce qu'il a decouvert le Wol/fia Michelii

Schleiden (Lemna arrhiza L.) dans le departement de la Nievre, et

ajoute ce qui suit;

J'ai cu la bonne fortune de rencontrer eette curieuse petite plante, ce

point vegetant (comme Pa ingenieusement nommeeM. Weddell),ensuivant

aux environs de JNevers, le 3 septembre dernier, une des courses de lases-

sion extraordinaire de la Societe geologique. — La plaute, mSlee, suivant

son habitude, aux Lemna minor et gibba, et, comme toujours, sans fleurs

ni fruits, remplissait une petite mare appurtenant a M. Francois Ledoux,

et situee tout pres du chateau du Tremblay, sur le territoiie de la com-

(t) M. Durieu a fait, le 12 decembre, une iroisiemc course a la Canau, el il na

Plus retrouve a la surface des eaux aucune trace de VAldrovanda ni d'aucune des

Utriculaires qui precedemment lui faisaienl compagnie. Le drapuage memedu fosse

•»'* «ien pn faire decouvrir qui fAt de nature a mettre sur la voie des moyens que

'« nature cmploie pour conserve.- la plante pendant I'hiver. M. Durieu n'a va ni

bulbilles ni bourgeons d'aucune espece. (Sole ajoutec par M .
Gay pendant I'tm-

pression.)

(2) Voy. le Bulletin, ?. Ill, p. 350.
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raune de Chaulgnes, arrondissement de La Cbarite, departement de la

INievre.— La presence de cette espeee n'avait jamais ete signalee jusqu'ici

dans ce departement. La localite la plus voisine (commune de Brasses,

Yonne) trouvee par M. Sagot, en est distante de plus de 60 kilometres.

Apres la communication sur ce sujet, faite a la Societe, dans une de ses

premieres seances (1), par mon savant ami M. Weddell, je n ai a insister

ni sur l

f

importance de la constatation d'une nouvelle localite du Wolffia

Micheliiy ni sur linteret beaucoup plus grand qu'offrirait la decouverte

des ileurs ou des fruits de ce mysterieux vegetal, classe parmi ies phane-

rogames, mais qui certes, si Ton appliquait Ies mots dans le sens litteral

de Jeur etymologic, meriterait aujourd'hui le nom de cryptogame a plus

juste titre que Ies Algues memes, dont Ies beaux travaux de MM. Thuret,

Pringsbeim, etc., ont recemment devoile le mode de fecondation jusque

dans ses moindres details.

M. J. Gay presente des echanlillons vivanls de Leucojum roseum

et ajoute Ies observations suivantes :

Ces ecbantillons. dit M. Gay, proviennent d'Ajaecio, d'oii i Is m'ont ete

envoyes par M. Renaeci, maitre-adjoint a I'Ecole normale de cette vil.le.

Cest la plus bumble et la plus gre!e de toutes Ies Amaryllidees connues.

Les descriptions qu'on en donne laissent beaucoup a desirer, ce qui fait

supposer qu'aueun auteur ne Ta eue jusqu'ici vivante sous les yeux. Je me

reserve de parler ailleurs de plusieurs partieularites tres remarquables que

I' etude de cette plante m'afait connaitre.

M. Cosson, secretaire, communique a la Societe l'extrait suivant

d'une lettre qui lui a ete adressee parM. W.-P.Schimper,el dansla-

quellele savant auteur du Bryologia europcea annonce qu'il veul bien

. prater sou concours a la publication de la Flore cryptogamique des

environs de Paris, en se chargeant de la redaction de la partie de

cette Flore relative aux Mousses :

Strasbourg-, 21 octobre 1858.

... Je vousprie d'exprimer a la Commission de la Societe Botanique ma

profonde reconnaissance pour I'honneur dont elle m'a juge digne en me
chargeant de la Flore bryologique des environs de Paris. N'ayant pas

encore explore les environs de Paris au point de vue special de la bryo-

logie, j'aurais peul-etre du decliner cet honneur ; mais I'offre que vous me
iaitesde me fournir tous les material] x necessaires et I'espnir que j'ai de

(1) Voyez le Bulletin, t. J, p. 54.
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pouvoir consacrer au printemps prochain le temps necessaire a 1'investiga-

tion d'une partie du domaine de cetie Flore, m'engagent a accepter la res-

ponsabilite d'une si insigne confiance, et je me mettrai a l'ceuvre des que

j'aurai les elements necessaires entre les mains.

C'est avec un bien vif chagrin que je me suis vudans la necessity de me
refuser le plaisir de prendre part aux travaux de la Societe, lors de la session

extraordinaire dont elle a honore la ville de Strasbourg, et de me priver

ainsi du plaisir de passer quelques jours avec vous et d'autres de mes amis.

Notre ami M. Buchinger vous aura sans doute fait connaitre les motifs de

mon absence; j'etais au bout de mes forces et un repos complet m'etait

ordonne par les medecins, pour remettre ma sante fortement ebranl£e par

un exces de travail auquel je n'avais pu me soustraire.

M. Cosson appelle toute Fatten tion de la Societe sur rimportance

de la collaboration de M. Schimper, qui contribuera puissamment a

assurer le succes de la publication que la Societe a prise sous son

patronage.

M. le President cbarge M. Cosson d'exprimer a M. Schimper la

vive satisfaction avec laquelle la Societe apprend que Teminent

bryologue veut bien se charger de la redaction de la parlie de la

Flore cryptogarnique des environs de Paris relative aux Mousses:

Les berborisations de M. Schimper dans le domaine de la flore pari-

sienne, ajoute M. le President, ne peuvent manquer de Penrichir

d'aequisitions nouvelles.

M. deSchoenefeld, secretaire, donne lecture de la lettresuivante qui

lui a ete adressee par M. le docteur Mougeot fils :

LETTRE DE M. Antoine MOUGEOT.

Bruyeres-en-Vosges, 2 octobre 4858.

— Vous m'avez demande quelques renseignements sur ['existence on

plut6t la frequence du Gui
(
Viscum album) sur le tronc et les branches des

Sapins, qui forment, eomme vous le savez, I'essence dune partie des forets

des Vosges, et qui appartiennent aux deux especes $Abies (A. cxcelsa et

-*• pectinata).

Le Gui, designe dans le patois du pays sous le nom de Yooch (qui signifie

*«*), se rencontre assez frequemment surces arbres. II est ties recherche

Par les habitants pour I'engraissage des bestiaux, et il est tres probable que

c
'

est la la cause qui met des homes a son envahissement ; e'est aussi I'opi-

«>on des gens du pays. Sa reputation sousce rapport est telle, qu'il donne
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lieu, dans certaines communes de l

,

arrondissement de Saint-Die, situees au

centre de belles e( vastes sapinieres, a un commerce assez singulier.

Quelques hardis ebrancheurs (1) se reunissent et vont a la recherche du

Gui a plusieurs lieues de distance, trainant une petite charrette dont ils

vendent a leur retour le contenu aux habitants. La charge d'un homme,

comprenant quatre petits fagots (le bois de ce sous-arbrisseau est speciii-

quement ties lourd), se vend environ 1 fr. 50 cent.

LeGuisedonne cru ou cuit aux boeufs, aux vaches et aux pores, afin

d'en favoriser I'engraissage. L'effet de cet aliment est assez prompt, et les

courtiers en boucherie, lesjuifs entre autres, qui parcourent le pays, pre-

ferent les bestiaux engraisses par ce procede, comme presentant un poicls

relativement plus considerable, et, par consequent, un tissu cellulaire

graisseux plus compacte.

La metbode le plus generalement employee consiste a faire bouillir le

Gui dans I'eau pendant t rente a quarante minutes. Apres cette decoction
A * '

on detache l'ecorce des grosses branches et on en laisse le bois de cote;

maison fait manger indistinctement aux animaux, qui en sont friands, le

bois et l'ecorce des rameaux plus petits, seuls ou melanges a d'autrcs sub-

stances nutritives.

Est-ce aux proprietes stimulantes et activant les fouctions d'assimilation

ou facililant ^absorption des matieres grasses qu'il fautattribuer le resultat

obtenu par les habitants des Vosges? C'est une question que je nesuispas

ameme de resoudre, mais qui mcriterait bien d'etre etudiee avec quelque

perseverance. II serait particulierement interessant de repeter rexpcrieiice

de I'engraissage des animaux au moyen de Gui croissant sur des arbres pou
\

resineux, et surtout dans les contrees ou ce parasite est ties commun et ties

nuisible aux arbres sur lesquelsil vegete.
,

•

M. de Schcenefeld insiste sur l'utilite qu'il y aurait a donner une

grande publicite aux renseignements fournis par M. Mougeot, le

fori peut tirer du Gui n'etant sans doute pasparti avantageux qu'on peut tirer du Gui n'etant

connu partout; car il a souvent constate lui-m6me que, dans certaines

parties des environs de Paris, on laisse les arbres frui tiers perir sous

le Gui qui les couvre, sans se donner la peine de les debarrasser de

ce parasite.

M. Trecul dit que, dans lePerche, on donne le Gui a manger aux

vaches pour augmenter la quantitede leur lait.

(1) On d&igne sous ce nom les ouvricrs qui, dans les sapiniercs, ebranchent

les arbres avant qu'on les abatte, alia que les brandies horizontals ne ptiissent

pas briser les Heches de jeunes pieds conserves autour de ces arbres. Le priX ordi-

nairement Iix6 pour Pebranchage d'un Sapin est de 20 centimes.



V

SEANCE DU 12 NOVEMBRE 1858. 593

M. Morize ajoute que, dans la vallee de Chevreuse (Seine-et-Oise),

on recueille aussi le Gui pour le donner aux bestiaux.

M. Co?son, secretaire, donne lecture des extraits suivants dedeux
leltres adressees par M. Miergues au secretariat de la Societe :

LETTP.ES DE M. MIEKfa IES.

L'Arba pres Alger, 18 niai 1858.

... J'habite maintenant I'Arba, fertile contree, peuconnuedesbotanistes,

oil j'ai trouve quelques plantes rares que je tiens a la disposition de la

Societe, et4ant jYnverrai plus tard le catalogue. Je viens de trouver un

Lavatera a forte odeur de muse, tres voisin du L. trimestris, et dont le

earactere essentiel est d'avoir un calice exterieur qui n'est jamais cilie ni

dente. Voici sa diagnose en regard de celle du Z. trimestris:

L. trimestris.

Wanle inodore.

Tiges ^parses, rtules, a poils clair-semes.

Feuilles consistantes.

Calice exterieur du fruit resserre, dente

ou cilie.

Onglcts des petales colored.

L. moschata.

Platite a odour musquee.

Tiges ramassees, donees au toucher, a

poiis serres.

Feuilles molles.

Calico exterieur du fruit dilate, nou

denle ni cilie\

Onglets des petales nou colores.

Ci-joint un calice du Lavatera moschata, et une tranche d'un Champignon

voisin des Sclerotinm.

BliJah, 12 juin 1858.

••• Je suis fixe maintenant a Blidah, et, comme dans ma derniere Icttre

j'nmioucais la liste des principales plantes rccoltees par moi a I'Arba, je

v«ls tacher de les enumerer.

Ayant pris possession du service medical de I'Arba en octobre 1857, je

Sl| ls parti le 1 7 de ce mois pour faire une. tournee a Rivet, nouveau vii-

,agedont la route, encore inachevee, est traeeedans un terrain d'alluvion.

La campagne, inculte, est parsemee de Zizyphus Lotus, dePistacia Lends-

c?«et de Chamcerops humilis. J'ai rencontre sur ma route les plantes sui-

vantes
: Scilla maritima, lingulata, parviflora et autumnalis, Leucojum

Wutnnale, Cyclamen neapolitanum, Smilax mauritanica, Asparagus albus,

Narcissus serotinus, Colchicum autumnale, Ranunculus bullatus, Meretideni

Mfolia
, Eryngiun amethystinum, Daphne Gnidium, fields silveslris,

wactylis gummifera, Arisarum vulgare.

Le 5 uovembre, j'ai rencontre le premier pied ileuri de Clematis cirrosa,

piques pieds lardifsd'un Panicum (P. nwnidianum?) et quelques flews

t'totscorpioideste'est a eetteepoquequeleKentisquenm.it ses fruits,

r. v. 39
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qui, bouillis dans 1'eau alunee, donnent, sans addition d'aucun sel de fer,

line encre noire de ties bonne qualite. Les grappes du Caroubier m3le

jonchent la terre et donnent, par decoction avec un protosei de fer, une

tres belle teinture noire.

Au mois de decembre, j'ai remarque de nombreux pieds fleuris de YAm-

brosinia Bassii, espece qui n'estcitee nipar Desfontaines,ni par M. Munby.

J'ai trouve aussi les Orchis Robertiana, Anemone palmata et Allium Cha-

mcemoly.

En janvier, les gazons prennent une teinte argentee par la floraison du

Bellis annua; mais ce n'est qu'au mois de fevrier que se developpe reelle-

ment la flore de I'Arba, que je me propose de decrire prochainement.

A l'occasion de cette communication, M. J. Gay dit qu'il a recju

recemment VAllium Chamternolydes environs de Beziers (Herault),

oii il estabondant, ainsi que YAnagyris foetida (1).

M. Montague constate que le Champignon envoye par M. Miergues

est le Sphceria concentrica.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la lettre suivante

qui lui a ete adressee par M. V. Person nat :

LETTRE DE ML Victor PEHSOX!V%T.

Saint-Cere (Lot), 27 aout 1858.

Je viens, par votre obligeant intermediaire, signaler a la Societe un fait

de vegetation qui m'a semble fort extraordinaire : il s'agitd'une feuille de

Chou d'York, que vient de me remettre un jardinier de mes voisins. Voici

les caracteres singuliers qu'elle presente :

De la partie iuferieuredu troncet insere au-dessous de toutes les autres

feuilles, nait un petiole cylindrique, long de 18 centimetres, offrant a la

base un diametre de 9 millimetres, et diminuant insensiblement jusqu a

l'extremite, qui n'a pas meme 1 millimetre de diametre. Ce petiole support

un llmbe soudedanstoute sa longueur par les bords, ce qui lui donne abso-

lument la forme de la corolle caropaniforme du Convolvulus septum, dont

il a aussi les dimensions; il se prolonge un pen sur le dessous du limbeet

donne naissance a cinq nervures prineipales, qui n'en atteignent pas le

bord, legerement ondule-ereuele. La partie superieure de chaque nervure

est libre, e'est-a-dire separee du parencbyme et roulee sur ellc-m£me en

(1) Gesdeux plan les ont ili recueillies par M. le docieur Thfiveneau :
YAlliutn

sur les bords de I'&ang de Vendues, pres de I'emboucbure de I'Aude ;
VAnagyris*

au Malpas, a environ 500 metres du tunnel du chemin de fer du Midi, locality au

voisinage de laquelle crott aussi VAstragalus Glaux.
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spirale. L'interieur de la cloche, d'un vert clair, est lisse ct marque de

nervures legeres, anastomosees.

Le diametre de cette feuille anomale est de 5 centimetres a t'orifice, et

sa longueur de45 millimetres ; mais je ne doute pas que, si on Teut laissee

croitreplus longtemps, elle n'eut atteint des dimensions plus fortes. Kile ve-

getait dans une position verticale, legerement oblique, et Ton a remarque

quelle conservait cette position par les temps de pluie, de telle sorte que

son reservoir se trouvait parfois plein d'eau ; alors il se renversait subite-

ment, pour se redresser des que I'eau s'etait videe, sans que le petiole

parut fatigue de Teffort qu'il devait fa! re pour soutenir le poids de I'eau

contenue dans le limbe.

Je proflte de ['occasion pour vous donner ici les listes des planles que j'ai

decouvertes dans mes berborisations du Cantal et du Lot, et qui ne figurent

pas dans les catalogues de ces deux departements.

Plenties du Cantal munquant au Catalogue publie par M. II. Lccoq,

dans le Dictionnaire statistique du departement.

Viola silvatica Fries, Saint -Flour, avril 1854. — Dianthus silvaticus

Hoppe, Saint-Flour, aout 1854. — Epilobium spicatum Lam., Saint-Flour,

juillet 1853. — Corvisartia Helenium Merat, Saint-Flour, juillct 1853.

Aronicum scorpioides DC, sommet de la Margeride, aout 1853. — Yinca

major L., Aurillac. — Gentiana ciliata I.., rare aux environs de Carlat,

septembrel854. — Pulmonaria saccharata Mill., Saint-Flour, aout 185'n

- Veronica spicata L., cascade duSailhant, pelouses, aout 1853. — Ikto-

nica stricta L., Saint-Flour. — Gagea bohemica Schult., Saint-Flour,

rochers de Saint-Jacques, mars 1854. — Allium fallax Don, rochers du

Sailhaut, aout 1854. — Carex pulicaris L., Pieaux, mai 1841.

On doit aussi ajouter a cette liste le Galium rotundifolium L., et le

G. montanum Vill. (laisses par Bardol, medecin a Saint-Flour, dans son

herbler, avec etiquette indiquant qu'il les avait recoltes dans les bois des

environs); ainsi que les trois plantes suivantes, recueillies par mon frere

aux environs d'Aurillac, en 1848 : Inula salicina L., Lathyrus spho?ricus

Ketz-, Galanthus nivalis L.
;
prairies entre Vayrac et Vayraguet, a 4kilo-

metres du chef-lieu du Cantal.

Espbces du Lot a ajouter au Catalogue de M. T. Puel (Annuairc

flu dpnnrtement).du departement).

F
du Haut-Mont, mai 1857.

hti-

""imuiuVvles et /Jarbare
c<»'damine silratica Link, I,

<?-
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fl

fastig Viola agrestis

Jord., Sousceyrac, aout 1857. — Genista sagittalis L., Saint-Cere, camp

de Cesar, aout 1857. — Vicia hgbrida L., Glanes, vignes, mai 1858.

Sedum albescens Gr. et Godr. f Glanes, murs, mai 1857. — Hieracium

vagum Jord. et Orobanche cruetita L., Levem pres Saint-Cere, mai 1857.

Euphorbia pilosa L.
,
prairies au sud de Cahors, join 1853. — Ormtho-

galum divergens Boi\, La Beraudie pres Cahors, join 1854. — Lactuca

chondrillteflora Bon, Montfaucon, septembre 185ft, Hocamadour et Saint-

Cere, aout 1858.

P. S. Au mois d'avril 1857, javais adresse, par une personne se rendant

a Paris, quelques plantes que je soumettais a la Societe, et notamment

deux anomalies assez trancbees (1). Je nVi plus revu cette personne et nai

pas davantage entendu parler de mes plantes. En eas de perte, je vous

donne ci-joint un extrait de la note qui lesaccompaguait.
4

Extrait d'une lettrc du 2 avril 1857.

Je vous adresse deux plantes qui presentent Tune et I'autrc des faits

anomaux que je erois devoir signaler a la Societe.

Le premier echantillon est un pied de Ranunculus chcerophyllos L, que

j'ai recolte au mois de mai 1855, dans un champ de I, in de la commune de

Montans (Tarn). Les carpel les du type et ceux des a tit res especes de la

section Ranunculastrum DC. sont agglomcres en un seul epi : mais ici,

cpmme vous le pourrez verifier sur la fleur depouillee de ses enveloppes

fi
>

i

et partant tous les trois du receptacle. La meme anomalie s'est presentee

sur quatre autres echanlillons de la meme plante, recoltes au meme lieu.

L'une des fleurs m'a oflert jusqu'a cinq epis de carpelles.

Je regrelte de n'avoir pu laisser venir a maturite quelques-uns de ces

individus deformes ; mais je ne faisais que traverser le pays et je les eusse

laisses sur pied en pure perte.

Doit-on considerer ce developpement anomal de Torgane femelle comine

resultant de I'influence d'un terrain culiive? Ce serai t possible; Dependant

j'ai constate que le terrain oil le Lin avait ete seme etait excessivement sec,
i

et que le Lin lui-meme, tres clair-seme partout, avait absolument manque

dans quelques endroits et se trouvait partout maiui e et ehetif.

J'ai donne connaissance de ce fait a M. le comte de Martrin-Donos, noire

savant confrere de Monlauban, mais il m'a dit ne I 'avoir jamais constate.

* r.' -

(1) -Ni ces plantes, ni la note qui les accompagnait ne sont parvenucs art seen

lariat dc la Societe. (Note de M. de Schcenefeld.)
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Je croirais cependant qu'il doit se presenter assez frequemment, car deux

mois plus tard, je trouvais a Beziers une fleur de Ranunculus repens L. f

dontles carpelles etaient egalement divises en deux groupes.

La seconde plante que je soumets a votre examen est un Hirschfeldia

adpressa Moench. (je vous envoie une branche detacbee du pied enormede
cette plante), recueilli par moi sur le talus du fort Saint-Jean, entre An-
goulin et Chdtellaillon, sur les bords de l

f

Ocean. Une grande partie des

grnppes fructiferes, surtout celles qui terminent les principles divisions

de la tige, sont monstrueusement deformees, comme eelles-ci. L/axe de la

giappepresente une excroissance tres prononcee, qui envabit et absorbe les

pedoneules des que les fleurs qu'ils supportent se fletrissent. Les siliques,

quoique demesurement grossies par celte merae excroissance, demeurent

cependant distincles entre elles. Quant aux fleurs superieures, elles sont

agglomerees en touffe compacte, et colorees en pourpre bleuAtre. Celte

deformation me pa rait due a la piqure d'un insecte.

A roccasion dela noledeM. Personnatsur unefeuille monslrueuse

deChou, M. Germain do Saint-Pierre rappelle qu'il a signals a la

Soeiete une anomalie analogue, observee par lui sur une feuille de

Tulipe (1). II a aussi constate, chez un Fuchsia, la presence de

feuilles devenues cuculliformes par suite de la soudure des bords du

Hmbe.
9

M. Baillon faithommagea la Soeiete de son livre intitule: Etude

ytnerale du groupe des Eup/torbiacees , et du bel atlas qui l'accom-

pagne.

Ce volume, dit M. Baillon, n'est que la premiere partie dune monogra-

phie complete de In famille des Kuphorbiacees. II contient lorganographie,

loi'ganogenie e 1 la description des genres, suivie de remuneration des es-

Peeesqui existent dans I'herbier du Museum et dans celui de M. Delesserf.

Tout cequi est relatif a lanatomie a ete, autant que possible, reserve pour

,a seconde partie.

a description des genres se termine par la repartition, dans une quin-

zaine de families, des genres qui, selon I'auteur, n'appartiennentpas a celle

ties Euphorbiacees.

M. Baillon donnc ensuite lecture de la communication suivante

adresseo a la Soeiete :

I

(!) Voy. le Bulletin, t. I, p. O.'J.
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DES BOURGEONS AXILLAIRES MULTIPLES DANS LES DICOTYLEDONES,

par MM. Hi. DAMASKINOS et A. BOURGEOIS.

(Paris, 12 nervembre 1858.)

La presence de bourgeons multiples places a I'aisselle d'une feuille a ete

eonsideree par les auteurs comme faisant exception a la regie generate. A

I'aisselle de chaque feuille, il ne devrait se developper qu'un seul bourgeon,

dont la presence servirait a distinguer les vraies feuilles d'avec les folioles
j

et les rameaux foliiformes. Comme exemples de ['exception, on citaitprin-
j

cipalement les bourgeons multiples du Noyer, du Chamecerisier et des
j

Aristoloches.

Beaucoup de botanistes se sont occupes de cette question , et dans ces

derniers temps M. Guillard, entre autres, a fait remarquer que la multi-

plicity des bourgeons a I'aisselle d'une meme feuille n'est pas aussi rare

qu'on le croit generalement. A la fin de son travail ayant pour titre: Theone

de rinflorescence, M. Guillard cite plusieurs families (1) chez lesquelles

on observe frequemment des bourgeons multiples, et ajoute des exemples

tires de ces memes families et s'appliquant a ehacune des dispositions que

ces bourgeons peuvent affecter.

D'apres les conseils de notre cher maitre, M. le docteur Baillon, nous

avons entrepris une etude generate reposant sur le plusdefaits possible, en

• examinant sous ce point de vue tous les vegetaux cultives a I'Ecole de bo-

tanique du Museum. Cet inventairenousademontrequ'il est aussi frequent

de trouverplus d'un bourgeon que d'en trouver un seul. En presence dun

pared resultat, on peut aussi bien faire une regie de la pretendue exception

que de la loi generate, et il faut singulierement modifier les theories admises

sur ce point jusqu'a ce jour.

Les principales dispositions offertes par ces bourgeons sont au nombre

de trois, ainsi que le montre M. Guillard, et la premiere est, sans contredit,

la plus frequente.

1° Le bourgeon surnumeraire peut naitre au-dessous de celui qui s'est

developpe le premier, e'est-a-dire entre lui et I'aisselle dela feuille;

2° Au-dessus du bourgeon qui s'est developpe le premier;

3° A cote de ce bourgeon et a la meme hauteur que lui.

Dans les deux premierscas, etsurtout dans le premier, il peut se developpe

plus d'un bourgeon surnumeraire. On peut en observer deux, trois, et jus-

qu'a quatre, pouvant avorter ou continuer leur evolution. Le Ccrcis cana-

densis offre a cet egard une fecondite remarquable. On y trouve, a I'aisselle

d'une meme feuille, jusqu'a cinq bourgeons superposes, d'autant pl«s

jeunes qu'on les examine plus pres de ('insertion de la feuille; et, sur le pwd

(1) Voyez le Bullelin, I. IV, p. 1)37 et suiv.
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cultive a I'Ecole de botanique du Museurto, on peut voir jusqu'a quatre

bourgeons developpes en rameaux dont le superieur a acquis la grosseur du
petit doigt.

Mais les trois prineipales dispositions que nous venons deciter lie sont

pas les seules que Ton puisse observer. II peut arriver, par exemple, que le

bourgeon qui s'est developpe le premier soit place entre deux bourgeons

plus jeunes, situes Tun au-dessous, l'autre au-dessus de lui. Le Salvia

splendens offre quatre bourgeons superposes, dont un est place au-dessus du

bourgeon le plus 3ge, et deux autres, dont le superieur est le plus grand,

sont situes au-dessous de ce bourgeon. Dans d'autres cas, les bourgeons

semblent naltre de la base des feuilles. Enfin le Jujubier offre une disposi-

tion speciale qui sera indiquee plus loin. Du reste, il faut dire que ces bour-

geons multiples peuvent nepas etre observes d'unemaniere constante, etil

y a meme des vegetaux qui n'en offrent qu'a I'aissellede quelques feuilles.

Us observations que nous presentons aujourd'hui n'ont ete failes quesur

lesplantes Dicotyledones. Les Monocotyledones, qui ont offert chez quel-

ques especes des fails analogues, seront examinees dans une prochaine

notice, qui contiendra egalement I'etude anatomique du developpement des

bourgeons multiples.

Uste des especes Dicotyledones, cultivees au Museum, chez lesquelles

a ete constatee la presence de bourgeons multiples.

Campanulacles.

Campanula carinata H. p.
Glossocomia lurida Lindl.
Platycodon autumnale Dene,

t

Deux bourgeons superposes, le plus jeuue
inferieiir.

Composges.

Mulgedium tataricum DC.
Jndryala ra^usina L.
JwaciumPilosella L.
Eodoptera aspera DC. — Dioscoridis DC.
^pis pulchra L. — tectorum L.
Barktaausia taraxacifolia DC— setosa DC.
— foetida DC.

Lnondril!a latifolia Bieb.

sinuata L.

Pauciflora Ledeb.
M.

juncea L.

breviroslris F. et

Lactuca augustana All, — virosa L.
mural is DC.

cris Sprengeriana Lamk.
risch. — pauciflora Willd.
cioulesL. — ladniata Visiani.

^
r'nciahirtaRoth.

"0(J'gia commutata Spreng.
Ach )Tophorus pinnatifidus DC.

dahurica

hiera-

Tolpis barbata Bivon. — fruticosa Schreb

Endivia Willd

grandi-

coronopifolia Bivon.

Cichorium Intybus L.

et var. crispa H. p.

Rhagadiolus stellatus Gaertn.

florus Bieb.

Une inflorescence el un bourgeon super-

poses, celui-ci inferieur et plus jeune.

Lapsana communis L.— grandifloraBieb.

Cirsium pratense Willd.

Carlina longiFolia Rchb.

Xeranthemum cylindraceum Sibth.

Podolepis chrysantha Endl.

Podotheca angustifolia Less.

Une inflorescence au-dessus <Tun bourgeon

plus jeune.

Rhodanthe Manglesii Lindl.

Deux bourgeons superposes, Pinfe'rieur

plus jeune

Artemisia Dracunculus L.

Spreng.

num L.

pontica L.

niata Willd.

— desertorum

procera Willd. — Abrota-

chamaemolifolia Vill.

altaica Fischer,

vulgaris L.

laci-

meii-
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brachyste-

cana Willd. — (jnaphalioides Willd.—
Tournefortiana Rchb. — Absinthium L.

— vulgaris L. — mexieana Willd.

Une inflorescence superposce a tin bour-
geon plus jcune. Pas constant dans les deux
dcrniercs especes.

Artemisia campestris L.

Une inflorescence supe'rieureet deux bour-
geons inferieuis superposes, d'autant plus
jeunes que plus infe'i ietirs.

Matricaria nigellaefolia DC.
Leucanthemum setabeuse DC.
Amblyolepis setij;era DC.
Galinsoga parviflora Cav.

pliana H. berol.

Galea urticaefolia DC.
Cephalophora aroma tica Schr.

Gaillardia lanceolata Mich.

Tagetes patula L. — daucoides Schrad.

Broteroa trioervata Pers.

Sanvitalia procumbens Lamk.
Cosmos bipinnatus Cav.

Calliopsis Atkinsoniana Hook.
Rudbeckia Drummondii Paxt.

Ferdinanda augusta Lag.

Ambrosia marilima L. — trifida L.

Unc inflorescence place'e au-dessus d'un
bourgeon plus jcune. Pas constant .lans le

Rudbeckia. Surlntit an sommel dans les deux
Ambrosia.

Melampodium perforatum H. B.K.
Une inflorescence au-dessus de deux bour-

geons super) oses, plus jeunes en descendant.

Dahlia arborea H. p.

Eclipta lalifolia L. f.

Pulicaria vulgaris Gaertri.

Inula Conyza DC. — glabra Besser.

britannica L. — viscosa H. kew.
Baccharis halimifolia L.

Vittadinia triloba DC.
Boltonia glastifolia L'Her.

L'Her.

Oalimeris incisa Nees.

Aster Novae-Angliae Olif.

— grandiflorus L.

heterophyllus Willd. — patulus Lamk.
— prenamhoides Willd. — cordifolius

Nees.— adulterinus Willd.— salignus

Willd. — simplex Willd. — repertus

Hort. — leucanthemus Desf. — pen-
dulus Ait. — carolinianus Mich. —
versicolor Willd. — laevis L. — laevi-

patus Willd. — rubricaulis Lamk. —
glaucus DC.

Eupatorium fruticosum Desf.

Stevia saHcifolia Cav. — ovata Lag.

Une inflorescence superposee a un bour-
geon plus jeune. Pas constant dans le Dahlia
et dans les deux Stevia,

asteroides

roseus Desf.

cordifolius L.

Caprifolfacles*

Plusienrs especes de Caprifoliace'es out etc' sigfla-

lees comme posseJautdes bourgeons multiples,

Nous en avons trouve' dans les suivautes :

Lonicera canescens Schousb.

altaica Pall.

caerulea L

pi

Deux bourgeons superpose's, l'inferieur

us age.

Lonicera alpigena L.

Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus age' et se developpant en flcur.

Lonicera tatarica L. — nigra L.— Lede-

bourii Eschsch.

Trois bourgeons superposes, plus jeunes en

remontant.

Lonicera Xylosteum L.

Quatre bourgeons superposes, plus jeunes

en remontant.

Viburnum Tinus L.

Sambucus canadensis L. — racemosa L.

— nigra L. et var. virescens, laciniata,

rotundifolia.

Deux bourgeons superpose's, Finferienr

plus jeune. Pas constant dans le Viburnum.

Sambucus californica H. p.

Trois bourgeons superposes, plus jeunes

en descendant.

Rubiacles

Sherardia arvensis L.

Asperula laevigata L
humifusa Bieb. —

taurina L.

arvensis L. ru-

pestris Rchb.

Crucianella angustifolia L. — patula L.

gilanica Trin. — suaveolens Bieb. —
stylosa Trin.

Rubia tinctorum L. — lucida L.

linifolium Willd.

luci-

Galiumsilvalicum L.

— glaucum L.

dum DC. —
Bocconi All.

articu-

— ru-
Mollugo DC.

latum Lamk. — palustre L. —
bioides L. — valantioides Bieb.

purpureum L,

divari-
capillipes Rchb.

verum L. Scop,

cruciatum Scop,

tricorne Smith,

saecharatum All

v

catum Lamk.
anglicum Huds.

caudalum Boiss.

— spurium L.

Callipellis Cucullaria Stev.

Vaillantia hispida L.

ColTea arabica L.

Leptodermis lanceolata Wall.

Paedcria foetida L.

Oldenlandia Deppeana Ch. et Schl.

Bouvardia Jacquini Kunth.

Manettia cordifolia Mart.

Deux bourgeons superposes,

plus jen lie.

rinfe'rieur
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1

Apocyiiie*.

Carissa Arduina Lam.
Vioca herbacea W. et K.
Apocynum cannabinum L. — hyperici-

folium H. kew. — venetum L.

Deux bourgeons superposes, I'infe'rieur
' plus jeune.

Ascl£piad£es.

Oxypetalum solanoides Hook.
Cynanchum acutum L.

Hem bourgeons superposes, l'inferieur
plus jeune.

Cynanchum nigrum R. Br. — Vincetoii-
cum R. Br. — fuscatum Willd.

Une inflorescence
cote.

ct un bourgeon cote a

Marsdenia erecta R. Br.

Une inflorescence au-dessus d'un bourgeon
plus jeune.

Asclepias angustifolia H. p.

Yica L.

cu

Une inflorescence et un bourgeon cote a

cole.

(>eiitian£es

Gentian a campes Iris L.

Erythraea Centaurium Pers.

Deux bourgeons superpnse's, l'inferieur

plus jeune.

Pollnioniacges.

Cobaea scandens Cav. — stipularis Benth.
Hoitiia coccinea Cav.

Deux hoargeous superposes ; lc supe'rieur,
plus age', est a fleurs.

Phlox suaveolens Ait.— acuminata Pursh.

Uue inflorescence superieuie, un bour-
geon inferieur plus jeune.

1 eptosiphon androsaceus Benth,

Deux bourgeons superposes, l'inferieur
plus jeune.

G »lia tricolor Benth. — laciniata R. et

p
- — capitata Hook. — millefoliata

F. et M. _ multicaulis Benth.
^ollomia linearis Nutt. — coccinea Lehm.

Une infloiescence place'e au-dessus d'un
bourgeon plus jeune.

Convolvulacles.

Calystegia sepium R. Br.

Une flcur au-dessus d'un bourgeon plus
jeune.

^volvulus arvensis L. — althaeoides L.

argyreus DC.
farinosus L.

canaricnsis L.

Ipomoea leucantha Jacq. — digitata L.

Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus jeune.

lpomoea sibirica L.

Trois bourgeons superposes, plus jeunes en
descendant.

Quamoclit coccinea Munich.

Choisy. — luteola Don.
Batatas edulis Choisy.

Pharbitis purpurea H. p.

Choisy. — Nil Choisv.

vulgaris

hederacea

Deux bourgeons superposes, I'infe'rieur

plus jeune.

Gordiacee*.

Cordia nitida Vahl. ferrugiuea Kunth.
— Patagonula— corymbosa Desv. —

H. kew.

Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus jeune.

Borragintes.

l'inferieur

Heliotropium europaeum L.

Deux bourgeons superposes,

plus jeune.

Hydrophytes.

Eutoca viscida R. Br.

Nemophila phacelioides Nutt.

Hydrophyllum canadense L.

Phacelia tanacetifolia Benth. — congesta

I'infe'rieur

Bot. Mag.

Deux bourgeons superposes,

plus jeune.

Hydrol*ac*es.

Hydrolea spinosa L.

Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus jeune.

SolanIts.

Lycopersicum esculentum Dunal. — cera-

siforme Dunal. — piriforme Dunal.

Solanum tuberosum L. — aethiopicum L.

— Dulcamara L. — Pseudocapsicum L.

— nigrum L. — guineense L.— gracile

Link. — oleraceum Rich. — rubrum

Miller. — miniatum Willd. —
Larnk. — Berterii Desf. — maerophyl-

lum Don. — carolinense L.

Capsicum frutescens L.

Sarracha Jaltomata Schlecht.

Nicotiana rustica L. — paniculata L. —
Langsdorffii Bot. Mag. — micrantha

pes f#
— quadrtvalvis Pursh.

nosa L.

Deux bourgeons superposes, Tinferieur

plus jeune.

villosum

gluti-



602 SOCIETE BOTANIQUE BE FRANCE

Nicotiana acuminata Hook.
Hook.

noctiflora

Trois bourgeous superposes, plus jeunes

en descendant.

Petunia violaeea Lindl.

Jugs.

nyclaginiflora

Une fleur place'e au-dessus d'tin bourgeon
jeune.plus

Scrofularlnles,

Schizanthus pinnatus Persoon. — retusus

Hook.

Verbascum ThapsusL. — vernaleRochel.

phoeni-pulverulentuni Smith,

ceum L.

Une inflorescence au-dessus d'un bour-
geon plus jeune.

Verbascum gnaphalodes Bieb.

Une inflorescence superposee a deux
bourgeons plus jeunes en descendant. Pas
constant.

Scrofularia clirysantha Jaub. et Sp, —
uodosa L. — aquatica L. — variegata

Bieb. — lucida L. — luridifolia F.

etM.
Linaria triphyllaWilld.— vulgaris Willd.
— genistifolia Willd. — bipartita

Willd.— simplex Willd.—arenariaDC.
— minor Willd.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur
plus jeuue.

Linaria arvensis Desf. — Cymbalaria
Willd. — praetermissa Delastre.

Trois bourgeons superposes a la base de
la feuille ; le plus eloigne de Paisselle est le

plus jeune.

Antirrhinum majus L. — Orontium L.

Maurandia antirrhinifolia Willd.

Collinsia bicolor Benth. — grandiflora

Bot. Reg. — parviflora Bot. Reg.

Chelone glabra L. — obliqua Syst. veg.

— latifolia Elliot.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur
plus jeune.

Paulownia imperialis Sieb.

Deux bourgeons superposes, rinferieur
plus jeune. D'abord accole's, le superieur
s'eleve ct s'eloigne de l'inferieur, mais pas
constamment.

junceaRusselia sarmentosa R. et Pav.

Zuccar.

Halleria lucida L.
Dodartia orientalis L.

Mimulus ringens L. — cardinalis Bot.
Reg. — guttatus DC. — Horibundus
Bot. Reg. — moschatus Dough

Leucocarpus alatusDon.

Buddleia globosa Lamk. — salicifolia

Jacq- — mexicana Hort. — Lindleyana

Fort.

pinnata Willd.

arvensis L. —
Veronica longifolia L,

scutellata Willd.

Buxbaumii Ten.

Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus jeune.

Veronica Anagallis L.

Trois bourgeons superposes sur la base de

la feuille ; le plus eloigne* de Paisselle est le

plus jeune.

Pedicularis palustris L.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur

plus jeune.

CJe«i£riac£es.

Gesneria elongata H. B. K.

Trois bourgeons superposes, pins jeunes

en descendant. Pas constant.

Gesneria Halleri Nces. — gracilis H. p.

Torenia asiatica L.

Deux bourgeous superposes, Pinferieur

plus jeune.

Bignoniacles.

Tecoma radicans Juss. — pandorea H. p.

stans Juss.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur

plus jeune.

Acanttiacleg.

Thunbergia alata Bot. Mag.
Rucllia formosa Andr. — strepens L. —

varians Vent.

Adhatoda vasica Ne.es. — Betonica Nees.

Gendarussa vulgaris Nees.—furcata H. p.

Justicia quadriOda Vahl. — byssopifolia

Syst. veg.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur

plus jeune.

Justicia formosa Willd.

Trois bourgeons superposes,

en descendant.

Rhinacanlhus nasuta H. p.

plus jeunes

Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus jeune.

Jasminlcs.

Jasminum officinale L. — simplicifolium

Vahl. — azoricum L.

Nyctanthes Arbor-tristis L.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus jeune.

Myoporlnees

Myoporum ellipticum R. Br.

folium R. Br. — tuberculatum

parvi

R. Br

Deux bourgeons superposes, Piofeneui

plus jeune.
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Verb£nac€es.

Duranta Plumieri L.— microphyllaDesf.

Deux bourgeons superposes ; le superieur,
plus age', se transforme souvent en epine.

quadran-Citharexylon villosum Jacq.

gulare Jacq.

Premna scandens Roxb.

Deux bourgeons superposes, I'infe'rieur

plus jeune.

Vitex Agnus-castus L.

Trois bourgeons superposes, plus jeunes
en descendant.

Vitex incisa Lamk.
Qualre bourgeons superposes, plus jeunes

en descendant.

Vitex arborea Fisch. — trifoliata Lamk.
Deux bourgeons superpose's, I'infe'rieur

plus jeune. Vegetation pas asses arancee.

Caryopteris mongolica Bunge.
Lantana aculeata L. — nivea Vent.

atropurpureaH. p.

Camara L. — alba L.

lilacioa Desf.

iavolucrata L.

— Sellowiaoa Link.
Priva mexicana Pers.
Callicarpa cana L. — japonica Thunb.
Verbena glandulosa Moris. — bonarien-

sis L. —
Bot. Reg.

littoralis Kunth. Melindres

multifida Fl. peruv.
Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus jeune.

Labiees.

Teucrium hircanicum L.

Botrys L. — scor-

cubense L.

Scordium L.

dioides Schreb.

Ameihystea c«erulea L.
Ballota nigra L.
Marrubium pannonicum Rchb.
Lamium flexuosum Tenore.

'

Lophanthus urticifolius Benth. — nepe-
toides Benth. — anisatus Benth. —
chinensis Benth.

prostanthera lasianthos Labill.
cea R. Br. — rotundifolia R. Br.

^utellaria peregrina L. — altissima L.

— Columnae Willd — alpina L.
Melissa graveolens Benth.

Benth.

viola-

umbrosa Bieb. — Acinos

patavina

officinalis L. et var. hir-

suta H. p. -
Benth. — nepalensis Benth.

Jatureia hortensis L. — Thymbra L.
« ajorana hortensis Moench.
Monarda Russeliana Nuttal.
Salvia cretica L.

hispanica L.
oata L. — virffAiA Jam. — polystachya

grandiflora Ettl. —
Sclarea L. — runci-

Cav.

nea L.

Cav.

confertiflora Pohl.

Grahami Benth.

cocci-

fulgens

Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus jeune.

Salvia splendens Bot. Reg.

Quatre bourgeons superposes. Un bour-

geon superieur tres jeune, puis trois autres

disposes comme il suit : un superieur age, et

deux autres plus jeunes en descendant.

Lycopus europaeus L. — exaltatus L.

Mentha rotundifolia L. — saliva L. —
— arvensis Benth, — gen-viridis L. —

tilis L.

Perilla ocimoides L.

Plectranthus fruticosus L'Hdr.

Ocimum Basilicum L. — minimum L.

fimbriatum Hort.— lactucaefolium H. p.

Deux bourgeons superpose**, liuferieur

plus jeune.

Primulacees.

Lysimachia vulgaris L. — punctata L.

verticillata Bieb. — nummularia L.

nemorum L.

Anagallis arvensis L. et var. caerulea.

Samolus littoralis Labill.

Deux bourgeons superposes, Tinfe'rieur

plus jeune.

euro-

l
1 inferieur

virgata Jacq.

Plombagfnles.

Plumbago angustifolia Spacb.

paea L. — micrantha Ledeb.

Deux bourgeons superposes,

plus jeune.

Fraxinles.

Fraxinus excelsior L. var. verrucosa H. p.

— monophylla Desf. — lentiscifolia

Desf. _ pubescens Lamk. — viridis

Mich. — quadrangulata Mich. — ju-

glandifolia Lamk.

Ornus europaea Pers. — rotundifolia Pers.

— chinensis Hort.

Fontanesia phillyreoides Labill.

Forsythia viridissima Lindl.

Deux bourgeons superposes, l'inferieur

plus jeune.

superposes, l'inferieur
Olea lancea Lamk.

Deux bourgeons

plus age.

Olea americaua L. — fragrans Thunb.

excclsa Vahl.

Phillyrea latifolia L.

gustifolia I

.

Denx bourgeons

plus jeune.

media L. an-

superposrs, Tiuferieur
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Ilicinees.

Ilex vomitoria H. kew.

Deux bourgeons superpose'?, Pinferieur
plus jeunc.

Styracle*.

Styrax officinalis L.

Deux bourgeons
plus jeune.

superposes, Pinferieur

HypCricin^es.

Hypericum perfoliatum L. — telrapterum

Fries.— tomentosum L.— hirsutum L.

elatum Juss. AndrosaMimm L.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur
plus jeune.

Tamarisclnties.

Myricaria germanica Desv.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur
plus jeune.

Bixlntes.

Kiggelaria africana L.

Une inflorescence au-dessus 'Pun bour-
geon plus jeune.

Tillages.

Tilia microphylla Vent. — corallina H.

kew. — platyphylla Vent. — ameri-
cana L. — mississipensis Desf. — pu-
bescens Vent. — heterophylla Vent,

argentea Desf.

Une inflorescence a cole d'un bourgeon.

Malvacle*.

d'un bourgeon plus

Sida carpinifolia L.

Une fleur au-dessus
jeune.

Lavatera trimestris L.

Une fleur a cole d'un bourgeon.

Hibiscus syriacus L.— Trionum L.

Une fleur au-dessous d'un bourgeon plus
jeune.

Forestilrees.

Fores tiera obovata Dcsf. (1).

I>eux bourgeons superposes, Pinferieur
plus jeune.

Euptiorblacges.

Phyllanthus grandifoiia L.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur
plus age.

0) M » Tulasne a rapnorte le Forestiera aux
Oleine'es, et juslemeut ce genre presente deux
bourgeons comme !., piapart des Oleinees. tandis
que les \ntidesmees, dans lesrpi. lies on Pa e'ga-
l-ineiit place, n'en ont qu'un seul.

Xylophylla angustifolia Sw. — latifolia

Sw. — longifolia Sw.— falcata Sw. —

*

arbuscula Sw.

Deux bourgeons superposes, le plus age',

devenu foliiforme, tanlol superieur el taniot

inferieur
;
quelquefois trois, le rameau folii*

forme entre les deux. ( De'ja siguale par

M. Baillon.)

Mercurialis tomentosa L.

Trois fleurs et un bourgeon cote a cote.

Mercurialis annua L.

Deux inflorescences et mi bourgeon.

Ggranlacee*.

Pelargonium tomentosum DC.
Erodium serotinum Stev.

Geranium sanguineum L. — nodosum L.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur

plus jeune.

Zygophyliees.

ZygopbyllumFabagoL.— foetidumSchrad.

Deux bourgeons superposes, Pinfe'rieur

plus jeune. Pas constant.

Zanthoxylles.

Ptelea trifoliata L. — mollis .Curtis.

Deux bourgeons superpose's, PinfeVie.tr

plus jeune.

Malpighiacles.

Bunchosia glandulifera DC.

Malpigbia coccifera L. — glabra L.

Stigmaphylloa emarginatum A. Juss.

Banisteria ciliata Desf.

Deux bourgeons superposes, Pinfe'rieur

plus jeune.

C£la*lrlDee».

Celastrus lucidus L, buxifolius L.

d'une inflo-Un bourgeon place au-dessus

rescence.

Celastrus multiflorus Lamk.

Un bourgeon place au-dessus d'une epine

portanl quelques ecailles.

Putterlickia pyracantha Endl.

Un bourgeon au dessusd'uneinflorcscenre.

Catha edulis Forsk. — apiculata IWmy.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur

plus jeune. Le superieur se developpc sou-

vent en inflorescence.

Elaeodendron Argan Retz.

Un bourejeon au-dessus d'mieepinp pnrtant

quelques ecailles.
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Yiolacles.

Viola arborescens L. — palnuensis Webb.
— lancifolia Thore. — canina L. — mi-
rabilis L. — odorata L. — hirta L.

—

Ruppii All .— biflora L.— canadensis L.

altaica Bot. Reg. — grandiflora DC.
tricolor L. et var. hortensis H. p.

arenaria DC. — alpestris.

Un bourgeon place au-dessus iTune ileur.

Re$6flac6es.

Reseda odorata L.

Deux bourgeons superposes, l'infericur

plus jeuup. Pas constant.

Capparidles.

Capparis Cynopballopbora L.

Deux bourgeons superposes, 1'infe'rieur

plus jeune.

Fiimariacee*.

— canescens

erectum Trev.

parviflora L.

apula L.

Cruciffcres.

Nasturtium silvestre DC.
Nutt.— indicum DC.

Arabis auriculata Lamk.
Cardamine impatiens L.

Lunaria annua L.

Vesicaria corymbosa Griseb.

Draba iucana L.

Iberis umbellata L.

Biscutella raphanifolia Desf.

Ochthodiurn segyptiacum DC.
Cakile maritima Desf,

Bapistrum rugosum DC.
Sisymbrium officinale DC. - strictissi-

mum L. — Columnae Jacq. — erysi-

moides Desf. — Irio L. — pinnatiG-

dum DC. — bursifolium L.

Leptocarprca Loeselii DC.
Erisymum planisiliquum Ledeb.
Lepidium sativum L. — Menziesii DC.

latifoliumDC.

:
Ethionema heterocarpum J. Gay.
Sinapis alba L. —- circinata Desf.

Moricandia arvensis DC.
Diplotaxis tenuifolia DC. — muralis DC.

catholica DC.
Erucastrum Poilichii Schimp. — obtusan-

gulum Rchb.
Psychine stylosa Desf.
Crambe maritima L. — filiformis Jacq.

hispanica L.

Enarthrocarpus lyratus DC.
Baphanus sativus L. et var. rotundas.

niger L. — Raphanistrum L.

Heliophila amplexicaulis L.
Willd.

pendula

Une inflorescence placee nu-dessus d'un
bourgeon plm jeune. Surtout an sommct
d»"s le r.aph. salivas.

Fumaria major Bad.

parviflora Lamk.
officinalis L.

Boiss.

— micrantha Lag,
— capreolala L. —

spicata L. — anatolica

Deux inflorescences stiperposees; la supe-
rieure, plus age'e, devient usurpatricc et

porte une ou deux feuilles selon les especes.

Corydalis Jutea DC. — Gebleri Ledeb
ochroleuca Koch.

Meme disposition.

Adlumia cirrosa Raf.

Trois bourgeons superposes semblant nai-

ire de la base ric la feuille, d'autant plus

jeuucs qu'ils sont plus cloignes de Taissellc.

Dielytra spectabiiis DC.

Une inflorescence superieurc plus

rpi'un bourgeou place au-dcssous.

Papavlracles.

Chelidonium grandiflorum DC.

Trois bourgeons superposes, plus jeuties

en descendant.

agee

Chelidonium majus L.

Nees.

Glaucium flavum DC.

Curt.

quercifolium

corniculatum

Deux bouigeons superposes, 1'infe'rieur

plus jeune.

Ma&nollacces.

Liriodendron Tulipifera L.

Deux bourgeons superposes

plus jeune. Pas constant.

Henonculacces.

Pinferieiir

Clematis recta L.

— Flaramula L.

bleriana Bong.

crispa L.

Thalictrum aquilegifolium L. — caroli-

nianum DC. — minus L. — silvaticum

angustifolia Jacq.

maritima L. — Ge-

glauca Willd. —

Koch. elatum Jacq. medium
exaltatum

sa-

ornatum

Jacq.— majus Syst. vcg.—

C. A. Mey.— glaucum Desf.

Ranunculus sceleratus L. — aquatilis L.

Isopyrum fumarioides L.

GaridellaNigellastrumL.

Nigella hispanica L. — arvensis L.

tiva L.

Delphinium Consolida L.

Bouche.

Deux bourgeons superposes, Pinferieur

plus jeune.

Polysomes.

Brunnichia cirrosa Mich.

Trois bourgeons superposes, plus jeune

en descendant. .
• •
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\yctagln£es.

Pisonia fragrans Desf.

Deux bourgeons superposes,

plus jeune.

Pisonia aculeata L.

rinferieur

* * * M

On bourgeon place' ;• cote' d'une epine,

portant une ou deux ecailles.

Bougainvillea spectabilis Willd.

Une epine superpose'e a un bonrgeon plus

jeune.

Oxybaphus viscosus Bot. Mag.— Cervau-

tesii Lag.

Deux bourgeons superposes,

plus jeune.

rinferieur

Oxybaphus ovatus DC. — glabrifolius DC*

Trois bourgeons superposes, plus jeunes

en descendant.

Mirabilis Jalapa L. — longiflora L.

Deux bourgeons superposes, l'inferuui

plus jeune.
i .

Phytolacc6es.
* <

Rivina laevis L.— purpurascens Willd.

Phytolacca decandra L. — icosandra L.

abyssiaica Hoflfm. — dioica L.

Bosea Yerva-mora L.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus jeuue.

Gkenopodles.

hyssopi-Corispermum canescens Kit.

folium L. — Pallasii Stev.

Agriopbyllum squarrosum Moq.
Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus jeune,

Atriplex rosea L. — uitens Willd. — hor-

tensis L. et yar. rubra H. p. — tata-

rica L.

Trois bourgeons superposes, plus jeunes
en descendant.

glaucum

Atriplex littoralis L.

Obione portulacoides Moq.
Blitum polymorphum Moq. —

Moq.
Ambrina anthelminthica Spach.

Chenopodium polysperaium L. — hybri-

duiri L.— Quinoa Willd.— urbicum L.

leucospermum Schrad. — viride L.

Deux bourgeons superposes, rinferieur
plus jeune.

Chenopodium Vulvaria L.

Trois bourgeons superposes plus jeunes
en descendant. "

Salsola Kali L. — Tragus L. — Soda L.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus jeune.

Amaraiitacles.

Teleianthera porrigens R. Br.

Gomphrena globosa L. — decumbens Jacq.

Achyranthes argentea Lamk.
Desmochaeta atropurpurea DC.

Deux bourgeons superpose's, rinferieur

plus jeune.

Caryopliyllfces.

Diauthus Carthusianorum L. rupicola

Biv. chinensis L.— Cyri F. etM.
Tunica saxifraga Scop.

Gypsophila elcgans Bieb. — muralis L.

Saponaria calabrica Guss.— porrigens L.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus jeune. Pas constant dans le Gyps, ele-

%ans %

Silene Behen L. — rubella L. — squa-

migera Boiss. — exaltata Fischer. —
gigantea L.— ambigua Camb.— quin-

quevulnera L. — Atocion Jacq. — »na-

perta L. — Dilleniana Schott.— mus-

cipula L. — nicaeensis All, — pirifor-

mis. — antirrbina L. — longiflora

Willd.

Cucubalus bacciferus L.
-

Une inflorescence superpose'e a un bour-

geon plus jeuue.

Cerastium grandiflorum W. et K.

Stellaria radians L.

Spergula nodosa L.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus jeune.

Paronychias.

Drymaria divaricata Kunth.
Paronychia serpyllifolia DC.
Anychia dicholoma Mich.

Deux bourgeons superpose's,

plus jeune.

rinferieur

,

Portulacees.

Monocosmia corrigioloides Fenzl.

Calandrinia compressa Schrad.

Poriulaca oleracea L.— mucronata Link.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus jeune.

Mesenibrianttiemees.

Tetragouia expansa H. ke>v.

Trois bourgeons superposes, un plus gran

cntredeux plus jeunes.
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Tetragonia crystallina L'H£r.

Trois bourgeons superposes, rinferieur
plus jeune.

Tetragonia echinata H, kew.
Une fleur supe'rieure dejetee, puis deux

bourgeons au-dessous, plus jeunes en descen-
dant.

Trianthema monogyna L.

Deux bourgeons superposes, I'infe'rieur

plus jeune.

Crassulacleg.

Sedum latifolium DC Telephium L. et

var. purpureum. — Cepaea L.

Deux bourgeons
plus jeune.

superposes, I'infe'rieur

Passiflorles.

Passiflora holosericea L. — incarnata L.

edulis Bot. Mag.

Deux bourgeons a la meme bauteur, pla-
ces au-tJessus d'une vrille. Pas constant dans
le P. edulis.

Passiflora minima Jacq. — heterophylla

Jacq. — rubra L.— tuberosa Jacq. —
serratifolia L. — maliformis L. — lau-

rifolia L. — glauca Jacq.

Un bourgeon place a u-Jess us d'une vrille.

Disemma Herbertiana DC.
Deux bourgeons a la meme hauteur, pla-

ces au-dessus d'une vrille.

Modecca lobata Jacq.

Un bourgeon place au-dessus d'une vrille.

Corner*. '

Cornus mas L. et var. flava.— alba L.

sanguinea L.

nifolia L.

L'Her.

stricta L'H6r.— alter-

sibirica H. p.

florida L.

sencca

Deux bourgeons superposes, Tinferieur
plus jeune. Trcs bieu developpes.

Be&thamia fragifera Lindl. — acuminata
Lindl.

Deux bourgeons superposes, Tinfe'iieur

plus jeune.

Arlstolochlles

°n sail que , dans cette famille, on pent trouver
u » grand nombre de bourgeons superposes a

1 aissellu de chaque teuille.

Cucurfoiiacees.

Trichosaulhes anguiua L.
>lelolhria pendula L.
c«curbita digitata As. Gray.

wn bourgeon et une itilloiesceucc
*u meme niveau.

1
laces

Cucurbita perennis As. Gray. — melano-
sperma Al. Br. — maxima Duch. —
Pepo L.

Lagenaria vulgaris Ser.

Cucumis arabicus Del. — Melo L. —
metuliferus A. Mey. — prophetarum !,.

— Figarei Del.— dipsaceus Ehrenb.

Cyclaulhera pedata Schrad.

Sicyos angulatus L.

Un bourgeon et uue fleur places a la

meme bauteur.

Sicyos Baderoa H. et A.

Bryonia dioica Jacq. — alba L. — abyssi-

nica Hort. — cretica L.

Lufla acutangula Ser.— striata Schrad.

Une inflorescence a la meme bauteur
qu'un bourgeon.

Citrullus vulgaris H. p.

Schrad.

Ecbalium Elaterium Rich.

Momordica Charantia L.

Colocynthis

Balsamina L.

Une fleur et un bourgeon places cole a

cote.

Haloragees.

Haloragis alata Jacq.

Deux bourgeons superposes, linferieur

plus jeune.

Onagrariles,

superposes, 1'inferieur

decussata R.

coloratum

Gaura tripetala Gav.

Deux bourgeons
plus jeune..

Fuchsia conica Bot. Reg.

et Pav»

Epilobium hirsutum L.

Willd.

Eucharidium concinnum F. et M.— gran-

diflorum F. et M.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus age.

Clarckia pulchella Pursh.

Dougl.

Boisduvalia conciuua Spach.

Bot. Reg.

Godetia tenella Spach.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus jeune.

Godelia amoena Spach. — lepida Lindl.

Jussiaea grandiflora Mich. — scabra II. p.

Deux bourgeons superposes, rinferieur

plus age.

Jussiaea salicifolia H. p.

Trois bourgeons superposes, plus age's en

descendani.

elegans

densiflora
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MelaMomacee*.

Spennera aquatica Mart.

Trois bourgeons superposes, plus jeunes
en descendant.

Sonerila margaritacea Lindl.

Deux bourgeons superposes, le plus jeune
inferieur.

Lythrartees.

Ncsa»a salicifolia H. B. K.

Cuphea pubiflora Benth. —
H. kcw. — silenoides Nees

lanceolata

sissima Jacq.

visco-

platycentra Bentb.

Deux bourgeons superposes, I
1
inferieur

plus jeune.

Lythrum L.

Om a deja reconnu ce meme caiactere uux
plantes de ce genre. (God ron, Lebel, etc.)

Myrtacles.

Eucalyptus discolor Desf.

Jambosa austral is DC.
robusta Sm

Deux bourgeons superpose's, Pinfeiieur
plus jeune.

laevigatas

occiden-

(lalycaiuhees.

Calycanthus floridus L.

Willd.

Chinionanthus fragrans Lindl.

talis Lindl.

Deux bourgeons superposes, Tinferieur
plus jeune.

Gombrttactes.

Quisqualis sinensis Lindl.

Deux bourgeons superposes. l'infe'rieiir

plus jeune.

plus jeunes
sonde quel-

Laurinles.

Benzoin odoriferum Nees.

Trois bourgeons superposes,
en descendant. Le supeiieur se
que temps arec la tige.

Laurus nobilis L.

Deux bourgeous superposes, Pinferieur
plus jeune. Le supeiieur se soude aussi
(pulque temps avt*c la tig*.

f leaffnres.

El©agnus angustifolia L. — reflexa Dene.
Trois bourgeons superposes, plus jeunes

eu descendant.

Kliaiiiiici's,

Trynialium albidum Fenzl
llovenia dulcis Thunb.

Collctia horrida Willd. — crenata Clos.

spinosa Lamk.
Deux bourgeons superpose's, Pinfe'rlem*

plus jeune ; !c bourgeon superieur trans-

foi me en e'pine dans les trois Colletia,

Zizyphus sativa Desf.— sinensis Lamk.

Tiois bourgeons disposes comme il suit :

un bourgeon superieur plus age, deux autrcs

inferieurs plus jeunes place's de niveau el de

meme age l'un que l'autre. M. Baillon nous

a rapporte que AJ. Decaisne lui avait dit

avoir observe la caducile frequente des deux

derniers.

Proteac^es.

Hakea saligna H. Br.

Deux bourgeons
plus jeune.

superposes, I'iufi rieur

Kosac^e*.

Rubus idaeus L. occidentalis L.— fru

ticosus L. etvar. inermis H. p.— stri-

gosus Mich. — borealis Spach. — lasio-

carpus Smith.— caesius L. — laciniatus

Willd.— glandulosus DC. — corylifo-

lius DC.

Denx bourgeons superpose's, 1'inferieur

plus jeune.

Papillonacees.

Baptisia australis R. Br.— alba R. Br.

Lupinus mutabilis Sweet.

Brachysema platypterum R. Br.

Onouis Nalrix L.— rotundifolia L. — fru-

ticosa L.— arachnoidea Lap.

Genista sibirica L. — radiata Scop.

sinensis DC.
Spnrtium junceum L.

Retama monosperma Boiss.

carpa Boiss.

Cytisus albus Link.

spha?ro-

Dcnx bourgeons superposes, Tinfe'rieur

plus jeune.

Medicago falcata L. — pro-

margi-

- den-

sativa L.

strata Jacq.— orbicularis AlL-

nata Willd. — tornata Willd.

ticulata Willd.— tuberculata Willd.

tentaculata Willd.— sardoa Moris.

Gerardi Willd.— marina L.— Iittoralis

Rohde.— ciliaris Willd.

DC —— praecox DC.
— minima Lamk.
— - tribuloides Lamk.
Tencorana

pentacycla

carstiensis Jacq.

disciformis DC
laciniata All-

Helix Willd. —
— scu-Echinus DC

Scr.

Murex Willd.

tellata L. — apiculnta Willd. — ngi-

dula Lamk. — reticulata Benth.

turbinata Willd.

Deux bourgeons dV.ge dirte'rent p^ces a

cnteTun de 1 autre. Le plus iig«' *e deve-

loppe en flenr le plus souvcnl.

'
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Medicago granateusis Willd.

Trigonclla c<eruleaDC.— uncinataScr.

glomerata Desf. — Fischeriana Ser.

poiyccrata L. — ornithopodioides DC.

Deux bourgeons superposes, 1c plus jeune
iufe'rieur et (dausles deux dernicres cspcces)

un peu lateral.

Melilolus officinalis Willd. alba Lamk.
macrorrhiza Pers. — parviflora Desf.

taurica Ser. — dentata Willd.

gracilis DC. — suaveulens Ledeb.

messanensis Desf.

Trifolium rubens L. — arvense L.

lappaceum L.

dum W. et K.

Savi.

pra tense L.

repens L.

palli-

elegans

Deux bourgeons superposes, Pinferieur

plus jeune. Et, piobublenient, dans tous les

Trefles en general. L'e'tude detail lee des
es peces a ete taite a une epoque ties uvun-
ce'e, oil la [-luparl etaient desseche'es.

Dorycnium latifolium Willd. — hirsu-

turn DC. — suffruticosum Vill.

Lotus ornithopodioides L.— Jacobaeus L.

— suaveolens Pers.— peregrinus L.

—

diffusus Smith. — filicaulis DR. — co-

nimbricensis Brot. — odoratus H. p.

— corniculatus L.

Anisolotus anthylloides Bernh.

Deux bourgeons d'age dillc'renl places au
meme niveau.

frtiti-

Hosackia Purshiana Hook.
Amorpha croceo-lauata Wats.

cosaL. — glabra Desf.

Glycyrrhiza glabra L. — glaudulifera

W. et K.— foRtida Desf.— echinaia L.

Galega officinalis L. — orientalis Lamk.
Deux bourgeons superposes, l'infcrieur

plus jeune.

Robinia Pseudacacia L. et var. umbracu-
lifera DC— viscosa Vent. — bispida L.

De deux a cinq bourgeons superposes,
p'us jeuues en descendant.

Colutea arborcscens L. — media Willd.

— orientalis Lamk.
°*ytropis floribunda DC.
Astragalus Onobrychis L. — sulcatus L.

nliginosus L.—vicioides Led.— contor-

luplicatus L. aKi.viih^iins L. — fal-

(,atus Lamk.
quenj.

glycyphfllos L.

himalaycnsis 'Jai>

Deux bourgeons superposes, I'iuferieui

P»us jeune.

jjcer arietinum L.
F,»«m maritimum L.

Une (lour et mi bourgeon places cote a
tote. b x

Tc V.

K. vil-

Ervum Hohenackeri F. et M.
Vicia Faba L. — sordida W. et

losa Roth. — pisiformis L.

Deux bourgeons d'age ditfei cnt places a

cote Pun de Tautre.

Lathyrus siIvestrig L. — latifolius L. —
incurvus Willd. — pratensis L. — tu-

berosum L. — rotundifolius Willd. —
ensifolius Bad. — californicus Bot.

Reg. — heteropbyllus Retz. — hirsu-

tus L.

Orobus lathyroides L. — niger L. — ro-

seus Led.

mun-Scorpiurus vermiculata L.

eata L.

Coronilla Emerus L. — montana Scop.

cretica L. — varia L.

Arthrolobium ebracteatum DC. — scor-

pioides DC.

Hedysarum capitatum Desf.

Amphicarpaea monoica Elliot.

Clttoria Ternatea L.

Soja bispida Moench.

Deux bourgeons superposes, I'infe'ricur

plus jeune.

Phaseolus lunatus L. — Ricciardiau

Tenore.

Vigna unguiculata Savi.

Deux bourgeons d'age diflereut, au meme
niveau.

Cassia marylandica L.

Deux bourgeons superposes, le fupeiieur

plus age,

Cercis canadensis.

Cinq bourgeons superposes, plus jeuues

eu descendant.

Cercis Siliquastrum.

Deux bourgcous

plus jeune.

superposes, rinferieur

Gleditschia caspica Desf.— triacanthos L.

macracautha Desf.

Trois bourgeons superposes, pins jeuues

en descendant; le snpeneui ti uiiiforuie cu

cpine portaiit des c'cuilles.

Gleditschia triacanthos var. inermis.

Meme disposition, muis pas d'epinc.

Gleditschia ferox Desf.

Quulre bourgeon* superposes, plus je mos

en descendant; le supeiieui trdiisfoi mc uu

opine.

Albizzia lophanlba Benth.

Deux bourgeon;

plus Jeune.

superpose.*, I'mfci ieiu
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Amentacles.

Juglans regia L. var. macrocarpa.— cine-

rea L. '

Trois bourgeons superposes, plus jeunes

en descendant.

Juglans nigra L. fraxiuifolia Poir.

regia var. racemosa.

Pterocarya caucasica Fischer.

Deux bourgeons superposes, l'infe'rieur

plus jcune.

Carya olivaeformis H. p. — alba Nutt. —
amara Nutt. — porcinaMich.

Trois bourgeons superposes, plus jeunes

en descendant.

Ostrya virginica Willd.

Carpinus Betulus L.

Lamk.
orientalis

Deux bonrgeons stiperpose's, l'inferieur

plus jeune.

MM. les Secretaires donnentlecturedes communications suivantes,

adressees a la Societe :

RECHERCHES JSOUVELLES SUR LA CAUSE DU MOUVEMENT SPIRAL DES TIGES VOLUBILES,

par n. Isidore ii;o\

DEUX1EME PART1E (1).

L'observation, degageede tout esprit de systeme, conduit infailliblement,

ainsi que,Ta fait M. Palm, a aceorder a Taction combinee de la lumiere, de

Thumidile et de la chaleur, comme au contact des supports, une influence

marquee sur Tenroulement des plantes volubiles.

Celte observation appartient a tous les physiologistes ; mais il est extre-

mement difficile d'isoler chacune de ces influences, et les observateurs les

plus sagaces n'ont fait que des tentatives imparfaites, source d'opinions

confuses ou contradictoires. Aucune experience n'a encore rendu comple de

ces faits.

Sans esperer de reussir moi-meme a determiner avec precision Taction spe-

ciale des principaux agents exterieurs, le mode et Tetendue de cette action,

j'ai essaye neanmoins d'experimenter sur ce sujet, pour t&cher d'apprecier

Timportance des conditions inegales d#ns lesquelles se trouvent places,

par rapport a ces causes generates, les cotes interieur et exterieur des spi-

rales decritespar les tiges volubiles.

J'etudiai d'abord Tinfluence de la lumiere. On sait que Knight peusait

que la cause determinante de Tenroulement est due a Taction inegale de la

lumiere. ML Raspail lui accorde peut-etre une plus grande preponderance,

puisquMl assure (2) qu'il suffit, pour rendre une tige volubile a volonte, de

faire croitre la plante en tenant toujours Tun de ses cotes plonge dans

Tombre ; Tetiolement de ce cote doit tendrea enrouler la plante en spirale.

Cette experience merite d'etre repetee, bien qu'elle confirme les observa-

tions de Dutrochetsur Tinfluence favorable de Tetiolement dans la spirala-

tion des ti^es normalement volubiles.

(t) Voyez la premi&re parlie, plus haut, p. 351.

(2) Physiol, veget., 1837, t. I, p. 997.
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Au lieu d'augmenter artificiellement Pinegalite de la lumiere, je me suis

attache a faire disparaitre autant que possible cette inegalite, afin d'ap-

precier jusqu'a quel point elle etait essentiellea la manifestation de la spi-

ralation. J'employai pour supports des tubes de verre blanc, minces, d'unc

grande transparence.

L'enroulement surces tubes, sans etre sensiblement affecte, m'a paru se

prononcer un peu moins qu'a I'ordinaire, c'est-a-dire embrasser le soutien

moins fortement qu'a I'ordinaire. Mais cet effet est peut-etre du au poli

de la surface du tube sur lequel la tige scabre de Haricot soumise a

Inexperience glissait librement.

Au surplus, quelque faible que fut l'obstacle oppose a la lumiere paries

tubes de verre, il y avait toujoursune ombre legere projetee par ces sup-

ports. Pour corriger, ou tout au moins amoindrir les causes d'erreur de

cette premiere experience, j'imaginai, en me servant toujours d'uncylindre

de verre, de deplacer son application en le rendant exterieur d'interieur

qu'il etait.

Je pris un cylindre assez large, ouvert aux deux extremites, et j'y enga-

geai le sommet d'une tige de Haricot d'Espagne qui emergeait d'un support

debois. L'eclairage etait ainsi mieux egalise. Dans ces conditions, laspiralite

a tendu a se produire, le sommet de la tige s'est eourbe, adecrit plusieurs

fois, en s'allongeant, un mouvement circulaire autour du cylindre exte-

rieur en s'appliquant a ses parois ; mais chaque tour de spire s'est efface a

mesure qu'il se dessinait. J'ai repete cette experience sur plusieurs tiges de

Userons avec le meme resultat.

Cette fois le simulacredu mouvement spiral obtenu au lieu despirales

permanentes resultait de I'abseueede support interieur, comme on le verra

bientot.

J'essayai encore un autre moyen, sinon de supprimer absolument

l'ombre projetee par le tuteur, du moins de la rendre presque insensible.

Ce fut d'attacher, dans les conditions les plus favorables d'eclairage, des

tiges de Haricot commun, de Vrillee et de Liserons des champs et des haies

* un fil blanc a dentelle d'une extreme finesse. Certes, un tel soutien in-

terceptait Men peu de lumiere et exercait une tres faible pression. Cepen-

dant la spiralation fut tres prononcee et ne fut pas ralentie dans son

Mouvement (1).

L'humidite jointe a la chaleur est, je ne dis pas supposee, mais reconnue

(1) Je reconnais que la lumiere eilt <5te mieux dgalis<5e et ces experiences plus

concluantes, si j'avais, au moyen d'un miroir, eclain* par reflexion le cdte le

moins directement frapp(5 par la lumiere. 11 faut, du reste, remarquer quo, dans

'<* mouvements de torsion et de spiralation, le e6t<5 des tiges deslind a devcnir le

c6t<5 interieur de la spirale se presente alternativement a Taction de la lumiere, se

P°He meme vers son afflux, puis s'y derobe.
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favoriscr Tenroulement. J'ai essaye de specialise!' cette action en placant

par un jour chaud une tige volubile de Haricot sous cloche, mais a partir

seulement d'une certaine elevation de terre, ne voyant pas In necessite de

soustraire entierement la plante aux influences des fluides ambiants. Cette

tige a beaucoup transpire, et, par les uombreuses gouttelettes d'eau qui se

condensaient sur les parois interieures de la cloche, il etait evident qu'une

atmosphere humide baignait la plante.

Dans cette situation, I'enroulement sur des tuteurs de verre et de fil

tenu successivement employes, s'est manifesto avec une certaine energie;

mais, tout soutien supprime, il n'est plus rcste que des indices de spiralite,

comme dans Texperienee faite avec le eylindre exterieur ouvert aux deux

extremites.

Enfin, Tune des causes le plus eommunement alleguees comme favorisant

Tenroulement est sans contredit le contact des supports. Dutrochet, dans le

memoire dont j'ai donne plus haut lanalyse, se range a cette opinion, que

le contact des supports agit tres probablement en interceptant localement

rinfluence des agents du dehors; mais De Candolle avait deja objecte que

ceci n'expliquaitpas le fait initial de recherche de ce contact.

Dans un autre travail (1), Dutrochet suppose au contact des supports la

propriete de developper dans les tiges volubiles une sorte de toucher,

d'excitabilite speciale. Cependant, ni des piqures faites avec une pointe

d'aiguille, ni le frottement repete ne developpent celte action excitante.

Cette propriete des supports etait le point le plus facile a soumettre a

('experimentation. Je donne aussi avec plus de confiance mes observations

sur ce sujet.

On a vu qu'un fil delie se couvrait des spirales (rune tige volubile comme

le soutien le plus resistant et le plus opaque. Je pensai que si j'employais

un support mou, peu ou point resistant, fixe par sa partie superieure seule-

ment et des lors flottant, j'ohtiendrais un contact, mais un contact exempt

de pression. J'nvais ainsi un moyen de juger si en realite Tenroulement

s'effectuait par Taction d'un simple toucher. Je lis usage pour cela d un

cordon decoton blanc, peu tordu, extremement mou et leger, d'un diametre

de pres de 3 millimetres. Son opacite et sa grosseur suffisaient toutefoisa

rompre Tegalitede Teclairage.

Le mouvement spiral s'est d'abord accompli comme s'il n'y avait pas eu

de support, en ce sens que les tiges deLiseron des haies [Convolvulus septum)

mises en experience se sont ileehies,ont decrit des cycles autour du cordon

;

mais, au lieu de se tordre etde prendre la forme volubile permanente, elles

se sont rcdrcssees apres chaque revolution, cte'est le cordon, et non la tige,

qui sest trouve route en spiiale autour de cellc-ci. lei il n'y avail Pas

(1) Dans son memoire sur le mouvement rurolulif.
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^illusion possible, car unefois que la torsion progressive du cordon lui cut

fait acquerir une demi-tension, et qu'au contact deja exerce sur elle s'est

jointe une faible resistance, la tige a plie a son tour et a commence a s'en-

roulersur le cordon qui, a ce moment, exereaitpar sa torsion sur i'axe une

predion appreciable.

II me parait demontre par celte experience que la spiralite execute tou-

jours son mecanisme, mais a besoin, pour prendre une forme permanente, de

trouver a mouler ses spires sur un corps resistant qui empeehe le redres-

sement de I'axe.

A cela on objectera que les vrilies s'enroulent sans support ni moule

interieur. Pourquoi n'en est-il pas de meme des tiges?

Je ferai remarquer d'abord que les tiges volubiles presenter^ naturelle-

mentdes torsions, des courbures ou inflexions spirales plus ou moinspro-

nowees, bien que developpees en liberte et privees de support. Ceci

s'observe frequemmentchez les Haricots, les Liserons, les Cbevrefeuilles, le

Wistaria chinensis, etc. Ces spirales fmisseut par s'effaeer, suite de la rigi-

dite qu'un developpement plus avance communique aux tissus, ce qui

prouve encore que la flexion anteeedente n'etait pas I'effetd'une elongation

inegale des deux cote's des spirales.

J'ai, du reste, reussi a enrouler des tiges de Haricot et de Liseron (Con-

volvulus septum) a la maniere des vrilies, en les reduisant a un etat ana-

logue, p,u- la suppression de 1'extremUe des jeunes rameaux et de leurs

feuilles a leur premier degre de developpement. Les merithalles, ainsi

prives de ('elaboration foliaire, sont demeurcs plus longtemps mous et

flexible s. II en est resulte un enroulement spirale dans le sens normal. Les

sPires, d'abord larges de h centimetres environ, se sunt resserrees par

degres en tirc-bourre, et leur diametre a ete red u it a 1 centimetre.

J e pense, an surplus, que la pression des supports, secondee dans beau-

eonp d'especes par des poils refleebis ou des asperites, donne du ressort a

I'elastieite des tissus. Cetle contraction des organes est ties apparente sur

'« petioles longs et a tissu lachedu Tussilngo fragrans. La pression exercee.

s »r un cote de ces petioles courbe sur ce cote la partie situee au-dessus de

'application de la force.

J'ai jusqu'ici envisage empiriquement Taction de la lumiere, celle de

'humiditc et celle du contact des supports. J'ai fait voir que, s'il faut tenir

,e«r influence pour reelle, eette influence s'exerce a tons les degres d'in-

le»site presquesans alteration. I/action des supports parait, il est vrai, plus

esseutielle; mais j'ai fait voir qu'elle manifeste I'enroulement plutot qu'elle

ue le provoque.

J 'ai soupconne que les proprietes des tissus avaient plus de part au pbe-

n°mene que les fails pbysiques et ebimiquesou la circulation des liquides,

el j'ai des lors cbercbe dans la structure des tiges volubiles les particula-
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rites qui pouvaient demontrer Texistence de la cause intrinseque de Ten

roulement.

Avantde faire connaitre comment cette supposition s'est verifiee pour

moi, j'emprunterai aux memoires de Dutrochet des observations dont les

consequences, acquisesa la science, etablissent plus qu'une presomption a

l'appui de cette opinion. On verra que les decouvertes du celebre physiolo-

giste ont si bien prepare la solution du probleme, qu'il m'est reste fort peu

de chose a y ajouter pour arriver a ce que je crois etre la verite.

(La suite a la prochaine seance.)

LETTRE DE M, J.-B. VKULOT.

A Monsieur le President de la Societe Botanique de France.

Grenoble, 17 octobre 1858

Monsieur le President,

Je viens de lire, dans lenumero demai dernier du Bulletin (1), les obser-

vations faites par M. J. Gay, au sujet de ma note sur VAsphodclus ramosns

de Villars, note que j'ai eu I'honneur d'adresser a la Societe. Suivant lui,

I'espece que j'ai nommee Asphodelus Villarsii u'aurait pas des caracteres

suffisamment tranches pour constituer line espece distincte de YAsph.

ft

des I

ft

p

Je n'entrerai pas dans de nouveaux details sur les caracteres differen-

tiels qui existent entre la plante du midi (A. ccrasiferus) et celle des envi-

rons de Grenoble (A. Jillarsii); ces caracteres, je lesai longuementsignales

dans ma notice. Je ferai seulcment observer que nous sommes d'accord,

M. Gay et moi, sur le point essentiel de la question, qui consiste en ce que

les deux plantes ne sont pas identiques et qu'elles constituent deux formes

distinctes; nous sommes en disaccord seulement sur la qualification a

donner a ces deux formes.

Les botanistes qui, dans l'avenir, auront a lesetudier sur le vivant, deci-

deront laquelle des deux qualifications il conviendra d'adopter. J'avoue

que, pour ma part, j'attends sans inquietude leur jugement, car je sais que

les caracteres differentiels qui separent ces formes sont nombreux et

constants.

Veuillez aureer, etc. J.-B. Verlot.

(t) Voyez plus liaut, p. 250.
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NOTE SUR DEUX HIERACIUM NOUVEAUX DES PYRENEES, par MM. Henri LORET
et TUHBAL-LAGKAVE

(Toulouse, 2 novembrc 1858.)

Hieracium aurtgeranumNoI). — Souche petite, unicaule. Tige de h a

8 decimetres, tresgrele, tin peu rude et poilue dans sa moitie'inferieure.

Feuilles tresnombreuses, subobtuses, minces, d'un vert clair et glabres en

dessus, preset un peu poilues en dessous, presque entieres ou munies de

petites dents tres espacees, bordees de poils blancs allonges; les radicales

detruites lors de 1'anthese; les caulinaires lanceolees-oblongues, a peine

retrecies a la base, regulierement en coeur et semi-amplexicaules, tres rapi-

dement deeroissantes de la partie^ moyenne au sommet, ou elles out la

forme de petites feuilles bracteales lanceolees. Panieule courte, a rameaux
tres greles, souvent uniflores, en ombelle au sommet; pedoncules a duvet

blanchdtre; involucre court, cylindrace, a ecailles irregulifcrement imbri-
5 it

quees, a un vert tres clair, obtuses, scarieuses aux bords, plus courtes que

'aigrette, toutes dressees-apprimees, parsemees ordinairement de poils

jaunes glanduleux tres courts; corolles a dents glabres longues et etroites;

/
o

Neurit en aout.

^Hieracium aurigeranum differe de YH. umbeilatum L par sa souche

unicaule, et non pas multicaule ;
par ses tiges jamais laclescentes, plus grdtes

surtout dans leur moitie superieure; parses feuilles legerement denticulees,

P'us p^les en dessous, plus minces, bordees de longs poils blancs, et non

Pas ciliees de courtes asperites, les caulinaires a peine retrecies semi-

amplexicaules en coeur a la base et non pas attenueessubsessiles; par son

^volucre moins allonge, a ecailles d'un vert clair, meme sur le sec, dres-

ses, apprimees, et non pas rellechies au sommet, parsemees de poils

jaunes glanduleux, dont YH. umbellatum est depourvu ;
par sa floraison

moms tardive, etc.

forme Jord. (in Bor. Fl. centr.

3 * ed. n° 1471) par sa tige un peu rude et non pas lisse; par ses feuilles

'anceolees-oblongues semi-amplexicaules, et non pas Hneaires-lanceolees

petiolulees; par sa panieule courte, et non pas allongee; par son involucre

* ecailles dressees plus courtes que I'aigrette, et non pas recourb&s egalant

''Wgrette; par ses pedoncules tomentcux et ses ecailles glanduliferes, tandispedo

•11 ifc

e \*B. Carionii Bor. (3
e ed. n° iUM) par sa panieule

"mbelliformeau sommet ; par ses feuilles inferieures lanceolees ou lan-

Cl
'

,0
lees-ol)loncues, et non pas ovales-oblongues ;

par ses pedoncules un
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peu tomenteux, mais sans poils simples ni glandulifercs; par ses corolles

glabres, et non pas ciliolees; par ses styles jaunes, et nou pas livides; par

son aigrette non blanchatre, etc.

Kile s'eloigne beaucoup de VH. brevifolium Tausch, par ses feuilles d'une

autre forme, une fois plus allongees, egalement espacees, bien plus molles,

semi-amplexicaules, et non pas attenuces subsessiles; par ses calathides

une fois plus petites; par les ecailles de son involucre plus pales, glanduli-

feres, et non glabres
;
par sa tige beaucoup moins dure et par un port tout

different.

Hieracium psbuderiophorum Nob. (H. sabaudum All. y villosissimum

Monnier, Ess.— H. eriophorum Lap. Abr. p. hlL\, Suppl. p. 127, et herb.!

— H. hirsutum Gren. et Godr. Fl. de Fr. t. II, p. 386, non Bernh.).

Tige de 3 a 6 decimetres, dressee^ rude
%
ruide, herissee, couverte sur-

• »

tout a la base de longs poils blancs laineux. Feuilles vertes, parfois rou-

geatres, nombreuses, rapprochees, poilues sur les deux faces, dentees dans

leur partie moyehne, un peu obliques au sommet et decroissant graduelle-

ment de la basejusque sous les rameaux ; les radicalestfe/rittViiau moment

de I'antbese; les caulinaires inferieures lanceolees, attenuees en un petiole

court et largement aile;ks superieures en cceur et semi-amplexicaules.

Paniculesubcorymbiforme au sommet, souvent allongee, a rameaux courts,

uni-biflores, un peu etales; involucre court, ombiligue a la base, berisse,

ainsi que les pedoncules, de quelques poils simples allonges meles a un duvet

grisdtre abondant et a despoils glanduleux dont la longueur egale la lar-

geur des folioles; eelles-ci sont lanceolees, accombantes sur le bouton, et

egalent Taigrette; corolles (Tun jaune clair, obscurement ciliolees; styles

jaundtres et brunissant tres peu en secbant; akenes egalant I'aigrette;

alveoles du receptacle a mamelon central tres developpe\ bordes d'un limbe

scarieux plus large et de ci Is fibrilleux bien plus longs que dans les autres

especes.

Ilabite les rochers granitiques a Ax (Ariege); fleurit enjuillet etaout.

Voisin de V Hieracium depauperatum .lord, par ses rameaux courts et

pauciflores, il en d iffere par sa panicule plus fournie, par ses involucres

plus gros, non ovales a la base, a folioles blanchAtres et couvertes, ainsi que

les pedoncules, de poils simples et de poils glanduleux ;
par ses feuilles d'un

vert fonce parfois roogefttres, poilues sur les deux faces, decroissant gra-
*

duellement de la base au sommet, a pointe oblique et a dents plus fortes;

par sa tige tres herissee, et enfin par les poiis abondants qui couvrent toute

la plante.

II differe de V Hieracium sabaudum L. , bien decrit par Halter et figure

par Gmelin (FL sib. t. II, tab. xiv, tig. 2), par sa panicule plus longue et

ses rameaux plus etales; par les poils laineux longs et abondants du bas
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destigeset les poils jaunes etglanduleux qui couvrent les pedoncules et

Tinvolucre; par les feuilles inferieures plus allongees, attenuees en un

court petiole largement aile, et non pas etroilement sessiles; par les cauli-

naires lanceolees, et non pas ovales; par les folioles de Tinvolucre molns

larges et moins obtuses; par les styles jaunes, brunissant a peine apres la

dessiecation
;
par les akenes bien moins gros et par un port different.

Haller dit de sa plante qu'elle flecbitsous le poids des feuilles, caulis...

ob foliorum pondus sa>pe inclinatur, ce qui n'a jamais lieu dans notre

espeee, qui se distingue au contraire par sa tige roide et verticale. La flo-

raison de Y H. sabaudum est indiquee en septembre, tandisque notre plante

fleurit des la fin dejuillet. Nous lui donnons le nom d7/. pseuderio-

phorum pour rappeler la discussion si vive qu'elle suscita entre De Candolle

et Lapeyrouse, qui la prenait pour YH. eriophorum Saint-Am. et I'avait

placee clans son herbier a cote du vrai //. eriophorum de Bayonne, avec

lequel il la confondait, malgre les nombreux caracteres qui differencient

ces deux planter

Nous croyons devoir faire observer que la culture n'a nullement modifie

les deux especes que nous venous de decrire, ni celles des environs de

Montpellier que nous avons publiees recemment (1).

LETTRE DE M. l'abbe S. de LACROIX.

A Monsieur le President de la Societe fiotanique de France.

Saint-Romain-sur-Vienne, 3 novembre 1858.

Ui

Monsieur le President,

>e question a ete debattue entre MM. Clos et Des Moulins, d'une

Pa 't, et M. Moquin-Tandon, de I'autre, pour savoir si le parasitisme des

Champignons d'tin ordre superienr, les uns sur les autres, devait etre

attribue a une protification on a la germination d'une spore (2). Hierj'ai

^ mis en presence dun fait qui ne tranche pas absolument la question,

ma 's qui demontre que le parasitisme pent provenir de germination,

•^tais alio chercher VH>ipnoy
'on '«'"*»'»'« Fr -- sur le Lactarius deli-

dosus Fr., dans un bois de pins situe sur le territoire de ma paroisse.

J
'

ai rencontre un echantiilon de cette derniere espece, ties frais et par-

faitcment conform*, qui poriait vers le centre de son chapeau un indi-

vidu de meme nature, mais beaucoup plus petit. La forme en etait

^galiere; il etait legerement incline sur le c6te, ou il avait contract* un

P«« d'adherence avec son support. Le ped icu le central du parasite prenait

"Usance au milieu d'un mycelium ties bien characterise d'ou il s'elevait, et

W Voy. |e Bulletin, t. V, p. 507.

(2) Voy. le Bulletin, ,. |y, p. Ihh el I. V, p. 211-212 et 254.
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laissait apercevoir, par une faible constriction, la ligne de separation entre

lui et ce meme mycelium, exactement comme chez les echantillons nor-

maux qui sortent de terre. La figure 1 de la planche xi de Schaeffer

montre que ce parasitisme avait ete remarque par I'auteur, et fait supposer

qu'il est assez frequent dans I'espece en question. Moi-meme je I'ai apercu

assez souvent; mais je n'avais pas observe avec le meme soin qu'hier la

presence du mycelium, soit qu'il n'existfit pas plus que dans la figure de

Schaeffer, soit par defaut d'attention suffisante.

Je fais passer a M. Tulasne la production qui a donne lieu a mes remar-

ques. II aura la complaisance de la communiquer aux membres de la

Soctete que la question interesse et qui auraient le desir d'en juger par eux-

ra£mes.

Agreez, etc. S. de Lacroix.

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1858

PR^SIDENCE DE M. JACQUES GAY, VICE-PRESIDENT.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 12 novembre, dont la redaction est adoptee. — D

donne ensuite lecture de la communication suivante, adressee a la

Societe par M. Guillard a titre d'observations sur le proces-verbal :

Notre seance de rentree etait si riche en communications amoncelees par

le barrage des vacances, qu'il n'etait pas possible de presenter les observa-

tions que plusieurs d'entre elles suscitent. Je regrette de n'avoir pu deman-

der a M. Chatin, a proposdes faits interessants qu'il a d6licatement releves

chez Aldrovanda, quelque explication sur la nature du faisceau fibreux

central, qu'il assure avoir vu dans la tige de cette plante, phenomene extre-

meraent singulier, et dont on ne connait d'exemple, je crois, dans aucune

deception dont il est fort coutumier.

a

II me paraitrait surtout regrettable de laisser passer la communication

de M. Baillon, sans faire ressortir le vif jnteret quelle presente pour Je

progres botanique. Le travail de ses deux eleves (1) m'a frappe comme reve-

lant une sage tendance qui est assez frequente dans d'autres sciences, mats

dont il y a encore trop peu d'exemples dans les travaux de physique, et

(1) MM. Th. Damaskinos et A. Bourgeois* Voy. plushaut, p. 598.
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d'anatomie vegetales
; je veux parler du soin derelever la valeur moyenne

des phenomenes. Deux ou trois exemples eclaireiront ma pensee.

Nous demeurons tous persuades, d'apres Ies enseignements que nous
avonsrecus, que Ies stomates sont organesde la respiration des plantes.

Dans quelle mesure coneourent-ils a cette importante fonction? Nous Ies

voyonsprincipalement sous la Feuille, mais aussi dessus en certains cas, et

meme parfois en nombre egal ou en qualite equivalente ; aussi sur quelques

organes floraux, sur Sepales, surPetales, sur Fruits. Est-ce la majorite de

cesorganes qui jouitde stomates? Est-ce la minorite ? Est-ce une impo-

sante ou une infime minorite? Pour nous borner a la Feuille, nous y trou-

vons Ies stomates fort inegalement distribues : le Nenufar jaune en a 600

par millimetre carre, Coassapoa 500, Coleonema &00, Acalipha, Cuphea,

300, tandis que le Lis n'en a que 80, Basella que 50, I'lris 30 seulement

(et encore A. de Jussieu lui en d6robe la moitie, Cours, §41). II y a peut-

etre des Feuilles qui ont plus de stomates que le Nenufar; il y en a,

cest bien connu, qui en ont moins que Tlris; il y en a qui n'en laissent

point voir. On est porte ci croire, par une induction chanceuse, que Ies

Dicotyles en ont plus que Ies Monocotyles et Ies Fougeres. Mais a quelle

distance des limites extremes se tient le plus grand nombre des plantes

de chaque embranchement? (Test ce releve de la distribution moyenne des

slomates qui n'a pas ete fait encore. La valeur de ce phenomene n'etant

point connue avec precision comme elle pourrait et devrait l'(?tre, il n'est

pas possible de completer Thistoire de la respiration des plantes.

La grandeur respective des stomates donne lieu a la mfime question. J'ai

observe maintes fois qu'ils sont plus grands lorsqu'ils sont moins rappro-

ches. Si Ton savaitdans quelle mesure cette espece de balance peut Stre

generalisee, on aurait une donnee precise sur la quantite d'action devolue

a^x stomates ; et de la valeur moyenne du phenomene physique on pourrait

"rercellede la fonction.

Deuxieme exemple, pris sur Ies trachetes ; il tient de presau premier.

parmi nous, Ies uns regardent Ies trachees comme concourant avec Ies

stomates a la respiration ; Ies autres en font des vaisseaux conducteurs de

ljquide; d'autres leur attribuent une fonction analogue a celle des nerfs.

E'itre ces divergences, quel moyen d'atteindre a quelque chose de mieux

qu'une opinion ? Avant d'arriver, s'il est possible, a savoir ce que font Ies

liaehees, ne fnut-il pas constater ce qu'elles sont, leur etendue, leur mul-

tiplication, leur volume, leur repartition dans chaque plante?Y a-t-ilpour

ce Phenomene des lois generales ou speciales qui aient quelque rapport avec

n°s classements soi-disant naturels? II est clair que la gcneralite de la loi

W determine un fait s'evalue par la plus ou moins grande extension de ce

f»K, laquelle ne nous est connue avec precision que par sa valeur moyenne

.

"yadoncafaire pour Ies trachees, comme pour Ies stomates, comme
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pour toutes les conditions de la vie vegetale, de simples releves de faits,

par lesquels il semble que la science aurait du commencer, et qui lui

manquent encore.

Un essai a ete fait il y a dix ans pour les tracbees et pour les courants

seveux dans lesquels elles naissent toujours (Ann. sc. nat., 3 e ser. , VIII).

On a fait voir que les rapports de eommunaute qui lient la Feuille a la tige

sont constants dans toutes les families et uniformes dans presque toutes;

on a indique dans quelles families dicotylees ces rapports sont maintenus

par un courant simple ou double, dans quelles par un courant triple ou

quintuple, et en gros les principals modifications que subissent ces cou-

rants seveux avec leurs cohortes tracheennes ; d'ou il suit necessairement

que, dans le classement method
i
que de ces groupes, on est oblige a tenir

compte des Dicotyles qui sont unieohortees et de celles qui sonttricohor-

tees, sous peine d'aban.Ionner la methodepour le systeme. II a ete indique

aussi que les families monocotyles ont, en general, leurs courants seveux et

tracheens beaucoup plus nombreux ou plus divises. Mais qu'est-ce a dire,

en general? dans quelle etendue et quelles limites? Ces travaux, et d'autres

peut-etre plus estimables, sont restes incomplets faute de releves suffi-

sants. II en est de meme de ceux sur le diametre moyen des trachees, sur

la quantite moyennede leurs anastomoses, etc. Jusqu'a ce que ces releves

et tous autresaient ete faits et apures, n'est-il pas vrai que, dans les Cours

et Traites, on ne peut, on ne doit, sur chaque compte ouvert et non solde,

professer que des particularity, et que les elements generaux d'enseigne-

ment restent hypothetiques et hasardes, ce qui signifie a la rigueur qu'ils

manquent absolument ?

C'est unedes innombrables lacunes de cette sortequ'ont cherche a rem-

plir les deux interessantseleves dont le coup d'essai a inspire ces reflexions.

lis out lu, dans une theorie nouvelle de ['inflorescence, ces mots vagues :

»• II ne se produit ordinairement a chaque aisselle qu'un bourgeon. Cepen-

»> dant il y a un grand nombre de plantes oil la production axillaire est

» plus i iche. » lis ont remarque, ou Ton a remarque pour eux, que cela

ne donnait aucune idee nette du phenomena Aussitot ils se sont mis a

Toeuvre avec une ardeur louable, et ils ont passe en revue, ou plutot cata-

logue en premiere vue, toutes les families qu'ils ont pu atteindre. Je pense

avoir prouve qu'ils ont montre en cela le sentiment des vrais besoins de la

science. S'il entrait dans les usages de la Soeiete de formuler des voeux ou

des declarations, je proposeraisqifelle voulut bien bonorer d'un encourage-

ment approbatif ces jeunes adeptes de I'histoire naturelle. Lcur premier

travail prouve que le nombre des annces ne mesure ni rhabilcto du maitre

ni la force des eleves, et que, si on leur a ouvert le droit chemin du pru-

gres, ils ont de bonnes jambes pour y marcher.

Je demande la permission de soumettre prochainement a la Societe
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I'aoalyse critique du bel ouvrage que M. Baillon lui a offert a la derniere
seance.

A roccasion du proces-verbal, M. A. Jamain fail la communication
suivante :

Dans la derniere seance, quelques-uns de nos confreres nous out fait con-
naltre de nouvelles localites de plantes rares en France; je crois devoir
profifer de cette circonstance pour appeler I'attention de la Societesur une
plante que j'ai trouvee dans le departement du Var, le Smyrnium perfo-
liation L. Dans leur Flore de France, MM. Greater et Godron ne Pin-

diquent que dans une seule localite, a La Verne pres Toulon. J'ai voulu

savoir si la plante que j'avais recoltee et determinee etait identique avec
celle de La Verne; je me suis adresse a deux botanizes distingues de Tou-
lon

: a M. Cavalier, auteur d'une Flore dichotomique du departement du
Var, el a M. le docteur Ventre, Ces messieurs avaient herborise a La Verne,

mn,s "'avaient jamais recolte la plante en question; et, bien que men-
tionnee dans les Catalogues du Var, cette espece ne figurait pas dans leurs

herbiers. De la, je me crois permis de supposerque notre Smyrnium a dis-

paru de La Verne, on du moins qu'il y est fort rare; e'est done une chose

"'gne d'attention qu'une nouvelle localite de cet interessant vegetal.

Void le lieu precis ou j'ai decouvert cette plante. La route dlpartemen-

tale de Riez a Castellane traverse la chafne la plus septeutrionaiedu depar-

tement du Var, puis se dirige parallelement a cette chaine. Cette contree est

a peu pres inhabitee, mais assez bien cultivee. A 10 kilometres environ de

Veriguon, localite ties riche, exploree deja par MM. Perreymond et Gre-

nie i', etoii j'ai recueilli quelques plantes assez rares, entre autres le Fritil-

laria involucrata el le Pceonia peregrina, se trouve une ferme designee

dans le pays sous le nom de Rue. C'est autour du puits de cette ferme,

a quelques metres de la route, que, le 16 mai 1853, j'ai trouve le Smyr-
nium perfoliatum en fleur. En 1856, M. Layet, mon beau-pere, proprie-

tors de cette ferme, et a qui j'avais exactement precise la localite, m'en

a envoye plusieurs echantillons en fruit; c'est un de ces echantillons que

j ,ai Ihonneur de mettre sous les yeux de la Societe. J'ai recu cet envoi le

23 Juin ; la plante a du etre recoltee le 20 ou le 21 du meme mois.

par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

resident proclame {'admission de :

MM. Bocquillon (II.), professeur au lycee Napoleon, a Paris,

presente par MM. Payer et Baillon.

BouRGADB,aFigeac(Lol), presente par MM.T. Puel etL. Puel.
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MM. Bourgeois fAchille). rue des Bernardins, 34

par MM. Payer et Baillon.

q

Berlin (royaume de Prusse), presente par MM. J. Gay et

R. Caspary.

Cauchard (Edouard), pharmacien , a Fere-en-Tardenois

(Aisne), presente par MM. Chatin et Eug. Fournier.

Choulette (Sebastien), pharmacien-major, a Marseille, pre-

sente par MM. Kralik et Cosson.

Damaskinos (Theodore), etudiant en medecine, rue Saint-

Victor, 10, a Paris, presente par MM. Payer et Baillon.

Gasparrini (Guillaume), professeur d'anatomie et de physio-

logic vegetales a l'Universite de Pavie (royaume Lombardo-

Venitien), presente par MM. J. Gay et Prillieux.

Gilbert (Emile), interne en pharmacie, a l'hopital de la

Charite, a Paris, presente par MM. Eug. Fournier et

Schseufiele.

Hasskarl (le docteur J.-K.), a Koenigswinter pres Bonn

(Prusse rhenane), presente par MM. Caspary et Weddell.

Horteloup (Paul), rue Montholon, 16, a Paris, presente par

MM. Pichereau et Eug. Fournier.

Hortoles tils, horticulteur, a Monlpellier, presente par

MM. Planchon et de Schoenefeld.

Jacob de Cordemoy (Camille), rue de la Reynie, 19, a Paris,

presente par MM. Payer et Baillon.

Jacob de Cordemoy (Eugene), etudiant en medecine, rue de

la Reynie, 19, a Paris, presente par MM. Payer et Baillon.

Lefevre (Edouard), employe des ponts et ehaussees, rue

Muret, 36, a Chartres ( Eure-et-Loir), presente par

MM. 1'abbe Dsenen et Cosson.

Villot, conservateur du musee de peinture du Louvre, rue

de la Ferme-des-Mathurins, 28, a Paris, presente par

MM. Duchartre et de Schoenefeld.

M. le President annonce en outre quatre nouvelles presenta-

tions.
i

Lecture est donnee d'une lettre de M. Duval-Jouve, qui remercie

la Sociele de l'avoir de nouveau admis au nomhre de ses membres.



SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1858. G23

Dons fails a la Society :

1° Par M. Cosson :

Symbolce ad historiam Hieraciorum, auct. El. Fries.

2* De la part de M. Gasparrini, de Pavie :

Ricerche sulla natura dei succiatori e la escrezione delle radici, etc.

3° De la part de M. Timbal-Lagrave, de Toulouse :

Opinion de Villars sur les plantes hybrides.

De Vhybridite dans le genre Viola.

4° De la part de M. J.-B. Verlot, de Grenoble :

De Vaction du froid pendant Vhiver de 1857-58.

5° De la part de M. Aug. Mathieu, de Nancy :

Flore forestiere.

6° De la part de M. Th.-M. Fries, d'Upsal :

Monographia Ster^eocaulorum et Pilophororum.

7° De la part de M. Hildebrand :

De caulibus Bignoniacearmn (these pour le doctorat).

8° De la part de l'lnstitut Smithsonien, de Washington .

Nereis boreali-americana (fract. 3, Chlorospermece)
,
par M. H. Harvey.

Meteorology in its connexion with agriculture\ par M. J. Henry.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia.

Eleven annual reports of the Ohio state of board of agriculture.

Annual report of the board of Smithsonian Institution.

9° Journal des Veterinaires du Uidi %
octobre 1858.

10° En echange du Bulletin de la Societe :

Journal de la Societe imperiale et centrale d 'horticulture, uumero

d'octobre 1858.

L'lnstitut, novembre 1858, deux numeros.

M. J. Gay presente les memoires de M. Gasparrini dont le savant

Professeur de Pavie fait hommage a la Societe, et ajoute ce qui suit

:

M- Gasparrini, professeur d'anatomie etde physiologie vegetales a I'Uni-

vergite de Pavie, fait hommage a la Societe de ses memoires intitules :

Ricerche sulla natura dei succiatori e la escrezione delle radici, ed Osser-
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vazioni morfologiche sopra taluni organi della Lemna minor, memoires

accompagnes de ooze planches lithographiees, et imprimes a Naples

en 1856.

M. Gay, en presentant ces memoires, fait remarquer qu'ils sont I'ceuvre

d'un de nos confreres qui vient d'etre proclame membre de la Societe, et

en meme temps unbon exemple donne a I'ltalie meridiouale, oil les etudes

mi croscopiques sur le regne vegetal avaient ete bien peu pratiquees jusqu'a

ce jour. Ici, en effet, il s'agit principalemeut des poils des racines, eUulies

dans leur nature et leurs fonctions, sous le microscope d'Amici, a un

gross£ssement d'environ 180 diametres. L'auteur s'applique a distinguer

ces organes des poils aeriens, et c'est en raison de leur faculte principals,

l'ahsorption, qu'il les designe sous le nom de sucoirs, quoiqu'ii ne leur

refuse point une fonction excretoire.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adressee a la Societe :

RECHERCHES N0UVELLES SUR LA CAUSE DU MOUVEMENT SPIRAL DES TIGES V0LUBILES,

par HI. Isidore LEO.W

THOISIEME PARTIE (1).

Dans un memoire publie en 1824 (2), Dutrochet signala dans les tiges une

disposition ties importante, jusqualors restee inapercue : c'est que dans

la medulle centrale, superieure en volume a la medulle corticaie, les cel-

lules, grandes au centre, vont en decroissant de grandeur vers le dehors;

tandis que, dans la medulle corticaie ou enveloppe herbacee, on observe

deux ord res inverses de decroissement de grandeur dans I'assemblage des

cellules composaules (3). Dans un point quelconque de I'epaisseur de cette

medulle corticaie, se trouvent les cellules les plus grandes. A partirdece

point, les cellules vont en decroissant de grandeur vers le dehors et vers le

dedans. Mais tantot on voit predominer, dans la medulle corticaie des tiges,

la couche cellulaire dont les cellules decroissent de grandeur du dedans

vers le dehors, ainsi que cela a lieu dans la tige du Haricot (U) ; tantot, et

c'est le cas le plus general, on voit predominer la couche cellulaire decrois-

sant du dehors vers le dedans (5). [.'organisation de cette medulle corti-

(1) Voyezla premiere partie, plus haut, p. 351, et la deuxieme partie, p. 610.

(

4

2) Memoires pour servir a I'histoire anatomique et physiologique des vegetauco

et des animaux, Paris, 1837 (De la direction opposee des tiges el des racines),

l. II, p. 1.

(3) Dutrochet, Memoires, etc. (De I'accroissement des vegetaux), t. I, p. Iol#

(ti) Id., ibid., pi. xvn, (ig. 2.

(5) Id,, ibid., pL xviu, (ig. l\.
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cale, telle que la presente la tige du Haricot (1), appartient specialement

aux tiges grimpautes et volubiles (2).

II resulte de cette organisation inverse que presentent ordinairement les

deux systemes cortical et central, qu'etant isoles Tun de Vautre et di vises

en lanieres longitudinales, ces lanieres, quand elles appartiennent au sys-

teme cortical, doivent lendre a se courber en dedans ; et quand elles appar-

tiennent au systeme central, doivent tendre use courber en dehors. C'est

effectivement ceque fexperience demontre (3).

Dapres ces donnees, la rectitude du caudex vegetal est le res ul tat de

I'equilibre parfait de toutes les tendances concentriques a recurvation.

Cette incurvation des deux systemes depend : 1° de la grandeur dccrois-

bante de leurs cellules eomposantes, qui offrent d'un cflte de la capacite en

plus, et de I'autreflfc la capacite en mains ; 2° de ce que les cellules, conte-

nant un liquide organique d'une densite quelconque, exercent I'endos-

mose impletive lors de I 'accession de l'eati,et I'endosmose depletive lorsde

[accession exterieure (run liquide plus dense que celui qu'elles con-

tiennent (4).

Voila, selon Dutrocbet, les conditions fondamentales des incurvations

spoutanees quaffeetent les caudex vegetaux.

Si, chez les plantes grimpautes ou volubiles, I'ecorce tend a se courber

en dehors (5), Dutrocbet demontre que cela tient a ce que la coucbe exte-

rieure de leur medulle corticale, dont les cellules deeroissent de grandeur

du dedans vers le dehors, I'emporte en volume sur la coucbe interieure de

cette meme medulle corticale clout les cellules deeroissent dc grandeur

du dehors vers le dedans, lei rincurvation en dehors du systeme cortical

est congenere de rincurvation egalement en dehors du systeme central.

L'habile obsei vateur, dont Tintention etait alors d expiiquer les mouve-

|W«its de recherche et de fuite de la lumiere (6) que paraissent executor

les vegetaux, objecte (etj'en feral aussi un argument contre sa theoriedela

volubHite) que ce ne sera plus dam I'exces d'accroissement ou A'allon-

gement d'un des cotes de la tigequ'il faudra cbercher desormais la cause

de son inflexion vers la lumiere ou dans lesens oppose; mais clans la consi-

deration des tendances diverses a rincurvation que possedent les di verses

parlies constituantes de cette tige, et dans la consideration de Influence

Wt'exercela lumiere sur ces incurvations uaturelles pour les alfaiblirou

P°«r les fortifier.

U) Dutrocbet, Memoires, etc., pi. xvn, fig. 2.

(2) M., ibid., t. II, p. 83. (Recherche et fuite de la lumiere.)

$) 'd., ibid., 1. [I, p. 13. {Direction des tiges, elc.)

W) W., faid.
t

t. II, p. 13, el I. I, p. I- [De I'endosmose.)

15) Id., ibid., 1. II, p. 2Zi. (De la direction opposeedes titjes el des ratines.)

(«) W„ fWdM 1. Ill p. 75.

T. V.
k\
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II a reconnu, en effet, que ces incurvations s'effectuent par Taction de

deux tissus differents par leur texture comme par le principe de leur

action : le tissu cellulaire et le tissu fibreux.

Le tissu cellulaire, a cellules decroissantes de grandeur, se courbe par

impletion de liquideou par endosmose.

Le tissu fibreux, a fibres decroissantes de grosseur, se courbe par imple-

tion d'oxygene; mais ce tissu ne possede cette propriete qu'ii Petat nais-

sant; il la perd en acquerant de la solidite (1).

[/experience fait voir que le tissu fibreux naissant, tel qu'il existe daius

les tiges ou rameaux ties jeunes, estincurvable par oxygenation.

L'action de la lumiere produit cet oxygene gazeux. Elle a encore un effet

dont il faut tenir compte ; elle augmente la fixation du carbone et la trans-

piration vegetale; elle doit done diminuer la turgescencc cellulaire et

accroitre la solidite des tissus 'plus sur le c6te de la tige qu'elle frappe

directement que sur le cote oppose. L'action de la lumiere diminuera la

force d'incurvation cellulaire et augmentera en meme temps la force d'in-

curvation iibreuse dans le c6te qu'elle frappe directement.

Que fincurvation en dehors du tissu cellulaire cortical soit affaiblie sur

un seul c6te de la tige par ('augmentation de la transpiration que produit la

lumiere, le tissu cellulaire central, qui tend de meme a se courber en

dehors, se trouvera prive sur ce seul cote d'une force auxiliaire; plus fort,

le cote oppose courbera la tige a ['oppose de I'afflux de la lumiere (2).

II faut pour cet effet que le tissu fibreux ait assez peu de volume pour

que ('augmentation d'incurvation par oxygenation soit inferieure a la dimi-

nution de faction d'incurvation par endosmose que produit en meme temps

la lumiere dans le tissu cellulaire cortical.

Ces faits etaient considerables
;
je compris tout le parti que je pouvais en

tirerpour etablir Vimportance cle la texture des tissus dans le phenomfene

de fenroulement, Frappe du r6le que jouaient la nature de ces tissus et la

9

disposition de leurs elements dans les mouvements d'incurvation si vanes

et si communs chez les vegetaux (3), je me persuadai qu'il n'y avaitque

quelques faits de detail a ajouter aux ingenieuses observations de Dutro-

chet, pour expliquer les mouvements de torsion et de spiralite des tiges

volubiles. Ces mouvements me parurent dependre de toutes les causes qui

determinent fincurvation, unies a quelque particularity de forganisation

qui avait echappe a Vingenieux physiologiste.

(1) Dutrochct, Memoires, etc., t. 1, p. 503.

(2) M., ibid., t. II, p. 85.

(3) Id., ibid., t. I, neuvifeme et dixieme m£moires {Mouvements des vegetaux;

Du reveil et du sommeil des plantes). — Ducliartrc, Observations anatomiqMS et

organographiques sur la Clandestine d'Europe (Comptes rendus de VAcademic

des sciences, decembre 1843, p. 1331).
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Toutes mes recherches eurent des lors pour objet de decouvrir cette

mysterieuse ordonnance des tissus, qui, sous rinfluence des forces vitales,

donnait aux courbures des axes celte direction excentrique, soit a gauche,

soit a droite, d'ou resultait fenroulement spirale.

J'examinai au microscope, avec le soin le plus minutieux, des coupes

nombreuses et variees dans tous les sens, des tiges de la plupart des especes

volubiles de nos climats. Tout ce qu'il me fut possible de voir et de noter

e'est que, outre la proportion d'epaisseur des couches et fordre decroissant

desmailles des tissus apercus par Dutrochet dans la coupe transversale des

tiges, il y a, dans le sens lateral et surune meme ligne circulaire quelconque

doot l

T

axe serai t ie centre, des inegalites sensibles dans le volume respectif

des fibres et des cellules. Cette inegalite se retrouve clans une coupe longi-

tudinale par lignes paralleles al'axe.

Tout le monde a sans doute apercu cette irregularis de volume entre

les fibres ou les cellules d'une meme coupe; elle est reproduite dans toutes

les planches d'anatomie vegetale, sans qu'on ait accorde jusqu'ici a ce fait

vulgaire aucune attention.

Je supposai d'abord une certaine regularite dans la disposition de ces

cellules plus grandes : mats quel que fut faspect sous lequel je les exa-

minai, il me fut impossible de decouvrir aucun ordre apparent dans leur

distribution. II suffit d'admettre que, tantot par une cause fortuite, tantdt

par une cause organique, les grosses cellules disseminees parnii de plus

petites sont plus nombreuses d'un cote que de fautre dune tige. Cette ine-

galite de distribution dans fensemble, dont il a ete possible de demontrer

ailleursdirectement les proportions, parce qu'elle suit un ordre degrada-

tion, est ici mise en evidence par les experiences queje vaisrapporter.

Je voulus repeter les experiences de Dutrochet sur fincurvation par

endosmosede lanieres de tiges volubiles ;je pensais que si fenroulement

derivait de la structure, je verrais ces lanieres, pourvu qu'elles fussent assez

Strokes et minces, se courtier, non pas en arc, comme favait observe Du-

trochet, mais en spirale.

J'enlevai sur un jeune merithalle de Liseron pourpre (Convolvulus pur-

pureus) deux lanieres opposees, Tune d'elles etant prise sur la meme ligne

et immediatement au-dessous de ['insertion d'une feuiile. Les ayant plou-

ghs dans feau, je les vis se courber fortement en dehors
;
puis, par un

toouvement rapide, se tordre de cote et s'enrouler en tire-bouchon, fune a

gauche, fautre a droite.

Ainsi fincurvation est le premier mouvement d'endosmose impletive des

fragments de tiges pionges dans feau ; mais, lorsque le liquidc a penetre

P,us mtimement dans ie reseau des tissus, la tumescence des grosses cel-

lules rompt I'equiiibre des efforts et felasticite se manifesto

Evidemment il y avail dans ce phenoraene une cause analogue a ceile qui
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produit le mouvement primitif d'incurvation. Le mouvemeut spiral des

tiges me pa rut dans le premier moment depend re de cet enroulement par-

tiel des lanieres confondu dans la tige en un mouvement unique.

Je m'attachai d'autant plus fortement a cette opinion, qu'ayant coupe

longitudinalement en deux moities des merithalles de Houblon (/famulus

Lupulus), de Itenouee des buissons [Polygonum dumetorum) etde Liseron des

haies [Convolvulus sepium), ces deux moities plongees dans lean s'enrou-

lerent en dehors en spirale, non dans deux sens opposes, mais coustamment

dans la direction normale propre a chaque espeee, seulement avec une

energie moindre pour Tune des moities.

Je repetai la premiere experience. J'obtins a plusieurs reprises le meme

resultat, c'cst-a-dire deux spirales de nom contraire, sur des lanieres

etroites de Haricot, de Renouee des buissons et de Liseron des haies. Je

reconnus, apresde nombreux essais, que le sens de renroulement n'avait

rien de fixe et qui put ctre prevu d'avance. Je remarquai, tout en tenant

compte de la difficulte de faire des sections egalcs et absolument compa-

rablcs, que les torsions etaient le plus souvent inverses pour deux lanieres

detachees sur deux c6tes opposes de tiges a feuilles en spirale, et, par

exemple, que la laniere detachee a I'opposite de rinsertiond'une feuille, et

inferieurement, ne suivait pas coustamment le sens normal de renroule-

ment. Kn un mot, il arrivait que les deux lanieres opposees se tortillaient

dans le meme sens, ou qu'aucune des deux ne montrait plus de Constance

que I'autre a suivre le sens d'enroulement propre a la tige elle-meme.

Pour m'assurer que les phenomenes observes etaient bien dus al'endos-

mose, j'experimentai dans Keau gommee; les courbures se firent en dedans

et les enroulements en sens contraire de oelui contracte dans I'eau.

Cette incurvation en dehors, avec enroulement presque toujoursen sens

contraire, mais variable, des lanieres detachees de parties opposees dun

meme merithalle, comme Tincurvation aussi en dehors des deux moities

d'un merithalle, constitue un fort argument contre la theorie qui attribue a

Pinegalite decroissance en longueur des deux moities de tige le phenomene

de Tenroulement des especes volubiles. Au lieu d'une spirale unique, on en

obtient autant que de divisions de I'axe avec des directions inverses, et

cette multiplicity de spirales a tendances eonti aires deroute aussi I'hypo-

these d'un depot spiral de la substance nutritive.

On ne peut expliquer la torsion spirale des lanieres autiement que pa>

lendosmose impletive des tissus a cellules de grosseurs inegales dans c

sens lateral et courbant des lors lensemblepar le cote oil fendosmose a e

plus denergie, suivant une projection exeentrique qui, se propageant

proche en proche par une impulsion irresistible, decrit une spirale dont a

regularity tient a un degre d'clasticite uniforme dans toute Tetendue des

lanieres.
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Le rolede cette inegalite de volume des cellules me parait mis hors de

doute par les experiences rapportees. Les parties les plus jeunes d'une tige

sont ceiles oiidominent les grosses cellules; mais il y a un tel arrangement

harmonique dans leur distribution, que la rupture de lequilibre, bien

qu'energique desqu'elle se declare, resulte d'une inflme quantite en plus

on en moins dans le volume respectif des cellules sur un meme plan paral-

lel a I'axe.

Ces inegalites de grosseur des cellules semblent, dans la plus extreme

division, se corresponds deux a deux sur deux lignes opposees.

Plus une laniere est mince, plus I'elasticite des cellules adeliberte; plus

anssi se manifeste avec cnergie la spiralite.

Cette tendance des lanieres a I'cnroulement cst-elle, en definitive, la

cause de I'enroulement des tiges volubiles on seulement de leur torsion stir

Hles-memes?

Malgre I'apparence contraire, je suis convaincu que cette propriete des

segments de tige dese tordre en spirale est la cause de la torsion des axes.

Cela ressort de ('observation. En effet, la direction de I'enroulement des

segments ou lanieres de tige est instable; elle varie sur la meme plante,

stiHe rn^rne merithalle, comme celle des vrilles, et ne pourrait pas expli-

quer la direction constante de la volubilite dans la plupart des cas.

la torsion des axes, au contraire, est tres variable, et, le plus souvent,

^ sens inverse de la volubilite. Cette torsion n'est pas superfieielle; elle

ftpparatt meme manifestement sur le corps ligneux chez eertaines tiges

droites parmi les arbres.

L'intensitede la torsion est en raison directe de la liberte que les lissus

environnants laissent a la manifestation du phenomene. J'expliquerai ceci

Par un exemple : Les nervines des feuillesdu Camelia du Japon (Camellia

japonica) sont tres elastiques. Cependant cette propriete ne pent etre mise

°n evidence qu'en enlevant le parenchyma interpose ; aussit6t libres, ces

nervures s't-nroulent en tire-bouehon. Sur la tige meme, toutes les ten-

Alices 4 la torsion, genees mutuellement par leur reunion en un laisceau,

^aboutissentqu'a une torsion de I'axe sur lui-meme.

le sens de la torsion des axes des tiges volubiles depend done d'une

cause organique. Frequemment en sens inverse de la volubilite, dans le

Haricot d'Espagne cette torsion contraire est presque sans exceptions.

L» direction du mouvement est due a la predominance de I'endosmose

8w nn cAte.

(La fin a la prochaine seance.)

M -' fins fait a la Soeiete la communication suivanle :
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NOTE SUR DES GRAINS DE FECULE OBSERVES DANS UAGLAONEMA SIMPLEX,

par HI. Arthur GUIS

Les grains de fecule contenus dans le tissu du pedoncule floral de

YAglaonema simplex m'ont presente des particularity et, sous f influence

des reactifs, des modifications de structure qui ne semblent pas tout a fait

indignes d'atlention. /

Parmi ces grains, dont la forme varie entre felliptique et la spherique,

il en est de tres petits, de si petits qu'on ne saurait les mesurer avec pre-

cision; il en est d'autres un peu plus gros que ceux-ci ; d'autres encore

sont d'une dimension moyenne, je dirais presquc ordinaire ; enfin, j'en ai ren-

contre, mais plus rarement, de tres gros, occupant presque toute la largeur

de la cellule qui les contenait, et dont le diametre pouvait s'elever jusqu'a

0,03, en prenant le centieme de millimetre pour unite.

(Test des grains de grandeur moyenne que je vais m'oceuper. Les uns

sont comme tigres de petites taches grises ; les autres, outre ces taches,

presentent de fines raies blanchatres esquissant comme une sorte de vague

reseau a mailles plus ou moins larges; enfin, il en est qui offrent faspect

d'une mosaique dont les compartiments se detachent plus ou moins nette-

ment sur le fond meme du grain.

Je marreterai ici un instant pour faire remarquer faction curieuse que

la potasse exerce sur eux. Sous f influence d'une dissolution de potasse

caustique sufiisamment etendue d'eau pour que son action ne soit pas trop

violente, un de ces grains simplement tigres dont je parlais tout a fheure,

ou un de ceux presentant a peine a foeil arme d'un fort grossissement

quelques vagues lineaments dissemines parmi les taches, se modifle bien

curieusement : d'abord il semble s'illuminer, puis les lineaments se dessi-,

nent, se creusent, se changent en sillons, et le grain apparait bient6t comme

forme de granules irreguliers, brillants, nombreux, qui se gonflent enfin et

finissent par s'evanouir par suite de la continuity d'action du reactif.

Ces grains, en apparence simples, sont done reellement formes dun

grand nombre de petits granules. Ce sont des grains composes, probable-

ment tres analogues a ceux dont notre honorable confrere, M. Trecul, a

parle a fAcademie des sciences dans une de ses dernieres seances (1;. Au

reste, on rencontre dans le tissu de V Aglaonema d'autres grains qui offrent

la meme structure sans qu'il soit necessaire de recourir pour cela a femploi

de la potasse caustique.

Dans les uns, en effet, les granules sont volumineux, assez reguliers e

peu nombreux, les espaees qu'ils laissent entre eux etant tres visibles. Dans

(I) Voyez les Comptes rendus, nunrfro du 15 novembre 1858



SEANCE DU 26 NOVEMBKE 1858. 031

lesautrcs, le grain tout entier est forme par l'assemblage (Tun grand

nombre de granules de forme irreguliere et d'inegale grosseur.

Mais tous les grains complexes ou composes n'ont pas leurs granules

constituants immobiles. II en est, et en grand nombre, cbez lescjuels on

observe un fourmillement tres prononce : ce sont les petits granules con-

stituants qui, sans sortir de la sphere du grain dont ils font partie, sont

agites d'un Q
potasse caustique les grains composes de granules mobiles, ils sont subi-

tement deplaces, puis le mouvement de trepidation des granules cesse;

enfin les phenomenes de gonflement se produisent; les grains tigres dont

j'ai parle plus haut sont enveloppes d'un contour brillant qui devient

indistinct dans les grains a granules mobiles. J'ajouterai que des grains

ayant sensiblement la meme structure etaient colores en vert et m'ont

rappele ces grains de chlorophylle curieux que j'ai jadis observes dans le

tissu lacuneux du petiole des admirables feuilles du Colocasia odora. Voici

comment je les ai decrits dans mon memoire sur la chlorophylle (1) :

« Ces grains contiennent des granules assez volumineux, tantot mobiles,

tantot immobiles. Dans le premier cas, ces petits granules, qui sont blnn-

chfitres, executent des mouvemenls d'oscillation et de trepidation tres vifs,

mais ne sortent jamais du eercle limite par la surface du grain. Si Ton

ti'aite par la potasse caustique, les granules s'arrftent, et le grain tout

entier subit un brusque mouvement de recul. Au bout d'une ou de deux

secondes de repos, un ebranlement general se produit, le grain se creve et

laisse echapper un jet rapide de granules qui se mettent a tourbillonner

autour du grain pendant un temps tres considerable. On croit assister a la

rupture d'un grain de pollen sous I'influence de I'eau. »

Jnsqu'ici je n'ai fait que decrire les faits observes dans YAglaonema.

Je n'ai point la pretention de les expliquer: il faudrait pour cela des

observations plus multiplies. Je dirai seulement quelles sont les hypo-

theses qui me paraissent les plus viaisemblables. Les grains simplement

tj gres, ceux a granules immobiles, enfin ccux a granules mobiles, nous

semblent indiquer trois etats differents du meme organite, chez lequel la

roatiere interposee entre les granules, et les dissimulant pour ainsi dire,

*e modifie de maniere a les mettre en evidence dans les grains a granules

•^mobiles, et a leur permettre de se mouvoir dans les grains a granules

mobiles. D'ailleurs, la trepidation des granules est peut-etre un indice de la

dissolution possible ou prochaine du grain. Dans une meme cellule, en effet,

j'ai trouve des grains complexes a granules immobiles, d'autres a granules

m °biles, et autour d'eux de semblables granules libres, mobiles, dissemines

en grand nombre dans le sac cellulaire, et qui pourraient Men resulter de

(1
) Annates des sciences naturelles, 1857, t. VII, p. 206.
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la destruction des grains composes. — Quant a I'origine de ces grains

composes, resultent-ils de la transformation d'une masse amylaeee unique

qui, plus tard, s'est emiettee en quelque sorte, ou bien du developpement

de granules nes a I'interieur d'une vesicule ? — J'ai fait toutes mes obser-

vations sous feau ; il restcrait a les repeter a sec, car I'eau est un reactif

qui peut exciter ou exagerer les phenomenes.

M. Duchartrc, a la suite de cette communication, presente les

observations suivanles :

II pense qu'il y aurait interet a etudier avec soin Taction de I'iodesur

les grains defecule tlont M. Oris vicnt d'cntretenir laSocicte; ce reactif mon-

trerait pcut-6(re, par quelque difference de coloration, si, en effet, comme

parait le croire M. Gris, la desagregation de ces grains donne naissance a

des granules flottant dans un liquide. A ce propos, M. Duchartre fait remar-

quer ('importance que presente, aujourd'luii plus que jamais, Tetude atten-

tive de la structure des grains de fecule; car, apres la publication (Vim

nombre considerable de travaux sur ce sujet, il semble que Ton ne .
w oit

pas beaucoup plus avance, a certains egards, qu'on ne retail a la date de

plusieurs annees, puisque des points qui semblaieut avoir etc parfaitement

etahlis sunt maintenant remis en question par des observateurs d'un grand

merite. II cite comme exemples les lignes concentriques visibles generate-

mentsurces grains, qu'un savant allemand regard e comme distinetes des

couches et quMI explique par un simple phenomene d'interference, ainsi

que la bordure incolore qui se montre dans toutes les positions des memes

grains et dont la nature a donne lieu a des interpretations di verses.

M. Emile Goubert fait a la Sociele la communication suivante :

RAPPORT DE M. fcmile GOLBEKT SLR L'EXCLRSION SCIENTIF1QUE DE L'ECOLE

8UPERIEURE DE PHARMACIE DE PARIS, FAlTE DANS LES ALPES DU DAUPHINE EN

A01JT 4 858, SOUS LA DIRECTION DE MM. CHAT1N ET LORY.

(Premiere partie.)

.
*

M. Chatin, vous le savez, Messieurs, est aujourd'hui le principal conii-

nuateur a Paris des grandes herborisal ions, si bien dirigees, il y a quelques

annees encore, par les illustres botanistes qui furent nos maftres a tous.

Digne emule de ses savants predccesseurs, il attire deplus en plus autourde

lui ceux qui recherchent ces exercices pratiques, et salt popularfser noire

science par I'amabilite avec laquelle il se compl lit, chaque dimancbe de la

belle saison, a repondre aux plus simples questions des nombreux eleves

qui le suivent.
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Cette annee, selon son habitude, il voulut couronner par quelque excur-

sion lointaine la serie de ses herborisations parisiennes. Enfant du Dau-
phine, il tenait a nous montrer comliien les montagnes dauphinoises sont
riches en cm iosites naturelles de toutes sortes. Le depart pour les Alpes fut

fixe au vendred i 6 aout, a deux heures inoins un quart.

Le compte-rendu de ce voyage, que j'ai I'honneur de presenter a la

Societe, est extrait dun travail beaucoup plus developpe, dont je m'em-
presserai de lui offrir un exemplaire des qu'il sera publie, en I'accompa-

gnantd'un autre opuscule intitule Voyage scientifique en Alsace.

II faut lavouer, Messieurs, si la creation a partout un langage pour

I'liomme qui sait s'y rendre attentif, ce langage se fait encore mieux

enlendre dans les eoutrees sur lesquelles Dieu s'est plu a repandre avec

profusion les divers dons de richesse et de beanie distribucs ailleuis avec

plus de mesure. Sous ce rapport, il est peu de pays aussi privilegies que

notre ancienne province du Dauphine. Riehe par son sol, remarquable par

la variete de ses productions et la salubrite de son climat, cette province

interesse le natural iste plus qu'aucune autre en France, soit par ses acci-

dents orographiques, qui conslituent autant de points de vue enchanteurs,

soit par ses raretes mineralogiques, soit par ses plantes si belles et si

nombreuses. En 1845, on y comptait doja 2450 especes, dont plus de

60 n avaient pas ete decrites dans la Flore du Dauphin? de Mutel.

Aussi, annonccc longlemps a I'avance, et par les journanx et par les

affiches, notre excursion trouva de nombreux amateurs. Ce grand mot

:

les Alpes, avail seduit plus d'une imagination. La reduction de 50 pour

100, aecordee par la Compagnie du chemin de for, avait lente plus dune

bourse. Rien avant I'beure du depart, la salle d'altentede la ligne de Mar-

seille etait envahie de nos voyageurs. Toutes les classes parisiennes scm-

blaient s'y otre nomimi des representants. Tci des eleves de I'Ecole de phar-

macie; la des medeeins, des eludiants en medecine et meme en droit, de

jeunes goologues, des eludiants de province, quelques botanistes de Reims,

voire des litterateurs, des paysagistes, des architectes, des employes de

roinistere, etc.

La science est un irresistible trait d'union pour les hommes. i.onglemps

avant I'embarquement, chacun fraternisait avec ses fulurs compagnons de

route. II eut ete plaisant pour un journaliste de relever toute cette agitation,

es,toutes ces physionomies diverses, tons ces costumes plus ou moins etrange;

ees boites de fer-blanc souvent demesurement longues, ces batons fenes,

"oulettes, gourdes, etc.

J e tais a regret la joyeusete, chemin faisant, de tous nos touristes,

jeunes ou vieux. Mes voisins se croyaient encore sous le ciel parisien

^Ua»u\ le lendemain matin, samedi, a 9 heures et un quart, la voix

rai,(l"e et monotone des conducted!* du train nous appcla en criant :
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t Saint-Rambert !!! MM. les voyageurs pour Grenoble, changez de

voiturc. »

Le train fat vide en mi instant.

Nous etions sur la limite des departements de 1'Isere et de la Drome, a

572 kilometres de Paris, 60 de Lyon, 90 de Grenoble.

Tandis qu'on transbordait nos bagages sur les wagons de I'embranche-

ment bas-dauphinois de Saint-Rambert a Grenoble, nouveau tableau char-

mant de variete. Pendant que plusieurs des notres dessinent ou vont

deguster les vertes liqueurs failes des plantes aromatiques du pays, un

groupe plus grave disserte sur la longitude et sur l'avance dun quart d'heure

que les villes dauphinoises comptent sur I'heure de Paris. Cet autre cercle

discute sur I'origine du mot Dauphine, derive, parait-il (1), du dauphin

qui ornait le cimier du casque des comtes de Vienne; d'autres s'ingenient

a trouver de grandes differences entre le climat du midi et celui de notre

pauvre capitale, que Ton decrie a l'envi : « Avez-vous entendu gronder le

Rhone?

Le Rhone impetueux, fils des Alpes glacdes,

» comme dit A. Chenier. — Avez-vous vu ses plages nues et jaunes de

» galets? — les rochers ont deja, sur notre route, pris des attitudes

» heroiques. — Le voisinage du midi, ajoute un paysagiste, s'est annonce

» par une couleur plus intense, par des localites de tons plus simples en

» leurs varietes, plus eclatantes et plus riches que dans les pays par-

» eourus, etc. , etc. »

Quant a nous, nous descendons pour observer, vis-a-vis de la station, de

belles excavations dans Talluvion ancienne du Rh6ne, puissant amas de galets

quartzeux, calcaires, gneissiques. Quelques plantes peu rares croissent sur

ces graviers : Cynodon Dactylon, Sinapis incana, etc.

Mais la vapeur nous rappelle, et nous void bientot courant vers Gre-

noble, sur une plaine d'alluvioo plantee de Vignes que Ton cultive en ber-

ceaux., de Mais, de Muriers, de sombres Noyers, et, ca et la, de cereales,

de Sarrasin, d'Amandiers, etc. La voie fevvee sur laquelle nous traversons

cette vallee, et qui relic Grenoble a Saint-Rambert, les Alpes au Rb6ne,

ifa ete achevee qu'en juin 1857, et il en est peu d'aussi frequences aujour-

d'hui par les voyageurs. Les etrangers passent en foule par Saint-Rambert

pour se rendre a la Grande- Chartreuse, ou bien aux eaux d'Uriage, d'AI-

levard, de la Motte, de Noyarey. Saint-Rambert est la route la plus

(1) Voy., entre autres, Allard, Le Nobiliaire de Dauphine, 1671; Gaya, His-

toire du Dauphine et des dauphins de Viennois, 1683 ; Chorier, Le Nobiliaire de

Dauphini, 1700; Tricaud, Histoire du Dauphine et des dauphins de France,

1713; Valbonnais, Histoire du Dauphine et de ses dauphins, 1722.
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agreable de Turin, deChambery, d'Aix, de Chamounix, de Geneve. C'est

pour nous la route du haul Dauphine, ce pays aussi beau qu intelligent,

dont les fertiles vallons, les montagnes pittoresques, les richesses naturelles,

dites les merveilles du Dauphine, attirent le touriste comme les merveilles

de I'Oberland et du Valais. Grenoble, la vieille eapitale du Graisivaudati,

est une des villes savantes de Franee, et elle encourage les etudes locales

par la publication de nombreux guides topograpbiques et scientifiques.

La vallee de Saint-Rambert a Grenoble a une direction qui est a peu
pres celle des Alpes orientales. Elle doit son origine a une dislocation de

I'epoque tertiaire (1). Les eaux quaternaires, descendant des Alpes vers le

Rh6ne, l'ont creusee comme un vaste sillon de 10 kilometres de largeur,

qui est devenu ainsi le debouche general par lequel les debris, provenant a

ce moment du bassin hydrographique de I'lsere et de ses affluents, se sont

precipites dans la vallee du Rhone. Ce grand sillon d'erosion offre des lors,

on le oomprend, la plus grande masse d'alluvions diluviennes que presente

e has Dauphine. Gette formation y atteint la hauteur absolue de ^50 metres.

EHe a du etre le produit d'une longue periode, pendant laquelle les tor-

ments alpins avaient un volume qu'ils n'ont heureusement plus de nos

jours.

Cependant uous courons toujours sur la grande plaine Saint-Andre, qui

Setend de Saint-Rambert a Voiron. Le chemin monte jusqu'au col de

Beaucroissant, puis il va s'abaissant vers la vallee de I'lsere. A mesure que

fious nous approehons de celle-ci, les montagnes s'aceentuent, a notre

droitesurtout; les rochers decoupes, denudes, nous donnent deja un avant-

gout des Alpes et de leurs pics capricieux.

De la station de Beaurepaire a celle de Rives, voisine de Beaucroissant,

'a vallee se nomme specialement plaine de Bievre. Ce plateau fait partiede

la
fi

niveau moyen de la plaine de Bievre est de 450 metres. C'est un sol de

sable et d'argile rouge, mele de graviers siliceux, entierement depourvu

h calcaire. Ce terrain, ties permeable, ties impropre a I'agriculture, con-

stjtue le lehm recent de M. Sc. Gras. II resulte du remaniement superficiel

desdepdts quaternaires par les infiltrations pluviales. II etait jadiscouvert

d'«ne belle foret royale, que les communautes religieuses vendirent peu a

Peu avec le droit de defrichement; faute immense quelles commirent sur

Presque tous les points de cette province si bien boisee jadis. La revolution

de 1789 mit le comble a la devastation des belles forte du Dauphine.

^'administration forestiere actuelle a sans doute apporte un terme a ces

(*) Voyez, pour plus amples renseignenients, les travaux recents de M. Lory,

so» Esquisse geoloyique de la Grande-Chartreuse, sa communication du 2 no-

vemlire 1857 a la Societe geologique, etc.
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desordres, mais sans pouvoir reparer le mal deja fait. Nous avons sous les

yeux un premier exemple des suites funestes du deboisement ; bien d'autres

s'offriront a nous dans les Alpes.

Mais nous sommes deja au-dessus de Rives (56 kilometres de Saint-

Ram bert), au plateau d'Eroptes, et voici que la voie ferree franchit la

vallee de la Fure sur un remarquable viaduc de Zi2 metres d'elevation et

273 metres de longueur ; il se compose de seize arches de \l\ metres en

plein-cintre et d'un seul etage de voute.

Nous traversons ensuite de vastes tranchees ouvertes dans un diluvium

de gros blocs, de debris anguleux et de cailloux stries. Puis, descendant

toujours, notre route franchit, a Reaumont, deux petits mamelons de pou-

dingues tertiaires a cailloux impressionnes. Cette vallee de Reaumont nous

offre des points de vue magnifiques. On ne se lasse pas de contempler a

droite les Alpes, avec leurs glaciers, avec leurs aiguilles bi/arrement dc-

coupees ca et la en gradiiis comme le bord des toits sur les maisons

des villages d'alentour. Tout cet immense fouillis cle montagnes, de

hameaux, declochers, de chateaux, de bois, de verdoyantes prairies, passe

trop vite devant les yeux emerveilles. Bientdt, en effet, nous nous enga-

geons dans quelques tranchees faites dans le diluvium inferieur, a Elephas

primigenias, a cailloux roules, sans gros blocs, sans debris anguleux, sans

galets stries. Ii est surmonte par un diluvium a gros blocs, Ires propre a

conslater le remaniement superficial de i'assise sous-jaeente par des phe-

nomenes erratiques; enlin le tout est recouvert d'un amas de debris

erratiques purs, formant quelques buttes saillantes et specialement celle

de Criel, que la voie ferree traverse sous un tunnel.

Au sortir du tunnel de Criel, nous ne sommes plus qu'a 269 metres

d'altitude, el nous apercevons a gauche la petite villede Voiron entouree

d'un panorama ravissant.

C'est a Voiron (66 kilometres de Saint-Uambert) que nous quittons la

voie ferree pour monter a la Chartreuse. C'est a Voiron que M. lory,

notre savant confrere de la Societe geologique, le geologue de la Faeulte

de Grenoble, etait venu nous joindre pour nous guider pas a pas a travel*

les Alpes dauphinoises, qiTil semble s'etre infeodees, comme M. Lecoq les

montagnes d'Auvergnp.

Une heure de repos nous est donnee. La plupart en profitent pour faire

des vivres et se munir de quelques flacons de china-china, Velixir vegetal

et vital de Voiron. D'autres visitant la ville, eclairee au gaz, alimentee de

nomhreuses et fralches fontaines, et dont les maisons elevees et regulieres

sont uniformement couvertes de toits rouges. Une belle place attire sui tout

rattention, de longues allees de verdure y aboutissent, et un chAteau-

d'eau, digne de notre place de la Concorde, en orne gracieusement le milieu.

Le tout est domine par un monticule eonique nomme rochc de Voize, com-
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pose de mollasse marine et de poudingue tertiaire, enlace partie de rubans

de verdure et partie de zones arides de galets.

Tandis que nos paysagistes fixent sur leurs albums les nombreux details

de ce tableau, d'autres vont s'initier, dans une magnanerie voisine, a .'In-

dustrie sericigene, si developpee dans les departements de la I)r6me et de

Tlsere. lis y apprennent que Ie soufre (1) parait devoir triompher de la

gattine (maladie des petits) et de la muscardine, ces deux ileaux des vers a

soif. Pourra-t-on guerir ainsi la maladie du Murier, dont la feuille, apres

la piqure d'un certain insecte, est attaquee par un Champignon que Turpin

avait d ej a signale, tout en disant que les Champignons inferieurs ne sont

que des modifications de la globuline, matiere verte qu'il admeltait dans les

feuilles des vegelaux (2)?

Quant a la muscardine, qu'on nous permette de rappeler, en passant, que,

beaucoup moinsdesastreuse d'nilleurs que lagattine(3), elle a pour cause un

Champignon microscopiqueetudie par M. Bassi, Ie Bo(r;/(is fiassiana Bals.,

qui s'implante dans I' insecte, au moment oil, apres sa derniere mue, il va

faire sou coeon, et qui lui enleve les matieres grasses qu'il renferme alors.

leparasitisme d'une plante sur un animal est un fait rare. Que lescoquilles

desmollusques soient couvertes d'Algues, que, dans certains etangs, on ait

peche de vieilles carpes sur Ie dos desquelles s'elait fixee toute une vegeta-

tion de Conferves, il n'y a rien la de bien surprenant. Les ecailles de la

wrpe, Ie calcaire de la coquille, sont couimc des terrains places sur la

limite de la vie et de la matiere inerte. N'est-il pas autrement curieux

quun Champignon vcgete comme vit un ver intestinal, eomme un puceron

(1) Voyez les Comptes rendus dc I'Academie des sciences, seances du 16 no-

»«mbre 1857 et autres.

(2) Voyez les Bulletins de la Societe imperiale d'agriculture, stance du 11 no-

vembre 1857.

(3) Quelqoes auteurs de Zurich et de Venise ont egalemenl altribue la galline

* quelque Algue uniccllulairo, ou, plus recemment, a un Champignon. Les in-

nombrables corpuscules ovoides qui envahissent, dans ceite maladie, lous les tissns

<•" ver a soie, seraienl en effet, pour M. Naegeli, une I'ongin^e de son genre Xosema,

synonymc du Panhistophyton clc M. Lebert. Celui-ci fait memede ces corpuscules

'espece /'. ovatum. D'ailleuis, M. Ie docleur Ciccone (de Turin) a prouve qu'ils ne

so»t pas plus des plantes que des animalcules, comme le croyaient M. Guerin-

Metmeville, qui |es range dans ses Hcmalozoides, et M. Leidig, qui en a fait ses

r^udonavicules. lis constituent un des elements organiques du ver a soie. lis .se

montreni dans Ie sang et surtout dans ce qu'on appelle le corps gras. On en ren-

contre egalement dans Fetal physiologique et dans fetal pathologique de I'insech'.

*« augmentation dans le sang est un plienomone commun a loules ses maladies

e < »e caracterise pas pins la gUline que la clairette, hjaunisse et Vhydropme du

Papillon. (Voyez les Bulletins de la Societe imperiale d'agriculture, t. XIII,

Me „.» .2' serio. 185^.)t
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adhere & une feuille, aux depens d'uu pauvre animal, dont il determine

la mort en le transformant peu a peu en une matiere blanche, friable,

analogue a la craie? Notre savant president, auquel nous empiuntons ces

remarques, a signale en outre, dans sa notice sur l

vEx position de 1855 (1),

un fait non moins anomal, commun a la Terre de Van-Diemen et a la

Nouvelle-Zelande : un Champignon, qui, cette fois, est un Cordiceps,

attaque certaines chenilles (Cossus ou Hepialus) quand elles se sont en-

foncees sous le sable pour sy metamorphoser en chrysalide. II les tue en

developpantson mycelium filamenteux dans leur tissu. La chenille, comme

le ver a soie muscardine, passe a une consistance friable (2).

[La suite a la prochaine seance.)

M. Cosson, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante, adressee a la Societe :

DOCUMENT HISTOMQUE POUR LA BOTAMQUE MEDICALE
,
par ML D. CLOS.

(Toulouse, 6 novembre 1858.)

Dans son remarquable Essai sur les proprietes medicates des plenties*

ouvragequia eu le privilege d'une second e edition, De Candolle cite au

nombre des auteurs qui out admis une relation entre les caracteres des

plantes et leurs proprietes : Cameraiius (1699), Isenflamm (176£*), Wilcke

(1764), Gmelin (1755), Murray, Linne, Jussieu, Casse! et Barton (/. c. %

l
re ed., p. 8 et 9; 2 e edit, p. h et 5).

Un nom tout au moins a etc omis dans cette liste, le nom de Frederic

Hoffmann, qui, ensuivant I'ordre des dates, devraitoccuper le second rang.

On doit en effet au celebre professeur de Halle un ehapitre interessant sous

ce litre : De methodo compendiosa piantarum vires et virtutes in medendo

indagandi (3). Hoffmann fait remarquer que, parmi les fondateurs de la

(1) La Botanique a VExposition universelle, par M. le comte Jaubert, p. 79.

(2) Le Bulletin de notre Societe a donne recemment aussi (t. V, p. 182, sq.)

une intfressante notice sur des fails analogues. II s'agissait des lsaria entomo-

genes, qui, d'apres les iravaux de M. Tulasne, ne seraient que l'appareil repro-

ducteur initial de certaines Spherics, telle que le Sphceria militaris Ebr. Ce

dernier Champignon s'attache frlquemment aux papillons nociurnes eleves en

caplivite, et, par exemple, au Bombyx Rubi L. Les larves ainsi attaquees pre-

sentent la consistance des vers a soie mnscardines. lilies se recouvrent d'nne

enveloppe byssoide, d'un duvet blanehatre, fait de filaments feutrds, et Ton

retrouve 15 plusieurs des caracteres du Botrytis Bassiana. M. Piligot a dt-

monire d'ailleurs depuis pen que la peau des vers a soie est formee de la memo

cellulose que les tissus vegetaux.

(;$) C'est au tome V desQEuvres completes de Frederic Hoffmann (Opera omnia

physico-medica in sex tomos distributa, Geneva, 17/|8, p. 58-02), que se trouve
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botanique(CesaIpin, Fabius Columna, Morison, Ray, Hermann, Ammann,
Rivin et Tourneforl), il en est qui prennent pour base de la classification

les capsules seminales, d'autres la figure des fleurs et le nombredespetales

raais quant alui, il croit qu'un seul caractere est loin de suffire, qu'il faut

eu reunir plusieurs : « Nobis eorum sententia proxime ad veritatem acce-

»dere videtur, qui Don unum sufficere characterem, sed plures simulspec-

» tandos esse asserunt, ita, ut totius plantse habitus ram quoad capsulas

'seminales, quam flores, folia et radices, pro vero ac genuino hujus scien-

» tiae fundamento ponendus videatur. » IVest-ce pas formeilement enoncer

ce principede comparaison generale devenu depuis la base des immenses

travauxd'Adanson? Mais hatons-nous d'ajouter que cet autre principede la

subordination des caracteres, decouvert par les Jussieu, et qui a vivifie

toutes les branches de I'histoirenaturelle, n'a pas meme ete soupconne par

Frederic Hoffmann.

On ne saurait denier a Hoffmann le merite d'avoir proclame un des pre-

miers la concordance entre les caracteres des plantes et leurs proprietes;

il semble meme que la phrase bien connue de Linne : Plantce quce genere

conveniunt etiam virtute conveniunt, ait ete calquee sur celle-ci, que je lis

dans Hoffmann : « Primum itaque asserimus pl'antas, quae similes gerunt

• characters, viribus inter se multum ac saepius convenire (/. c, p. 59). »

Le celebre auteur allemand s'etonne qu on n'ait pas cherche jusqu'a

'ui une methode propre a faire reconnaitre facilement les proprietes des

plantes. Voici ses paroles :

« Quamvis autem nostris temporibus facta fuerit tarn admirabilis ad

4 omnem hujus discipline excellentiam progressio, tamen mirari subit,

quodhactenus perquam pauci eruditorum satis diligenter cogitavcrint de

• invenienda ejusmodi methodo, qua specificaeet salutariferse vires cujus-

» vis plantaB facile indagari possint : quam ego rem profecto majoris utili-

)} talis, ac exactiorem illara herbarum ratione generis et nominis imponendi

1 notitiam, arbitror. lit licet nonnulli hoc in labore nou sine laude desuda-

» verint, dum partim ex ipsis characteribus, partim ex sapore et odore,

» banc virium cognitionem petendam esse affirmarunt ;
tamen paulo cura-

" tioii studio non solum hanc viam fusiuspersequi, sed etuovamquamdam

1 methodum, virtutes herbarum dijudicandi, hoc loco proponere insti-

}) tuimus (/. c. f p. 59). »

Hoffmann enumere ensuite les divers groupes naturels dans lesquels on peut

wte dissertation, dont la date nous est inconnue, mais qui doit probablement fttre

ciWe ap^s celle de Camerarius, puisque Hoffmann, n<5 en 1660, mourut en 1742.

11 »'« pas etonnant quelle ait echappe aux recherches si consciencieuses de

• * Cuddle, de Sprengel, de Prilzel et de Winckler, car elle est comme perdue ao

Milieu des ceuvres medicates de 1'auteur.



640 SOCIETE BOTAMQUE DB FRANCti.

constnter runiformitc de proprietes medicates. Ce sont, en premiere ligne,

les Laurinees et les Zingiberacees (1) ; puis les Champignons, les Fougeres,

auxquelles il reconnatt des proprietes $\>\enU\ues (in quibus vis est splenetica);

les Borraginees, a la corolle monopetale, aux quatre semenees nues, et qui

doivent leurs vertusagglutinatives et subastringentes, utiles pour consolider

lesblessures, a I'element terreux si abondant chezelles.

Puis viennent les Malvacees, a la corolle monopetale etaux nombreuses

graines reniformes, disposees en eercle [in formam caseoli congesto),

plantes qui sont gonflees d'un sue glutineux.

Les Chenopodees, auxquelles il associe la Parietaire et la Mercuriale,ont

des sues nitreux.

Dans les plantes verticillees, a fleur monopetale irreguliere galeiforme et

labice, domine un sel volatil huileux qui les rend cephaliques et nervines.

Suivent les Ombelliferes, a deux graines nues, et chez lesquelles aboncle

une buile volatile a verlu sedative.

Enfin, la benigne nature offre des plantes a fleur hexapetale reguliere et

a capsule tripartite (les Liliacees), chez lesquelles on reconnatt deux pre-

cipes actifs ; Tun est subtil, Acre, sulfureux ; I'autre est un sue douxet

glutineux.

Dans les Composees, Hoffmann distingue les flosculeuses [quae ex regula-

ribus constant floribu$) t
contenant une matiere sulfureuse volatile et douees

d'un principe salin amer [Tanacetum, Abrotanum, Artemisia, Mentha Sa-

racenica), des vraies semi-flosculeuses, plantes lactescentes et pleines d'un

sel detersif.

Tous les arbres coni feres on t desfleursimparfnites amentacees, eloignees

du fruit, et tous ont un sue resineux.

Tels sont, reproduitsen abrege, les exemples cites par Frederic Hoffmann

a I'appui de sa these sur I'analogie qui existe entre les proprietes et les

rapports naturels des plantes, et il ajoute : « Sed missa hae via, quae nos

n per characteres et signatures externas,de convenientia virtutum instruit,

o progressum jam facimusadaliam methodum, qua per compendium quasi,

» beneficio saporis et odoris, ad potissimasac prsecipuas plantarum in mor-

« bis arcendis et vincendis vires, facile pervenimus. o Cette seconde me-

thode consiste a passer successivement en revue les proprietes et le mode

d'action sur Teconomie, des plantes ameres, acres, aromatiques, etc., etc,

en indiquant pour chacun de cesgroupes les especes qui s'y rapportent.

(1) « lta cinnamomi, cassiae, malaballiri, camphor! ferae arborcs, unum eumdein-

» que prae se ferunt cliaracterem, nee adco magnum virium discrimen in iis dc-

» prcheiiditur. Zingiber, zedoaria, utraque galanga, coslus Arabicus, cauna Indica,

» zerumbeth Garciae de Orto, et simili characters, ct pari virtutc gaudent. » (Lm*

cit., p. 59.)
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Ehfin Hoffmann signale une troisieme methode : « Seqnitur jam ut aliam

• atque adhuc minus cognitam ac tentatam viam monstremus, qua iden-

»tidem ad notitiam virium plantarum pervenire possimus. Haee vero est

• ilia, ut videlicet fundi et soli, quo plan toe quae vis peculiari gaudent et

»sponte proveniunt, differentem naturam ac indolem, probe conside-
i

» remiis. » II cite des foils nombreux, relatifs a 1'influence que les agents

exterieurs exercent sur les proprietes des plantes envisagees quant a leur

nature et a leur intensite, et il accorde une attention toute partieuliere a

I'effet provenant des differences de stations. Mais quelque interessantes et

instructives que soient ces considerations, je ne suivrai pas I'auteur dans

cette voie.

Bien que M. Chatin ait recemment cherche a demontrer que les proprie-

tes des plantes sont loin de traduire toujours leur organisation (Voy. Ann.

des sc. nat., k e
ser,, t. VI, p. 262), nous avons pense que cette note ne

serait pas tout a fait inutile pour I'histoire de la botanique medicale et

pour celle de la taxonomie acnerale.

M. de Schoenel'eld, secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adressee a la Societe.

NOTE SUR UNE PLUIE DE SUCRE, par M. C. DfcLAVAUD.

( Brest, novembre 1858.)

A I'epoque oil j'habitais Saint-Denis (ile de la Reunion), je remarquai

u» jour, en mai 1856, alors que la vegetation commence a se ralentir dans

ces contrees, que toutes les feuilles des di verses plantes qui croissaient

Levant moo logementetaient recouvertes d'une matiere visqueuse et sucree.

J e 'R'empressai de soumettre cette substance a I'analyse, et je la reconnus

Pour de la glycose ou du suere de fruits.

A cet effet, je lavai les feuilles avec de I'eau distillee; puis la solution

f«t fdtree et evaporee au bain-marie. I.e residu fut repris par de 1'alcool

fa'ble; |a solution alcoolique, liltree pour separer les matieres go.nmeuses

el muqueuses indissoutes, fut evaporee, et le nou veau residu fut repris par de

•'eau etdecolore par le charbon animal purilie. On evapora une dernierefois :

le P'oduit ainsi obtenu etait encore colore en brun elair, il etait jaune dure

Par transparence, cassant, ties sucre et sans amertume. Abandonnc a lui-

,,1(S»ne, j| attira rapidement et fortement I'humidite, en devenant sirupeux,

et sans donner, apres trois semaines environ, la moindre trace de cristal-

lisatiou. Eniin, bouillie avec de la potasse, cette substance p. it une colora-

lio!
» "run fonce, et elle reduisit aussi avec energie la liqueur cup.ique

(le f'ommherz. Ces divers caracteres se rapporteut a la glycose ou au sucre

de f,-»ils, ,-t, comme I'eau de lavage des feuilles a etc immedialement sou-

T. V.
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mise & Pevaporation, et que celle-ci a toujours eu lieu au bain-marie, il est

fort peu probable que cette glycose provienne de la transformation, par la

fermentation ou par la chaleur, du sucrede canne. D'ailleurs j'en donnerai

tout a I'heure une autre preuve.

Mais, auparavant, que Ton me permette de suivre la filiation des remar-

ques que me suggera le phenomene. Je Pattribuai d'abord a la situatiou

defavorable des plantes dont les feuilles etaient ainsi couvertesde glycose:

toutes ces plantes, en effet, situees entre le mur de Pemplacement et la

facade de ma demeure, etaient privees, pendant la plus grande partie du

jour, des rayons solaires. Celles qui, au contraire, placees sur les cotes de

la maison, ne se trouvaient pas dans ces conditions plus desavantageuses

encore dans ces pays que dans les climats temperes (1), etaient absolu-

raent depourvues de la matiere visqueuse, et leurs feuilles etaient nettes et

parfaitement saines. Je me rappelai aussi, a cette occasion, ce fait cite par

M. Liebig, d'un Clerodendron fragrans qui, ayant vegete dans Pappartement

pendant I'hiver, laissa exsuder, par ses glandes foliaires, de grosses gouttes

qui se desseeherent en cristaux rcguliers de Sucre candi.

Cependant deux circonstances me tenaient en suspens. J'avaisdeja note,

comme un fait assez remarquable, la generalite de la maladie sur les

vegetaux qui se trouvaient dans la merae situation, quoiqu'ils appartinssent

aux families les plus diverses, et que leur port, leur nature, leurs qualites,

fussent extremement varies. C'etaient, en effet, des arbres ou des lianes,

comme I'Azedarach, le Cheramelier (Cicca disticha) , et la Liane-d'argent

[Argyreia argentea); des arbrisseaux, comme le Lautier-Rose, des Hosiers,

le Cafeier, le Goyavier-a-fleurs (Lagerstrcemia elegans): ou des plantes

herbacees, telles que P Aya-pana, le Patchouli , la V4olette, et plusieurs autres.

De mfime, les feuilles, seches ou grasses, ne presentaient guere de dilfi-

rences entre dies sous ce rapport, soit celles d'un jeune pied de Dattier, du

Poinsettia pulcherrima, ou des Vanities, du Pereskia Bleo et de la Liane-a

fleurs de cire [Hoya carnosa). II serait resulte de la, si I'ombre seule avait

(1) Ce fait est remarquable : Pombre est mortelle h une foule de plantes dans

les pays chauds, et, pour Pagrement des habitations, on est oblige de choisir entre

un parterre couvert de fleurs, inais expose au soleil, et 1'ombrage d'arbres et d'ar-

bustes croissant sur un sol d'une nudile d&solante. Cela depend sans doute, abstrac-

tion faite de la transpiration, de ce que Pequilibre dans les fonctions de respiration

est trouble 5 I'ombre d'autant plus que la temperature est plus 6iev6e. M. Garreau

a demontre en effet qu'il y avait constamment expiration d'acide carbonique pai

les ptanles, mfme au soleil, et qu'elle etait en rapport avec la temperature; dun

autre cole, comme, sous Pinfluence des rayons solaires, il y a reduction de cet

acide et de celui de Patmosphere, ce sont deux actions inverses, iVoii resultent a

nutrition du v6g<Hal, si celte dernifere action est prldominante, et son deperisse-

ment au contraire, si la premifere Pemporte.
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ete la cause du phenomene, que son influence eut etc bien grande, puis-

qu'elle aurait agi egalement sur les vegetaux les plus dissemblables.

La seconde circonstance devait me frapper encore davantage. Si quelques

feuilles etaient recouvertes d'une couche uniforme de 1'excretion sup-

posee, la plupart ne la presentment que par places, elles etaient comme
pointillees par defines goutteletles de sirop desseehe et brillant. De plus, la

face superieure seule des feuilles en etait pourvue, et, lorsque celles-ci

se trouvaient accidentellement dans une position oblique, les deux pages

offraient des gouttelettes dont I'aspect indiquait qu'elles avaient un peu

coule avant de se solidifier.

D'apres cela, il etait presque manifeste que ces gouttes de glycose

etaient tornbees cVen baut, et provenaient des Azedarachs plantes en cet

endroit dc monjardin. II etait bien facile de le constater en placant au-

dessous de ces arbres une feuille de papier, par exemple; e'est ce que je

fis, et, apres quelques instants, la feuille etait ponctuee de fines gouttes

isqueuses. Souvent meme on apercoit, en se placant favorablement, la

pluie que forment ces gouttelettes tombant de I'arbre par intervalles ou

d'une maniere continue.

Je rassemblai alors une assez grande quantite de feuilles d'Azedarach,

et cette fois je les traitai seules, comme je 1'ai dit, pour en extraire la

substance qui les recouvrait. J'en obtins une trentaine de grammes. Je

pecus en outre les gouttes tombant de I'arbre sur une lame de verre, je les

laissai se dessecher spontanement, et je les examinai a la loupe pour y
decouvrir, mais en vain, quelques cristallisations. Enfin, une capsule fut

placee sous I'arbre pendant quelques jours, de maniere a recueillir une

certaine quantite de produit. Je lavai ensuite le vase avec un peu d'eau

distillee, je filtrai, et la solution fut evaporee a la temperature ordinaire

dans une cloche sur 1'acide sulfurique. II resta alors un residu nullement

a, tere, incolore, mais encore visqueux et non cristallin, et reduisant la

'iqueur de Frommherz. Ces dernieres experiences me eonflrmerent dans la

Penseeque la matiere secretee etait bien de la glycose et non du sucre de

canne, comme dans le cas du Clerodendron cite par M. Liebig.

Si ''on examine les feuilles de I'Azedarach, on reconnait qu'elles sont,

comme celles des plantes situees au-dessous, le plus souvent pointiilees de

gouttelettes sur leur page superieure, etrarement recouvertes d'une couche

u»>iforme de glycose. Les rameaux herbaces sont egalement un peu vis-

9«eux. Dans tons les cas, la quantite de la substance est assez faihle pour

^''1 soit reellement singulier qu'clle donne lieu a la pluie observee,

d'autaut plus que: celle-ci a lieu meme par un beau temps, et plusieurs

J0l"'s apres qui! est tombe de I'eau. (Test pour cela que j'ai donne a cette

"ote|etitre, assez bizarre en apparence, de pluie de sucre, voulant ainsi

m*' Attention sur le phenomene qui me parait le plus saillant.
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J'ai depuis observe la meme excretion de glycose sur un grand nombre

de pieds d'Azedarach et sur des feuilles de Badamier et de Manguier. II

est essentiel de noter que ce sont principalement les arbres deja vieux ou

sou ffrants qui sont atteints de eette maladit.

En France, les feuilles de Chene presentent aussi parfois one semblable

exsudation
;
je me propose d'en faire one plus complete analyse a la saison

prochaine.
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PHYS10L0GIE VEGETALE,

Anatomie des plantes a^riemic* de l'ordre des Orehl-
flees. Deuxieme Memoire. Anatomic du rhizome, de la tige et des

feuilles; par M. Ad. Chatin [Memoires de la Soc. imper. des sciences

not. de Cherbourg, tome V, pour 1857, p. 33-69, pi. i et n).

Ce Memoire, qui fait suite a celui du meme auteur sur VAnatomie des

manes des Orchidees, public dans le tome IV du recueil de Cherbourg, est

divise enquatre paragraphes relatifs an rhizome, a la tige, au pedoncule et

aux feuilles des memes plantes.

§ [. Anatomie du rhizome. — « Un examen anatomique attentif de la

partie la plus inferieure du cauclex ascendant des plantes, meme de celles

qui sont annuelles et paraissent avoir une tige parfaitement simple, permet

presque toujours de reconnaitre que eette partie d iffere par quelques

caracteres, comme la presence de rayons medullaires, I'absence de tra-

ehees, etc., des portions de l'axe placees au-dessus d'elle. » M. Chatin

croit devoir etcndre le nom de rhizome a cette partie inferieure, habituel-

lement souterraine, de l'axe. II ne s'occupe dans son Memoiieque du rhi-

zome rampant et souterrain, et il prend ses exemples dans le genre Pleu-

rothallis. LVtude du rhizome du P. prolifera le lui moutre compose :

l°d'un epiderme en couehe unique, sans granules; 2° dun parenchyme

eompris entre lepiderme et l'axe de Torgane, forme uniformement de cel-

lules a parois ponctuees ;
3° d'un cercle fibro-cortieal, interrompu sur

quelques points, loge dans Tepaisseur du parenchyme, qu'il divise en une

^gion externe ou corticale et une region interne ou medullaire, forme

d'epaisses fibres ponctuees; ^° des faisceaux fibro-vasculaires, sensible-

mentpareils les uns aux autres,sans trachces, epars, non sans quelque

^gularite, dans la region interne du parenchyme. Cette structure se

retrouve sans modulations notables dans le Pleurothallis spatidata et dans

^ques autres Orchidces. « Elle suflit, dit M. Chatin, pour montrer que

le rhizome, tout en pouvant tenir par quelques points a la racine et a la

tjge, differe nettement, par son anatomie, de I'uneet de I'autre. » En effet,

dans la tige proprement dite du P. prolifera, lepiderme porte quelques

stomates, son cercle fibro-cortical est exactementsous-epidermique, et de

P'uscontinu; enfin, ses faisceaux fibro-vasculaires contiennent constant

ment des trachees deroulables.
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§ II. Anatomie de la tige. — M. Chatin examine suceessivement les

quatre parties constitutives de la tige proprement dite. — 1° Vepiderme

ifoffrequ'une couche de cellules a parois ordinal rementepaissies et recou-

verte d'une enticule souvcnt fort epaisse. — 2° Le parenchyme se montre

sous trois etats generaux ou types rattaches entre eux par des transitions.

Dans le premier de ees types [Pleurothallis spatulata, Dendrobiurn fim-

briatum) il est sensiblement identique, dans toute Pepaisseur de la tige,

tant pour la structure des parois des cellules que pour leur contenu. Dans

le second type, les cellules de ce parenchyme different entre elles, soitpour

la structure de leurs parois, soit pour leur contenu, soit sous ces deux

rapports a la fois ; de plus, celles de Pinterieur sont plus differentes de

cellesde Pexterieur. Enfin, letroisieme type est essentiellement caractense

par la division da parenchyme en deux zones concentriques, separees Tune

de Pautre par ['interposition d'un cercle fibreux complet, et que Pauteur

nomme: Pexterue, parenchyme cortical; Pinterne, moelle. — 3° Lesysteme

fibro-cortical n'a pas, dans la plupart des Orchidees epiphytes, d'existence

propre ou independante des faisceaux fibro-vasculaires ; mais dans un

certain nombre de cas, il en est autrement et on le voit prendre un deve-

loppement notable en s'isolant dans Pintervalle compris entre Pepiderme

et les faisceaux fibro-vasculaires. Mors tantot ( Vanilla plantfolia) il

reste engage dans Pepaisseur du parenchyme, tantot, et plus frequemmeut,

il devient plus exactement sous-epidermique (Pleurothallis proltfera et

spatulata, Dendrobiurn fimbriatum, etc.). M. Chatin atoujours (?) vu les

fibres des cereles corticaux des tiges pareilles a celles de la generalite des

libers. — l\° Le systeme fibro-vasculaire ou ligneux est considere pa 1

M. Chatin dans la disposition et dans ia structure intime de ses parties

constituantes. II est compose d'un certain nombre de faisceaux immerges

dans la portion interne du parenchyme, et glneralemenl ranges assez regu-

lierement en cereles concentriques, entre lesquels se trouve une couche

plus ou moins epaisse de parenchyme. Dans quelques Orchidees [Physosi"

phon Loddigesii) la presence d'un cercle fibro-parenchymateux donne au

systeme ligneux uneapparence dicotylee. Alors les faisceaux, souvent en

une seule zone, s'adossent a ce cercle fibreux. — Tous Jes faisceaux fibro-

vaseulaires d'une plante ont sensiblement la meme structure ;
mais ils dif-

ferent avec les genres et meme parfois avec les especes. Les plus composes

sont formes de vaisseaux et de trois sortes de fibres; cPautres n'ont, avec

les vaisseaux, que des fibres de deux sortes; les plus simples n'ont qu une

sorte de fibres. Ces trois sortes de fibres sont: 1° des fibres a parois epaisses

et ponctuees ;
2° des fibres minces, non ponctuees, etroites, souvent grano--

liferes, repondant, dit Pauteur, a ce qu'on a suceessivement considei

comme vaisseaux du latex ou comme tissu du cambium ;
3° des fibres,

tant&t a parois ponctuees quoique assez minces, tantot a parois ties mince*
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et non ponctuees. Enfln, les vaisseaux sonl rarement isoles, plus souvent

groupes en paquet qu'entourent les fibres.

§111. Anatomie de la tige florale. — M. Chatin (lit que des differences,

habituellemeut fort appreciates, distinguent les tiges florales ou pedon-

cules des tiges proprement dites ; cependant il ajoute que, dans quelques

cas [Physosiphon, Vanilla plant folia), ces differences n'existent pas. II

entre dans quelques details pour montrer la diversite de structure qui

existe entre les deux portions de la tige dans les Maxillaria, Catasetum,

Oncidium, Lcelia.

§ IV. Anatomie des feuilles. — 1° Epiderme. — II consiste en une

seule couche de cellules de configuration variable, selon les especes, mais

jamais a contour tres sinueux, a parois generalement epaisses, et il est cou-

vert exterieurement d'une cuticule fort epaisse d'ordinaire. Les cellules

epidermiques renferment tantot des grains de chlorophylle, tantdt des

rains incolores ou des gouttelettes d'huile, tantdt enfln des cristaux. Les

stomates existent sur toutes les feuilles d'Orchideesepidendres, quelquefois

wr les deux faces ifol

toujours sur 1'inferieure seuleraent. De plus, on voit sur quelques especes des

perforations epidermiques ou pertuis observes deja par divers botanistes,

qui les ont envisages de differentes manieres. Meyen a vu dans ces pertuis

des stomates
; M. Trectil les regarde comme formant le canal excreteur de

glandes, qu'il nommcicrypto'/des. M. Chatin adopte la premiere de cesopi-

nions. — 2° Parenchyme. — Outre les cellules parenchymateuses ordi-

Miresjes feuilles des Orchidees epiphytes presentent des cellules spiralees,

deja bien etudiees par divers observateurs. M. Trecul a distingue dans la

maniere d'etre de ces deux sortes de cellules trois types differents : le pre-

Nfer, ou les cellules spiralees manquent; le second, oil elks sont places

*tre les utrlcules a chlorophylle, celles-ci touchant seules I

1

epiderme
;
le

troisieme.ou il existe une couche incolore de cellules spiralees au moinsen

Partie, qui separe de Pepiderme la masse du parenchyme a chlorophylle.

De son cote, M. Chalin distingue encore trois nouveaux types, dont le plus

pemarquable est celui oil toutes les cellules du parenchyme foliaire sont

sPiralees et neanmoins vertes {Lcelia anceps). D'ordinaire, la chlorophylle

est repartie a peu pies indifferemmentdaos tout le parenchyme foliaire, ou

moins a peu pres egalement vers les deux faces ;
mais parfois aussi

{Cattleya crispa et Mosskc) la coloration verte reside principalement vers la

face superieure, tandis que, au contraire, dans le Pleurothallis speciosa et

I* Physosiphon, c'est pres de la face inferleure que le parenchyme contient

(le 'a chlorophylle. — L'auteur admet des rapports assez constants entre la

,,at«re du parenchyme ct celle de Pepiderme.- 3* Systeme fibro-vasculaire .

Us faisceaux fibro-vasculaires sont disposes en 1, 2, 3, a, 5 assises,

°« comme epars dans la masse du parenchyme. Quand il y en a plusieurs

du
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assises, ccux de la moyenne sont ordinairement plus gros et plus composes

que les autres. Les faisceaux montrent aussi uue structure plus ou moins

complexe. I\L Chatin distingue des faisceaux majeurs et mineurs. Les pre-

miers, eonstituant en general I'assise moyenne, reunissent sou vent les trois

sortesde fibres indiquees plus haut pour la tige et des vaisseaux rassembles

pour I'ordinaire en paquet vers le centre du faisceau ; ailleurs, ils n'ont

que deux sortes de fibres, ou m£me une seule, avec des vaisseaux. Les

faisceaux mineurs, ou subordonnes, ou corticaux, consistent uniquementen

un paquet de fibres epaisses et ponctuees. II y a souvent identite de struc-

ture entre les faisceaux des feuilles et des tiges ; raais parfois on observe

aussi quelques differences entre les tins et les autres. Les faisceaux mineurs

manquent assez souvent aux feuilles, quoiquils existent dans les tiges

;

l

9

inverse a lieu cependant pour)
1

Epidendrum ionosmum.

Les deux plancbes, jointes au Memoire de M. Chatin, represented

quelques details de lauatomie du Liparis lanceolata? (pi. 1) et du Bolbo-

phyllum Careyanum(\>\. u).

Ricerclie sulla natura del sneclatori e la cscrcxione
' delle rati it* i (Recherches sur la nature des sucoirs et stir les excretions

des ratines) ; par M. Guill. Gasparrini (in-/i de 113 pages et 8 plan.

lithog. Naples, 1836; cliez Joseph Dura).

-

Le Memoire de M. Gasparrini est dedie au prince Louis de Bourbon,

comte d'Aquila. — Dans une preface d'une page, Tauteur fait remarquer

quelle importance auraitpour la physiologie vegetale et pour Tagrieulture

la solution definitive de la question relative, aux secretions particulieres

que les uus aUribuent aux racines, tandis que les autres n'en admettent

pas l'existenee. Son travail est divise en trois chapitres relatifs : le premier

(pp. 5-43) a fetude speciale dessufoirs; le second (pp. 44-56) a la pretendue

action que les racines exerceraient sur les substances de nature organique;

le troisieme et le plus etemlu (pp. 57-103) aux excretions des racines.

I. Sur les sucoirs. Dans un premier paragraphe intitule: Notions gene-

rales sur le sujet, M. Gasparrini nous apprend qu'il designe sous le nom de

sucoirs, applique par De Candolleaux papilles absorbantes de la Cuscute,

les poils radicauxqui naissent generalement en grand nombre sur les der-

nieres ramifications des racines, jusqua une faible distance de leur spon-

giole. II rappelle les principaux travaux qui out etc publies au sujet de la

racine et de ses functions ; il rapporte successivement I'opinion la P'
us

ancienne, qui voit dans les spongioles Torgane essentiel de I'absorption, et

celle plus recente, basee principalement sur les observations d'Ohlert, qul

attribue cette faculte d'absorption a une portion voisine de la spongioid

mais independante d'elle. « Nous croyons, dit-il ensuite, que dans la gene-
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ralite des plantes, mais non sansquelques exceptions, les spongioles absor-

bent peu ou rien du tout, tandisque les sucoirs absorbent la totalite ou la

majeure partie des liquides necessaires a la vegetation. Les spongioles

represented, jusqu'a un certain point, les bourgeons de la racine, par les-

quels elle s'allonge et se ramifie, et tout ramuseule naissant ne diflere pas

de la spongiole ou extremite jeune de la fibre radicaleen vole d'aceroisse-

ment, etant egalement forme en totalite d'un tissu cellulaire frais, per-

meable et recemment forme. Ce tissu se trouvant dans un milieu bumide,

pomme la terre, on nepeutlui contester quelque aptitude h donner passage

a I'eau; seulement nous pensons que cette aptitude est ties faible. » Le

grand nombre de sucoirs qui existent sur les racines, I'etendue de la sur-

face qu ils prcsentent, la capillarite de leur canal, la perrneabilite de leur
*

membrane extremement mince, sont regard es par M. Gasparrini comme
lendant ties bien eoropte de la grande quantite de liquide qu'absorhent les

acines etdelarapiditeavec laquelle s'enopere l'ab?orption. Iladmetcepen-

dant que la facnlte d'absorption doit appartenir aussi, quoique faiblement

en general, au tissu superficiel presque spongieux desfibrilles radicellaires.

Ainsi, il cite le Safran qui, comme d'autres plantes sans doute, manque

entierement de sucoirs, de telle sorte que toute fabsorption doit s'y operer

par le tissu superficiel, la spongiole elle-meme comprise.

I>e second paragrapbe de ce chapitre a pour title : Rapportset differences

qui existent entre les sucoirs et les poils des parties aeriennes. L'auteury

donne d'abord une idee des nombreuses variations que presentent les poils

desorganes aeriens quanta leur composition, leurcontenu, leurs secretions

quand ils sont glanduliferes, leurs fonctions probables. II arrive enfln acetic

conclusion que la structure des poils radicaux etant uniformeet leur i6le

different de celui des poils aeriens, les unset les autres doivent Atre regar-

des comme des organes distincts.

Letroisieme paragrapbe, leplus elendu de ce chapitre (pp. 17-43), est

consacre a I examen des sucoirs. Apres y avoir etudie les sucoirs dans les

differentes divisions du regne vegetal, M. Gasparrini deduitde ses nom-

"t'euses observations les consequences suivantes :

* l-es poils radicaux, en raison del'uniformite de leur structure dans les

Phanerogames et dans les Cryptogames vasculaires, meritcnt d'etre dislin-

gwesdes poils des organes aeriens ; leur function principale, qui consisle a

absorber les substances liquides et gazeuses, leur a valu la denomination de

sucoirs.

2. Dans les Mousses et les Hepatiques, ils represented la racine entiere,

8°it comme organe evidemment descendant, soit comme organe absoi bant.

3 - Leur structure est simple; cesont des tubes membraneux, lisses, sans

v«feseaux ni fibres.

4- Dans les plantes cellulnires (Champignons et Lichens), ils consistent
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en une cellule diversement rameuse, ou en plusieurs cellules en series longi-

tudinaleset successivement laterales, qui toutes ensemble forment le myce-

lium, organe primitif ou etat premier de ces vegetaux.

5. Les sucoirs des Mousses sont, en general, gros, formes de plusieurs

cellules en series, dont certaines emettent un rameau et dont celle de la

base derive d'une cellule sous-cuticulaire.

6. Dans quelques Hepatiques, la meme plante presente des sucoirs en

tubes simples et d'autres en tubes doubles, dans lesquels le tube externe

provientd'une cellule epidermique et I'interned'une cellule duparencby me,

Les uns et les autres sont souvent pourvus de preeminences sur la face

interne du canal externe ; ils durent autant que la fronde de laquelle ils

proviennent.
*

7. A partir des Hepatiques et en allantaux Cryptogames vasculaires, on

voittoujours les sucoirs constitutes par une seule cellule sous-cuticulaire

qui s'allonge en cylindre et qui pent se modifier selon les obstacles qui

s'opposent a son allongement.

• 8. Les modifications consistent en pro6minences de diverses formes et

grandeurs, lisses ou papilleuses
,
qui se prolongent parfois en rameaux

courts; el les naissent ordinairement vers I'extremite ou exactement a la

pointe des sucoirs, rarement au milieu de la longueur de ceux-ci; elles ne

sont, du moins dans les plantes superieures, ni entierement ni toujours

I'effet dobstacles au libre accroissement des sucoirs.

9. Ceci resulte de la forme que ceux-ci conservent lorsqu'ils viennent a

decouvert et qu'ils n'eprouvent d'aucun c6te des difficultes a leur accroisse-

ment; caralors il en est qui s'elargissent encore a leur sommet etdeviennent

gibbeux de diverses manieres.

10. Le contenu deleur cavite interieureestun ttuide plus ou moins dense

et transparent, dans lequel se trouveune substance finement granulee.

11. Ce contenu transsude en plus ou moins grande partie a travers les

paroisdu tube, et surtout vers les points oil se montrent les modifications

ci-dessus mentionnees , et y rattache les particules terreuses de toute

nature.

12. Les sucoirs aeriens du Lierre, et probablementaussi d'autres plantes,

ne different pas de ceux de la racine pour les points essentiels de leur struc-

ture, si ce n'est que, sur certains points de la radicelle aerienne, uncertain

nombre d'entre eux s'unissent par Pextr^mile, peut-etre uniquementpan^

qu'ils se trouvent trop series dans un etroit espace.

13. L'existenee de sucoirs terrestres semble etre generate dans les plantes

annuelles et arborescentes, au moins dans les premieres annees de I'exis-

tencede celles-ci.

14. Ils manquent dans le Safran, dans YOrobanche Hederce, YEpiden-

drum elongotum, tant sur les racines aeriennesque sur cellesqui sont dans
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la terre, et certainement dans d'autres especes encore • en decembre, ils

manquaient chez 17m scorpioides Desf. ; mais les especes qui en sont

pourvues formeront toujours une immense majorite relativement a celles

qui en manquent. En outre, ils peuvent manquer momentanement, lorsque

la vegetation est interrompue, comme en hiver, pour beaucoup de plantes.

15. Lessucoirs, en qualited'organes temporaires, caducs, qui se forment

sur de jeunes ramuscules de la racine a mesure qu'ils s'allongent, et a cause

de la faculte qu'ils ont d'attirer Tair, sont, de mSme que les ramules radi-

eaux, pour Taxe descendant, ce que sont les feuilles pour les tiges et les

branches.

II. De la prctendue action des ratines sur les substances de nature orga-

mque. L'auteur fait tin historique detaille de Topinion qui attribue aux

racines uue action particuliere sur les corps de nature organique, ou

meme inorganique. II signale divers faits qui semblent venir a Tappuide

cette opinion, tels que ceux de racinesqui ont traverse des noyaux, ceux

des organes absorbants des parasites qui penetreut plus ou moins profon-

dement dans la substance des plantes nourricieres. II rapporte ensuite les

experiences qu'il a faites en semant du Triticumspelta dans des pots rem-

plis de sable ferrugineux du Vesuve, soigneusement lave, etdans lesquels il

avait mis, soit un morceau de bois mort d'Aylantus, soit un fragment de

pomme de terre, soit un morceau de pain, soit des coquilles de noix, etc.

Ces observations lui semblent montrerque les racines n'agissent pas direc-

tementsur les corps strangers, mais bien par Taction dune matiereexcretee

etdissolvante. « L'existence de ce dissolvant, quelle qu'en soit la nature,

nesemblepas, dit M. Gasparrini, pouvoir etre revoquee en doute pour

quelques Lichens, Lecidea rupestris, Verrucaria immersa, V. purpuras-

cens, etc., dont Taction sur les pierres calcaires les plus dures est telle que

leurs apothecies s'y enfoncent profondement, tandis que les filaments fra-

giles et irreguliers de leur thalle se melentaux particulesapeine desagre-

gees de la pierre. »

HI. Sur les excretions des racines. — Au commencement de ce chapitre

le savant botaniste italien montre d'abord de combien de manieres les

Plantes peuvent se nuire par leur voisinage; il rappelle qu'une plante

cultivee plusieurs annees de suite dans une terre la rend impropre a la

K^me culture, et cela, selon les uns, parce qu'elle epuise le sol des sub-

stances neeessairesa la vegetation de cette espece, selon les autres, parce

quelle y verse des matieres excretees qui agissent de maniere fScheuse sur

lesnouveaux pieds de Tespece qui les a produites. II expose les resultats

des observations et des recherches par lesquelles on a voulu demonfrer que

c<* excretions ont lieu (Brugmans, Plenck, surtout M. Macaire), ou, au

contraire,qu'ellesneseproduisent jamais (Walser.). II rapporte ensuite

k* experiences qu il a faites lui-mSme pour s'eclairer sur cet important
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sujet ; apres quoi il resume de la maniere suivante les fails qu'il a observes

et les consequences qu'il en deduit.

1. Les sucoirs contiennent en plus ou moinsgrande abondance une sub-

stance finement granulee, dissoutedans un liquide, quelquefois si transpa-

rente et si subtile que, pour la manifester, il faut employer Piode qui la

jaunit et la condense un peu.

2. Pendant leur jeunesse, tant qu'ils croissent, cette matiere y abonde;

elle y devient ensuite peu abondante, lorsque leur accroissement est termine.

3. Dans ceux qui sont venusa decouvert,soit a la lumiere diffuse, soit a

lobscurite, on trouve encore del'air, et souvent on y observe, pendant

qu'ils soot entoures d'humidite ou d'eau, une circulation s'operant dans

leur cavite tubuleuse et formant deux courants de particules granuleuses,

Tun ascendant, I'autre descendant, dans toute la longueur du canal.

h. Dans cet etat, quelques-uns de ces suQoirs s'ouvrent a leur sommet

et verseut au dehors une portion de leur contenu, conservant un petit trou

plusou moins visible, ou inappreciable; apres quoi la circulation cesse.

L'ouverture de I'organe a son extremite et I'expulsion de son liquide ont

lieu en un instant et a peu pies simultanement; mais celle-ci se continue

parfois lentement pendant quelque temps.
v

5. Le liquide expulse ressemble a une mucosite demi-fluide, granuleuse,

diaphane, qui se repand dans I'eau, ou qui se ramassesur un coteou autour

du bout de rorgane d'oii il sort, en prenant Tapparence d'une mucosite

tenue. Les particules granuleuses qu'il renferme varient souvent peu en

grosseur ; elles semblent azotees, surtout les plus grosses, et de nature

albumineuse. Mais ce liquide differe selon les plantes pour les matieres

organiques et inorganiques qu'il contient.

6. La quantite de matiere expulsee varie naturellement selon les especes;

ainsi, le Seigleen donnc peu comparativement a la ttave, au Cochlearia.el

surtout a la Laitue; elle varie aussi selon le terrain, les engrais, etc.

7. Les sucoirs de la Rave emettent, outre le liquide dont il s'agit, mais

ties rarement, des filets ties fins, moniliformes, verdures ,
formes de

series de ties petits granules spheriques ou oblongs.

8. Ces petits filsse meu vent peu de temps dans I'eau en se contournant;

leur mouvement est immediatement arrete par la solution d'iode. Us sont

appliques con I re la paroi interne du tube, en series tortueuses ou spirales,

presque comme dans les Cham, et, comme dans ceux-ci, ils sont Tagent

moteur dela circulation. II est probable qu'ils manquent lorsque celle-ci

n'a pas lieu.

9. Outre le mouvement de redressement determine par la turgescence

qui resulte de la penetration de I'eau par endosmose, quelques sucoirs en

montrent un de trepidation et d'oudulation, qui peut^tredua Taction de

la substance verte disposeeen (ils confervoides.
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40. [/expulsion du liquide a lieu aussi dans la vegetation naturelle polit-

ies sucoirs decouverts du Polypodium vulgare, et probablement d'autres

plantes.

11. Les sucoirs aeriens du Lierre ne montrent pas de circulation; leur

contenu ne sort pas par un point de leur surface, ni netranssude, au moins
sensiblement. II en est de meme dans -le Tenorea heterophylla Gasp., le

Cordyline vivipara, le Cereus triangularis.

12. Dans des conditions diverges, les sucoirs souterrains en contact avec
les particules de terre, n'ont jamais laisse voir ni circulation, ni expulsion

subite de liquide par leur extremite, ou Ton ne voit, en general, aucune
ouverture, pas plus que sur tout autre point de leur surface.

13. Ces deux phenomena peuventse manifester separement ou simulta-

nement sur les sucoirs qui se sont developpes sans obstacle dans les cavites

de la terre, a en juger par quelques exemples : Poa annua, Faba vulgaris,

Hordeummurinum, oil la circulation s'est montree seule.

14. Les sucoirs situes sous terre sont presque toujours enveloppes d'une

matiere muqueuse, sur des points plus ou moins etendus, surtout autour

des dilatations irregulieres de leur extremite et dans les sinus 5 cette matiere

est ordinairement disseminee, queiquefoisramass^e parpetites masses d'ap-

parence grumeuse. Kile sort par exsudation, abstraction faite de celle qui

pourrait passer par un" Irou du sommet.

15. La meme fonctionest devolue, mais a un faible degre, a I'epiderme

des memes radicelles jeunes, quand elles manquent de sucoirs.

16. De m6me que parmi les poils aeriens excreteurs quelques-uns expul-

sentun liquide par un orifice terminal, et les autres le rejettent par exsu-

dation, de meme ces deux fractions existent dans les sucoirs, separees ou

unies. Ceux qui se sont prod u its a decouvert presentent uniquement le pre-

mier mode d'expulsion, ceux qui sont venussous terre out gen^ralement le

second. I/an et l'autre existent dans le Poa annua et le Polypodium vul-

9are
9 bien que dans celui-ci Texsudation soit ties faible ou nulle.

« II reste a voir, dit M. Gasparriui, si Texcretion des racines represente

dans les plantes la matiere fecale des animaux, selon J'opinion de Plenck,

adoptee par Humboldt et par De Candolle ; si elle deteriore le sol pour

I'espece qui la produite et pour les especes voisines ;
enfin, si ellepeut noire

aune autre espece de nature differente. Nous ne nous sentons pas en etat

de repondre convenablement a ces questions. »

Le Memoire de M. Gasparriui se termine par rexplication detaillee des

^ figures qui occupent les huit planches.

r den Verswdi tier Befruchtang: von Ptatv-

mOroreniuin and at€m*h**um mlt cln-

Bnder
(
Rapport sur les essais de fecondation des Platycentrum

if»#t
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rubrovenium et xanthinum funpar Vautre); par M. Eel. Regel (Garten-

flora de janv. et fevr. 1858, pp. 26-29).

Dans les experiences qui font le sujet de cet article, M. Regel s'est pro-

pose de reconnaltre s'il y a des liybrides fertiles a la fois par le pollen et

par le pistil. M. Klotzsch ayant considere non comme des hy brides, mais

comme de simples formes, les plantes que donne la fecondation reciproque

des Platycentrum [Begonia] xanthinum et rubrovenium Kl., ce sont aussi

les deux especes sur lesquelles ii a cru devoir operer.

En fecondant le Platycentrum rubrovenium par le P. xanthinum, il a

obtenu un hybride absolument semblable au Begonia xanthina marmorea,

et, comme celui-ci, fertile a la fois par le pollen et par le pistil. Tous les

pieds ainsi obtenus ne differaient quelque peu les uns des autres que pour la

coloration de leurs feuilles, qui, dans la plupart, etaient tachees de blanc,

comme le sont celles du B. xanthina marmorea, mais qui, dans un petit

uombre, ressemblaient au B. xanthina gandavensis par le vert uniformede

leur face superieure. M. Kegel conclutde cette experience que les by brides

entre deux bonnes especes constituent untype unique, et que les individus

n'en different entre eux que pour des caracteres peu important*.

Pour reconnaitre les resultnts de la fecondation de Phybride par lui-

meme, le savant allemand a feconde le Begonia xanthina marmorea et le

B. xanthina gandavensis, ehacun par son propre pollen. Les graines qu'il a

obtenues ainsi n'ont conserve letypede Phybride que dans un petit nombre

de cas; en general, les plantes qui en sont provenues retournaient plus ou

moins a Tun ou a rautre des parents. De la se sont montrees des formes

extremement variees pour la configuration des feuilles, pour la presence

ou I'absence des tacbes, pour les caracteres de la fleur. L'auteur en tire

cette consequence que m6me un hybride fertile ne peut se propager par la

fecondation comme type fixe, mais qu'il donne en se fecondant une seriede

formes qu'on peut concevoir comme rattachant Tune a ('autre deux

bonnes especes ; enfin, que cet hybride peut ainsi retourner au type de Tun

ou de rautre de ses parents.

En troisieme lieu, M. Regel a feconde Thy bride par Tun de ses parents.

II a reussi lorsqu'il a pris pour pere le Platycentrum xanthinum. Les

plantes qu'il a obtenues etaient pour la plupart retournees au pere, et

quelques- lines seulement sont restees intermediates entre celui-ci et Phy-

bride. L'iufluence de Phybride a done ete souvent a peu pres nolle.

Ces observations peuvent etre utiliseesdans la pratique de I
horticulture,

oil Pun desobjets qu'on se propose le plus habituellement consiste a pro-

duire de nouvelles formes. Pour arriver a ce resultat, il est clair que, toutes

les fois qu on aura reussi a obtenir entre deux bonnes especes un hybride

pourvu de pollen bien organise, il faudra le feconder parlui-meme, puisque
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cette fecondation a pour effet de donner naissance a des plantes de formes

beaucoup plus variees que si Ton avait opere sur ce m£me hybride avec du
pollen d'un des deux parents ou d'une espece voisine.

Einigc Worte liber die Bastardbilduii£cii in der l^ai-

tung JEgfilaps (Quelques mots sur la formation des hydrides dans le

genre ^Egilops)
;
par M. J. Groenland (Jalirbucher fur wissenschaftlicke

Botanik, 1, 3 C cab., 1858, pp. 514-530, pi. XXX).

La communication faite, il y a quelques inois, par M. Groenland a la

Societe botanique de France, au sujet de ses curieuses experiences d'bybri-

dation entre VAZgilops ovata etdlverses varietes deFroments, nous dispense

d'analyser ce memoire dont nous nous contenterons, pour ce motif, de

signaler Texistence. Cet ecrit renferme un historique detaille de la question

et la description des hybrides que MM. J. Groenland et I . Vilmorin ont

obtenus artificiellement a Verrieres, pres de Sceaux. II porte la date du 25 fe-

vrier 1858. La planche qui I'accompagne renferme les figures d'ensemble

et de details de sept epis, dont le premier est celui de VdEqilops ovata

formant le point de depart, et dont les six autres sont ceux d'hybrides de

plus en plus eloignes de \'Jfi. ovata. Ces figures ont ete gravees sur pierre,

d'apres les dessins de MM. Riocreux et J. Groenland.

How
Willi

flA

par M. Asa Gray. (In-8° carre de 233 pages. New-York, 1858; chez

Ivison et Phinney, 321, Broadway.)

Le nouvel ouvrage de M. Asa Gray est destine a faire penetrer des

notions de botanique parmi les enfants et dans les plus simples ecoles ;
aussi

'e plan et la redaction en sont-ils tout a fait elementaires, et son tils encore

l'endus plus faciles a comprendre par la vue d'un grand nombre de figures

intercalees dans le texte. II est divise en deux parties, dont la premiere

renferme les elements de la science, tandis que la secoode consiste en une

F'ore populaire contenant la classification et la description des plantes com-

munes aux Etats-Unis, soit spontanea, soit cultivees. Ces deux parties

°nt a peu pres la meme etendue. La premiere est divisec en quatre cba-

P'tres. Dans le premier, I'auteur presentc un resume d'organographie en

quatre sections : il expose d'abord lesorganes qui constituent uneplante;

51 Passe ensuite au developpement dune plonte venant de graines; en troi-

sieme lieu, il montre comment les vegetaux se developpe.it d'annee en

ai»»ee; enfin il indique les modifications principales sous lesquelles se pre-

sent les racines, les tiges et les feuilles. Le second cbapitre est consacre
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specialement a Phistoire des divers modes de propagation et de multipli-

cation des plantes. Ici encore se trouvent quatre sections relatives :
1° a la

multiplication par bourgeons, comprenant quelques mots sur les boutures,

marcottes, greffes, tubereules, etc. ;
2° a la propagation par graines indi-

quee en quelques lignes ;
3° aux fleurs etudiees assez en detail, soit en elles-

mSmes, soit quant a leur arrangement en inflorescences ; U° au fruit et a la

graine. f.e troisieme chapitre est intitule : Pourquoi les plantes poussent,

pourquoi. elles sont faites et ce qu'elles font. C'est un resume des principals

notions pbysiologiques. Le quatrieme cbapitre est un resume de taxonomie

et une preparation a la seconde partie de I'ouvrage. 11 est divise en quatre

sections, dont la premiere comprend les principes des classifications, la

seconde, les regies de la nomenclature botanique, dont la troisieme est rela-

tive a la metbode naturelle; enfin, dans la quatrieme, Tauteur montre com-

ment il faut etudier les plantes avec le secours de la Flore, line ties bonne

metbode adoptee par M. Asa Gray est de donner a la fin de cbaque section

ou chapitre Tindication analytique des sujets qu'il y atraites.

Quant a la Flore populaire, elle commence par une clef analytique eondui-

sant aux families ; apres quoi on trouvedans cbaque famille une clef ana-

logue conduisant aux genres. M. Asa Gray a cru devoir adopter des noms

anglais pour les families et les genres, et placer les noms latins en sous-

ordre, suivanten cela Texemplede M. Lindley, etc. II estpermis de douter

qu'il en resulte plus de commodite pour ceux qui se servent des ouvrages

dans lesquels on procede ainsi.

L'ouvrage de M. Asa Gray ne renferme pas moins de 500 figures. L'exe-

cution typographique en est fort remarquable.

Deux tables terminentce volume : Tune forme un dictionnairedestermes

botaniques, avec renvoi aux pages ou ils sont expliques^ Tautre est une

table alpbabetique des noms de plantes.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Note sur le SctermUhus ttttcittafif* Schur, par M. B. Martin

[Mem. de la Societe d'emulation du departement du Doubs, tirage a

part en broch. in-8 de huit pages, sans date, envoyee a la Soc. botan.

de France, le 12 novembre 1858).

Le 15 juillet 1850, M. Martin decouvrit dans les Cevennes, a Notre-

Dame-de-Bonbeur (Gard), un Sderanthus nouveau pour la Flore fraucaise,

qui, soumis h M. Grenier, fut regarde par ce botaniste comme jdentique ou

S. polycarpos L et comme different du S. polycarpos DC, de Montpe

et Narbonne. M. Grenier crut devoir distinguer cette derniere plante sous

lenom (\e Sderanthus Detorti, etil lit observer que, tout en appliqw|nla
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la premiere le nom de SI polycarpos L, il ne trouvait pas line identite

parfaile entre elle et Pespece decrite- par LInne dans le quatrieme volume

des Amamitates academicce. Presque en meme temps eut lieu en Allemagne

la decouverte du Scleranthus uncinatus Schur, que MM. Grisebach et

Schenk, dans leur Iter hungaricum , regard fcrent comme distinct de la

plante trouvee par M. Martin dans les Cevennes. Cependant, aujourd'hui,

I'auteur de cette note regarde eomrne parfailement etabli :

l°Que le Scleranthus uncinatus Schur et celui des Cevennes ne consti-

tuent qu'une seule et unique espece; puisque, d'un c6te, il n'existe entre

eux aucune difference digne d'etre notee, et que, d'un autre c6te, tons les

deux presentent egalement saillant le earactere essentiel fourni par la forme

oncinee des divisions calicinales.

2° Que le Scleranthus polycarpos L est ime espece a raver des catalogues

botaniques; les recherches faites par M. Babington dans rherbier de Linne

nyant prouve que lesechantillons conserves sous ce nom dans la collection

llntieenne sont greles, ehelifs, peu satisfaisants, sans aucun trait original,

et n'offrent rien qui les distingue du Scleranthus annuusL.

La description du Scleranthus decouvert par M. Martina ete donnee

dans les Archives de la Flore de France et d'Allemagne (fevrier 1852).

L'auteur n'a rien a y changer; seulement, il n'est pas bien certain que U

plante soit annuelle. II est convaincu que c'est la meme espece que Gouan

a signalee sous le nom de ScL polycarpos L., comme venant dans des loca-

tes qui sont precisement eel les oil le S. uncinatus a ete decouvert.

LeS. uncinatus est utie espece des regions montagneuse et aipestre et

des terrains granitiques, oil elle vient exclusivement stir les bords des che-

niins. Sur les Cevennes, sa limite inferieure est I'altitude de 110O metres;

11 i»e s> eleve guere au-dessus de 1400 metres ; maisil atteint 1700 metres

sur les plateaux du Mont-I.ozere, et il arrive beaucoup plus haut dans les

Pyrenees centrales, oil M. Timbal-Lngrave l

9

a decouvert pres du port

de Castaneze. Les ScL annum et perennis L. entrent a peine dans la

»ne de vfcetation du ScL uncinatus, et il? descendeut beaucoup plus bas,

surtout le premier.

i

leber Orvhitt militaris, Simiu , fusca unci Hire Ba*-

<»r«lc (sur les Orchis militaris, Simi;., fusca et leurs hybrides) par

M. A. de Bary [Berichte d. naturf. Gesells. zu Freiburg i.B., mars

1828, n» 28, pp. 477-482).

On rencontre quelquefois, comme on sail, des formes inter.nediaires entre

les Orchis militaris L. {0. Jiivini Gouan), Simla Lamk. {0. Tephrosanthos

Vi")et/bca Jncq. [0. purpurea Huds.). C'estpeut-etre poor eela que Linne

faisait de ces especes trois vaiietos de son Orchis militaris, el que Spenncr

T. V.
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a partage celte maniere de voir, vers laquelle incline M. Doell. La plupart

des auteurs modernes regardent ces formes eomme des hybrides; ainsi,

ave, F. Schultz et Wartmann ont decrit et norarae plu-

sieurs de ces hybrides. — Plusieurs raisons appuient cette theorie des

hybrides: cestrois especes se trouvent, dans certains pays, avec des earac-

teres specifiques constants et sans formes de passage; on connait positive-

raent des hybrides entre d'autres Ophrydees ; enfin, les formes interme-

diaires en question se montrent souvent isolees au milieu de leurs parents

qui sont minis en grand nombre et qui sont parfaitement semblables entre

eux. — Mais sur les collinesde Loess du Kaiserstuhl, pres de Fribourg,

lestrois especes dont il s'agit et leurs formes typiques ne sont guere plus

frequentes que les intermediaires de tons les degres. Cette circonstance a

determine les observations de M. de Bary.

Les differences qui distinguent les Orchis militaris, Simla et fusca con-

sistent surtout dans les formes de leur labelle; en outre, VO. fusca se dis-

tingue des deux antres par son casque brim-rouge. Une autre difference

remarquable resulte de la marche de I'epanouissement des fleurs. Celles

de VO. militaris s'ouvrent dans I'ordre centripete ou du bas vers le haut,

tandis que celles de VO. Simia s'epanouissent dans I'ordre centrifuge oudu

haut vers le bas; ce caractere appartient exclusivement a cette espeee. Ses

fleurs se developpent dans le meme ordre que dans les autres especes.

Meme lorsque les jeunes epis sortent du milieu du feuillage, its ont une

forme pyramidale, et les fleurs du bas sont plus grosses que celles du haut.
w

lis ne changent de forme que pen avant I'epanouissement ; la fleur supe-

rieure ou les deux fleurs superieures restent souvent petitesplus longtemps

que les autres ou meme ne s'ouvrent pas ; mais les autres s'epanouissent a

partir du haut, d'oii il resulte qu'un epi en fleurs est en forme de pyramide

renversee. L'epanouissement de toutes ces fleurs s'opere beaucoup plus

vite que dans VO. militaris, de sorte que bientdt on n'en reeonnait plus

I'ordre, les premieres ouvertes restant fraiches jusque longtemps apresque

les inferieures se sont epanouies; mais ce meme ordre devient encore

appreciable dans les epis avances ou les fleurs du haut se sont fanees les

premieres. Cette difference dans I'ordre de l'epanouissement, jointe a la

forme caracteiistique du labelle, assure aux Orchis Simia et militaris le

droit d'etre regardes eomme deux bonnes especes, et justifle Topinion selon

laquelle les formes intermediaires sont des hybrides. Toutes ces formes

ont montre, sans exception, I'ordre (l'epanouissement de VO. militaris. Le

labelle a la meme configuration dans toutes les fleurs d'un epi, maisil vane

beaucoup d'un individu a I'autre. II y a des formes exaetement interme-

diaires aux deux especes, caracteiisant le veritable hybride, et puis des

intermediaires entre celui-ci et les parents. — Au Kaiserstuhl, VO. M" 1
'

tari-fusca est exaetement inteimediaire a ses deux parents; on trouve
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assez rarement des intermediaires entre ces derniers et lui. — Toutos les

autres Orchidees de la meme localite n'ont jamais present d'hybrides.

Jusqu'ace jour on n'a meme pas vu (YO. simio-fusca. — Cf

est YO. milt-

taris qui est toujours intervenu dans la production de ces hybrides, et qui,

vraisemblablement, a joue le plus souvent le rtMe de mere.

\uovi gencri e nuovc specie di piantc cultivate nel i ni I

orto botanieo di Palermo [Nouveaux genres et nouvelles especes

de plantes cultivees dans le jardin royal botanique de Palerme) ; par

M. Aug. Todaro (Brocb. gr. in-8 de 20 pages. Palerme, 1858).

Dans ce memoire, M. Todaro presente I'histuire dctaillee de sept especes

nouvelles el dun nouveau genre. La difficult*; qu'on eprouve toujours ase

procurer les brochures italiennes nous determine a reproduire litteralement

les diagnoses de ces diverses plantes, afin que les lecteurs de ce Bulletin

aient moins a regretterderfavoir pas sous lesyeux les descriptions etendues

que le savant botaniste it-alien donne de ses especes.

1. Iris panormitana Tod.

L (Pogoniris) scapo cylindrico, foliis subsequale, 1-fl.; flore brevissime

pediceJIato • pei igonii tubo longissimo, ovario plusquam quintuple) longiore,

bracteas subaequante, laciniis longitudine subaequalibus, stylo longioribus,

exter. barbatis, angustioribus, oblongo-spatulatis, supra medium usque ad

basim attenuatis, apice rotundatis, leviter emarginatis, inter, oblongo-

ellipticis, in quarta parte ioferiore sensim angustatis, ad apicem profunde

marginatum rotundatis; bracteis foliaceis, acutis; foliis ensiformibus,

^rectis,glaucis; rhizom. repente.

Cet/mcrolt naturellement surles montagnes des environs de Palerme;

j| y fleurit en roars et avril. (Vest une petite espece, a fleur jaune, legere-

Nent odorante, tres voisine de 17. pseudo-pumila Tin., duquel ellese dis-

tingue par la longueur du tube de son perianthe, et par divers autres ea-

racteres.

3. Iris Statella Tod.

I {Pogoniris) scapo cylindrico, foliis longiore, 2-fl.; flore subsessili;

Perigonii tubo ovario subduplo longiore, bracteas aequante, laciniis longitu-

dine subajqualibus, tubo styloq. longioribus, exter. barbatis, prope medium

usq. ad basim attenuatis, apice rotundatis, subintegris, in tertia parte su-

Periore reflexis, inter, oblongo-ellipticis, infra tertiam partem inferiorem

sensim angustatis, ad apicem rohmdatum vix crcnulatum inflexo-subcon-

niventibus; bracteis foliaceis, apice scariosis; fol. ensiformibus, creel is;

•"hizom. repente.

Cette espece, dediee au marquis de Statella, est plus petite que la precc-

(,ente, et nedepassc guere 22 centimetres de hauteur ;
sa fleur est d'un blane

sa| e, a peine odorante. On en ignore la patrie.
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3. Iris sicula Tod.

/. [Pogoniris] scapo cylindrico elato, foliis mullo loogiore, multifl.;

flore breviter peduoculato; perigonii tubo ovarii bractearumq.longitudinem

subaequante, laciniis subquadruplo breviore; laciniis cxterioribus vix lon-

gioribus, oblongo-cuneatis apice rotundatis, crenulato-denticulatis, inte-
— *

rioribus latioi•ibus f ellipticis, tertio inferiore valde angustatis, apice rotun-

datis, crenulato-denticulatis ; bracteis apice et margine scariosis, obtusis,

subinflatis ; fol. late ensiformibus erectis; rhizom. repente.

Cette cspece croit en Sicile, a une assez grande hauteur, sur les mon-

tagnes; elle fleurit en mai et juin. C'est une grande plantequi iVatteint pas

moins de 1 metre et demi de hauteur, et dontles fletirs, ties odorantes, d'un

bleu-ciel lilaee, mesurent jusqu'a 15 centimetres de largeur. Elle fleurit en

mai et juin.

Ix. Iris erratica Tod.

/. [Pogoniris) scapo cylindrico, foliis parum longiore, sub 1-fl.; flore

breviter pedicellato ; perigonii tubo ovario subaequale, laciniis quadruplo

breviore, braeteas subaequante, laciniis longitudine subsequalibus, exter.

spatulatis, basi valde attenuatis, apice obtusis rotundatis subintegris, inter,

obovato-elliptieis, margine subundulatis, a medio ad quartam partem iofe-

riorem obsolete, quarto inferiore sensim, angustatis, apice rotundatis;

bract, foliaceis, apice scariosis, obtusis; fol. ensiformibus, erectis, glaucis

;

rhizom. repente.

Cette plante, cultivee depuis longtemps au jaid in botauique de Palerme

et rcpandue dans d'autres jardins sous differen ts noms, est probablement

sicilienne, a moins que ce ne soit un hybride. Elle est haute d'environ

26 centimetres. Sestleurs jaunes se montrent en marset avril.

5. Arachnites Insengce Tod.

A. perigonii laciniis 3 exter. oblongis, obtusis, lateralib. patentissimis,

intermedio arcuatim disposito, a gynostemio remoto; 2 inter, ovato-lan-

ceolatis, acutiusculis, villosiusculis, gynostemio subaequalib., exter. brevio-

rib.; labello subtomentoso, late subquadrato, basi angustiore convexuloq.,

apice emarginato, appendiculato; appendiculaintegra, patente ;
gynostemio

suberecto obtusiusculo.

Col lines calcaires et pied des montagnes autour de Palerme. Fleurit en

mars et avril.

A propos de cette Orchidee, M. Todaro expose en detail les motifs pour

lesquels il croit qu'on doit donner au genre Ophrys le nom d
5 Arachnites

Hoffm., et reserver pour les Listera le nom d'Ophrys.

6. Hermione venusta Tod. (Narcissus venastus Tod., PL exsic.)

H. subglaucesceus, scapo ft-8-fl., erecto, iistuloso, striato, obsolete com-

presso; fol. erecto-patulis, scapum subajquantib., obtusis, lineari-sublon-

fornib., explanatis, basi vix lationb., subcanaliculatisq.; corona sepalis
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breviore, luteo-aurea, cupulari, ore repandulo-crenulato subconstricta;

perigonii lacmiis luteis subsequalib., imbricatis, rotundato-obovatis, sub-

emarginatis, appendiculatis, stellato-subretroflexis, tubo semel breviorib.;

stamin. stylo incluso longiorib.

Origine inconnue.

7. Pastor a: a Tod., in Bert. Flor. ital., X, p. 520. [Bivonwce species

Bert., |. cv p. 520).

Le genre de Cruciferes que M. Todaro etablit pour le Bivomva prcpcox

Beit. (loc. nit.), qui devient son PastorcRa prcecox, est voisin des genres

Copsella et Bivoncea. II se distingue du premier par ses sepales concaves,

parsa cloison ovale-oblongue, a la base de laquelle sontadnes les funicules

fill formes. II differe du second par son calice simplement un pen concave

dans le bas, par ses graines, au nombrede 6-12 dans cbaque loge, par les

valves de la capsule non ailees, et par ses graines ovales, tubereulees-ru-

gueuses (non ovales-elliptiques ni glabres).

Le P. prcecox Tod. est une petite plante annuelle, qui croit dans les bois

en Sicile.

_ \

Plantte javanieae ncc non ex insults flnltlmia et etiam e

Japoikisi qiiiiMlaiii oriuudw, a. .lac. Dion. Choisy, profes. gene-

vensi, in clar. Zollingeri catalogo javanensi elaborate, et nunc denuo

vulgntffi cum variis additionibus et emendatiunibus (Broch. in-S de iv

et 30 pages. Geneve, 1858).

On sait que M. Choisy avait bien voulu se charger de quelques families

dans le Verzeichniss ou catalogue des plantesde Java recoltees par M. Zol-

linger ; mais, dans un avant-propos mis en tete de la brochure dont it

s'«git iei, il nous apprend que des fautes typographiques enormes et tres

oombreuses (fnnnmera et absurdissima typographica menda) ayant ete

coramises danscette publication, qui fut faite en I absence de M. Zollinger,

11 a eru devoir publier une nouvelle edition de son travail. Prolitant de

•occasion qu'il faisait naitre ainsi, le savant botaniste genevoisa fait quel-

Pes changements et diverses additions a sa premiere redaction ;
il a meme

llo»ne pour plusieurs especes des observations et des descriptions.

Les families dont il est question dans ce travail sont :
1" parmi les Tha-

lomiflores, les Hypericacces, les Clusiacees, les Camelliacees, avec la famille

secondaire des Pyrenariees Chois.; 2° parmi les CarolIiflores, les Terns-

''oemiacees, les Ebenacees (poor le genre Leucoxylvm Blum.)et les Con-

Vo'vulacees.

Les especes nouvelles dont lauteur donne la description sont les sui-

tes: Hypericacces : Hypericum nervosum Cb., des moots Waliram, a

Jav« 5 Clusiacees : Calophyllum venulosum Zoll., de la province de Bantam ;

Te
"»«poemiacees : Ternstroemia micrantha Cb. , a Java, sur le moot Gedeh

;
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Eurya salicifolia Ch., de Sumatra;/?. Zollingeri Ch., de Java, sur le

mont Gedeh : Saurauja latibractea Ch. , des Philippines; S. Junyhuhnii Ch.,

de Java. — Convolvulacees : Argyreia glabra Ch., de Tile de Lombok.

Calonyction mollissimum Zoll., de Java. Ipomcea modesta Ch., de Java.

Convolvulus defloratus Ch., de Java; C. Zollingeri Ch. , des iles Biraa,

Sumbawaet Balie. Calystegia japonicaQM. [Convolvulusjaponicus Thxmb.)*

Cuscuta japonica Ch. , du Japon.

Hie Agavc-Artcii des Kalserliehen Botaiiisclicn Gar-

tens in Naiiit-l*etersbnrg [Les especes rf'Agave du Jardin bota-

vique de Saint-Petersbourg)
;
par M. E. Regel [Gartenflora, cab. d'octob.

1858, pp. 310-31ft).

Le jardin botaniquede Petersbourg possede une riche collection d'especes

d'Agave, fort rares pour la plupart, quelques-unes nouvelles, qui ont ete

rapportees en majeure partie du Mexique, par M. Karwinsky. M. Regel

presente le releve de toutes ces especes en etablissant parmi ellesune divi-

sion basee sur les differentes manieres d'etre de leurs feuilles, seul orpane

qu'on ait sous les yeux dans les jardins, les Agave n'y fleurissant que tres

rarement en general.

a. Feuilles charnues-epaisses, largement lanceolees-oblongues, d'un vert

bleudtre, bordees de grosses dents epineuses.

1. Agave americana L.; Mexique et nord de I'Amerique meridionale;

naturalise dans le midi de i' Europe et le nord de I'Afrique. — Var. margi-

nata Hook.; cbarmante variete reeherchee pour ses feuilles bordees de

blanc. — 2. A. Milleri Haw.; Mexique. — 3. A. potatorum Zuec.

;

Mexique.

b. Feuilles charnues-epaisses, largement lanceolees-oblongues, vertes,

bordees de grosses dents epineuses.

k. A. Scolymus Karw ; Mexique.

c. Feuilles charnues-epaisses, lanceolees-oblongues, d'un vert bleu^tre

bordees de petites dents epineuses.

5. A. vivipara L. ; Amerique tropicale. — 6. A. lurida Ait. ; Mexique.

7. A. Vera: Cruets Haw. (A. lurida « hot. Mag., tab. 1522) ;
Vera-

cruz.

d. Feuilles charnues-epaisses, lanceolees-oblongues , non epineuses et

tres finement dentees.

8. A. rupicola H. Petrop. ; rapporte du Mexique par M. Karwinsky.

Tige epaisse, haute de 33 centimetres; feuilles largement lanceolees,

oblongues ou allongees-Ianceolees, terminees en epine fine, bordees

dents de soie tres serrees, fines, longues d'une ligne au plus, inegales e

droites ou arquees, d'un vert clair, charnues, planes ou concaves en dessus,

convexes en dessous, d'abord dressees, plus tard recourbee?. — « brevx-

»
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folia ; (3 rubridentata; y longifolia. M. Kegel presume que certains Agave
connus seulement de nom, comme A. glaucescens ou A. serrulata, peuvent

bien rentrer dans eette espece.

e. Feuiiles epaisses, maisdures et coriaces, etroitement lanceolees, mar-

ginees et a dents epineuses.

9. A. univittata Haw.; Mexique. — 10. A. heteracantha Zucc;
Mexique.— A. h. Var. vittata Regel. Tige atteignant 50 centimetres de hau-

teur; feuiiles coriaces, planes, ondulees, etroitement lanceolees, longues au

plus de m
,65, d'abord dressees, plus tard recourbees ou retorn bantes, d'un

vert fence en dessus, avec line bande mediane claire, d'un vert clair en

dessous, terminees par une epine longue de 7-8 millimetres; dents egales

ou a pen pres, ecartees de \U a 28 millimetres. M. Regel presume que eette

plante peut bien etre une espece distinete et separee.

f. Feuiiles epaisses, mais dures et coriaces, etroitement lanceolees, non

denteesaux bords qui portent des fils.

11. A. filifera Salm; Mexique.

g. Feuiiles coriaces, larges a la base, jonciformes ou lineaires au dela.

12. A. geminiflora Gawl. (Litlira geminiflora Tagl. ; Dracaena Boscii

H. Cels. ; Yucca Boscii Desf. ; Bonapartea juncea Willd.); Mexique.

13. A. striata Zucc. ; Mexique. — ift. A. Yuccafolia Red.

h. Feuiiles pen charnues, molles et souvent presque membraneuses,

finement dentelees a la loupe, tordues ausommet, qui n'a pas d'epine ; racine

tubereuse
; plantes fleurissant facilement.

15. A. saponaria Lindl. (Polyanthes maculata Mart.). — 16. A. macu-

kta Regel, Ind. sern. horti Petr., 1856, p. 16; Mexique. — 17. A. undu-

hta Kl. ; Mexique. — 18. A. brachystachys Cav. [A. spicata Red.);

Mexique. — 19. A. spicata Cav. (A. polyanthoides Schl. et Cham.);

Mexique.

*©te «ur quelques » l«uc^ d'eau douce; par M. J. Bonhomme

(l
er

fragment, broch. in-8 de 8pag. et 2 plane, gr. in-A. Rodez, 1858).

Ce Memoire porte sur huit especes d'algues, qui sont cai acterisees et

figurees, qui sont toutes, ou nouvelles, ou transposes dans un genre dif-

ferent de celui dans leque) elles avaient ete rangees, et qui out etetrouvees

da *is le departement de I'Aveyron, surtout pres de Milbau. Toutes ces

Cryptogames ayant etetrouvees en France, nous croyons devoir en repro-

duire ladias nose.

iPalmellavirescensBonh., pi. I, fig. 1 (Sorospora vtrescem Has.O).

p- gelQtlnosa, mollis, difformis, sordide viridls; substantia matricnli acl.ro-

ma«ca; cellulia virid., globos. ,
granulosis, perldermide hyal.no cinct.s,

mm
,0i crassis.

AuPerie (Aveyroo), clans lea rigries des landes granitiques, libre ou
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entourant des brins de racines. — Ses cellules sont disposees par quatre

dans les parties reeentes; leur membrane est assez epaisse et elles renfer-

ment, en general, quatre granules, qui sortent a la maturite et donnent

bient6tautant de cellules.

2. Palmogloea ca/carea Bonh., pi. I, f. 2. — P. strato pallide auran-

tiaco, d ifformi; substantia matricali gelatin., achromatica ; cellulis ovat.

cylindricisve, mn\0t ad mm
,02 crassis, mn\02-0 m,\03 longis, membrana

acbromatica duplici, nucleum granulosum granulis intense aurantiis invol-

ve!) te.

Milhau ;rocbes calcaires, verticales, humides, en grurneaux pen etendus,

oranges. Ties rare.

3. Calothrix cirrhosa Bonh., pi. I, f. 3 (Arthronema cirrhosum Hass.).

L'auteur communique des observations sur la formation des rameaux des

Calothrix.

Le Spirogyra quinina Kiitz. est cite par l'auteur comme lui ayant montre

plusieurs fois le mode de production solitaire des spores qui a motive la

formation du genre Rhynchonerna Kiitz. Cette anomalie pent avoir lieu

chez tous les Spirogyra dans des eaux presque stagnantes et souillees de

matieres etrangeres qui s'interposent aux filaments de TAlgue de maniere a

en empficher le rapprochement normal.

U. Spirogyra peregrina Bonh., pi. 1, f. 5. — S. cellulis baud replicatis;

spirS simplici, laxa, anfractibus 2, 3, fasciis latiusculis; filis
n,u>

, 031 cras-

sis; articulis diametro duplo aut triplo longiorib.; fertilib. latere externo

tumidis ; sporaovata.

Milhau, dans le Tarn. ; fructif. en aoiit.

5. Spirogyra elegans Bonh., pi. I, tig. U. — S. cellulis haud replicatis;

spiris ternis, latiusculis, fasciis tenuib., filis
mm

, 04 crassis ; articulis ste-

rilib. duplo ad septuplo fertilib. subduplo, diametro longiorib.; fructi-

feris utrinq. inflatis- spora ovata.

x>Iilhau, dans le Tarn ; fruct. en juillet, mais assez rarement.

6. Spirogyra emilianensis Bonh.
, pi. II, f. 2. — S. cellulis haud repli-

catis ; spiris U, 5, densis, fasciis latis ; II I is ()
mm ,05 crassis ;

articulis duplo

ad triplo diametro longiorib., fructiferis non intlatis ; spora ovata.

Milhau, dans le Tarn ; fruct. en aout.

7. Zygnema abbreviation Bonh
, pi. II, f. 1. — Z. peridermide crassis-

simo; filis inclusis Omn,
,05 crassis; cellulis diametro breviorib.; substantia

gonimica «qualiter diffusa, nunquam tripartita? fructiferis tumidulis, ad

genicula contraetis •, trabeculis brevibus, sporis transverse oblongis irregu-

lariter ovat., epispermocinctis, cellulam replentib.

Fosses de la route de Milhau a Crcissels ; fruct. en juillet.

8. Batrachospermum pulvinatum Bonh., pi. II, f. 3.— B. dense cespi-

tosum, mucosum,olivaceum, vage ramosum ; ramis strictis, brevib., ad
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genicula flexuosis, verticillis versus apicem subconfluentib. , inferiorib. de-

pauperatis,ssepe fibrisarticulatis crispalis immixtis; ramulis verticillorum

articulis ovatis v. clavatis, ultimo saepe incrassato.

A rorificed'un fosse de drainage, au-dessous du bois de Massol, pres

de Milhau.

Cette espece s'eloigne beaucoup, par son port, des autres Batracho-

spermes
; elle forme, sur le sol inonde, de petites masses arrondies de \ ou

2 centimeires, epaisses dun centimetre environ, vert olive, muqueuseset

a surface mamelonnee. L'auteur ne Ta pas vue encore en fructification.

Les figures qui accompagnent le Memoire de M. Bonhomme sont gravees

sur pierre et dessinees, pour la plupart, sous un grossissement de 300 on

350 diametres.

BOTANIQUti GEOGUAPHIQUE ET GEOLOGIQIJE.

Die Leitpflaiixen des RotliHegendeii mitl desZeclisfeln-

Cebirges oder tier permisclieit Formation in Saclisen

[Les plantes caracteristiques du gres rouge et du Zechstein, ou de la for-

motion permienne en Saxe), par le docteur Hanns Bruno Geinitz (broclu

in-ft W
Dans une preface de trois pages, M. Geinitz dit que I'objet de son travail

est d'etablir de nouveau un parallele entre les plantes du gres rouge et

celles de la formation houillere, ainsi que celles du zecbstein. II ajoute

que, dans unouvrage anterieur, il a distingue cinq zones de vegetation

dans la periode houillere, etque, dans celui-ci, il se propose de depeindre

•a Flore de la sixieme zone de vegetation de la periode paleozoique en

Saxe. . .

t

Sur les 70 especes qu'il caracterise, 10 sont propres au Zechsteii), peut-

&re a une seule exception pres, 50 ont ete trouvees dans le gres rouge

uniquement et les 10 dernieres sont communes au gres rouge et au zechs-

teii). Ces especes se divisent de la maniere suivante : 3 Algues, limitees au

zechstein, formation marine ; 6 Equisetacees, parmi lesquelles \eCalamitea

«t cite pour la premiere fois; 2 Asterophyllitees; 33 Fougeres, parmi les-

quelles les genres Stichopteris et Tubicaulis cites pour la premiere fois dans

eette formation
; 5 Lycopodiacees ; 3 Palmiers; 6 Cycadees, sur lesquelles

"e Trigonocarpon de la periode houillere ; 5 Noeggerathiees et 7 Coniferes a

formes &Araucaria. Les Monocotyledons paraissent avoir manque prcsqne

entierement en Saxe pendant la periode permienne. « II nest pas etonoant,

At l'auteur, qu'un petit nombre d'especes de la formation houillere aient

Passe dans les couches du gres rouge qui la recouvrent, car on sail avec

<I«elle persistence beaucoup de graines conservent la fnculte germinative,

Ja»s des circonstances favorahles. Klles ont ete transposes mecamque-

mentdes couches profundes dans celles qui sont au-dessus. »

t
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Voici le tableau completdes fossiles dont il est question dans le Memoire

de M. Geinitz :

L Acotyledons. — 1
e fam. Algues. Palaeophycus Hoeianus Geinitz

(pi. I, fig. 1). Chondrites virgatus Munster. Zonarites digitatus Brong.

2 e fam. Equisetacees. Catamites Gigas Brong.; Cal. infractus Cutbier.;

Catamitea striata Gotta; G. bistriata Cotta; C. lineata CottajC. concen-

trica Cotta. — 3
e fam. Asterophyllitees. Asterophyllites spieata Gutb.

Annularia carinata Gutb. — U* fam. Fougeres. Sphenopteris Naumanni

Gutb. Hymenophyllites semialatus Gcin.; H. Gutzoldi Gutb.; H. fascicu-

latus Gutb. Odontopteris cristata Gutb.; 0. obtusiloba Naumann. Ncu-

ropteris elliptica Gutb.; N. Loshi Brong. Cyatheites arboreseens Sahlo-

theim. Alethopteris mertensoides Gutb.; A. Gigas Gutb.; A. pinnatifida

Gutb.; A. Martins! Germar. Stichopteris Ononis Gutb. Taeniopteris

Eekhardti Germar; T. abnormis Gutb. Psaronius infarctus Uuger; Ps.

helmintholithus Cotta 5 Ps. simplex TJng. ; Ps. chemnitzensis Corda; Ps.

Gutbieri Corda- Ps. Cottai Corda; Ps. Goepperti Stenzel ; Ps. Zeidleri

Corda ;Ps. Haidingeri Stenzel ; Ps. asterolitbus Cotta; Ps. Zwickaviensis

Corda. Tubicaulis primarius Cotta; T. solenites Speng.; T, dubius Cotta;

T. ramosus Cotta. — 5° fam. Lycopodiacees. Walchia piniformisSchloth.;

W. filiciformis Schloth.; Cardiocarpon gibberosum Gein. ; G. reniforme

Gein. 5 C. Ottonis Gutb.

II. Monocotyledons. — 6 e fam. Palmiers. Guilielmites permianus

Gein.; G. clipeifoimis Gein.; (i. umbonatus Sternb. Porosus communis

Cotta ; P. marginatus Cotta.

III. Dicotyleoons — 7
C fam. Cycadees. Pterophyilum Cottaeanum

Gutb. Cycadites Schmidt! E. v. Otto. Medullosa elegans Cotta ;
M. pore*

Cotta ; M. stellata Cotta. Trigonocarpon Parkinson] Brong. —

8

e fam.

Noeggerathiees. Cordaites principalis Germar. Noeggerathia palmffiformis

Goepp.; N. crassa Goepp. Artisia Siernb. Rhabdocarpos Gocpp. et Berger.

9 e fam. Coniferes, Ullmannia Bronni Goepp; U. frumcntaria Schloth.;

U. selaginoides Brong. Pinites orobiformis Schloth. ; P. Naumanni Gutb.

Araucarites saxonicus Rchbc; A. stigmolithus Ung.

Le Memoire setermineparl'explication des 18 figures qui occupent les

deux planches, et par une table alphabetique des genres, des espeees ct den

synonymes.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

l»t© mccliciiiisclicii'.Cltiita rlnden Neu-Cranada'0 [Lei ecorcet

medicinales de Quinquinas de la Noavelle-Grenade), par M. H. Karsten

(broch. i»-8 de 70 pages et 2 plane. Berlin, 1858; chez Ferdinaud

Schneider).
*

L'auteur de ce travail a sejourne pendant dix ans a la Nouvelle-Grenadej
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pendant ce long espace de temps, ii a porte son attention d'une man i ere

particuliere sur les Quinquinas ; il en a deeouvert plusieurs espeees, dont
une surtout fournit une des ecorces les plus recberchees anjourd'hui. Aiin

de faire disparaitre, autant qu'il dependait de lui, rincertitude avec
laquelle on rattachait plusieurs des ecorces commercials aux espeees bota-

niques connues, il a examine simultanement et sur place les differents

organes des Quinquinas et leur ecorce, dont il a fait imrnediatement I'ana-

lyse; en un mot, il s'est entoure de toutes les precautions qui pouvaient

rendre aussi precis que complets les resultats de ses recherches. Son livre

est divise en 5 chapitres.

Le premier chapitre intitule Historique (pp. 3-9), contient I'histoire du

Quinquina a partir de I'annee 1638, ou Juan Lopez de Canizares, instruit

par un Indien de Loua, guerit des fievres intermittentes, au moyen de ce

precieux medicament, la femme du gouvemeur du Perou, don Jeronimo

Fernandez de Cabrera Bobadilla y Mendoza, comte de Chinchon, dont le

Horn afourni celui de Cinchona. II montre que des causes tres diversesont,

des I'origine, rendu ties embrouillee I'histoire botanique des Quinquinas,

sur laquelle cependant de beaux travaux modernes ont eu pour objct de

Jeter du jour.

Le deuxieme cbapitre est organologique (pp. 9-11). L'auteur y rappelle

que les Cinchona des anciensauteurs ont ete divises par Endlicber en deux

sections : Quinquina el Cuscarilla, distinguees parce que la capsule s'ouvre

de bas en haut dans la premiere, de haut en bas dans la derniere, et que

celle-ci, reunie au genre Buena Pobl, est devenue pour M. Klotzsch le

genre Ladenbergia. « Cette division des Cinchona des anciensauteurs en

Cinchona et Ladenbergia correspond parfaitement, dit-il, a la presence des

bases organiques dans leur ecorce; car, jusqu'a ce jour, on ne les a trou-

yees que dans les vrais Cinchona, et je les ai inutilement cherchees dans

les ladenbergia (Cinchona Vabl) macrocarpa Kl. et Karst., le L. liiede-

l*«W Kl. (China rubra de Rio-Janeiro) et le L. oblongifolia Kl. (China

nova, Ch. rubra de Santa-Fe). o

Le troisieme chapitre a pour sujet la distribution geographique des

Quinquinas (pp. 12-lZi). Les Quinquinas riches en alcaloides et a feuilles

scrobiculees, habitent sur les Andes la zone des brouillards, etendue de

2000 a 3500 metres d'altitude, oil, pendant neuf mois de I'annee, unepluie

eonUnuelle ne s'interrompt que pour laisser percer un rayon desoleil ou

alterne avec des brouillards, tandis que pendant le temps correspondant a

niiver, la temperature descend jusqu'au-dessous de pendant la unit. La

temperature moycnne annuelle de cette zone est de 12-13 degres cent.gr.

Quant aux Quinquinas de vertus inlericures et aux Ijidenbergta, ils ne

s,elevcnt pas au-dessus de 2000 metres et descended jusqu'a 900. Kn

0ut, e, les premiers, ayant leur centre a Loxa
;
ne depassent pas 11 degres
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au sud comme au nord de ce point, tanclis que les derniers s'etendent,

avecde nombreuses especes,dans toute la portion intertropicale de l'Ame-

riquedu Sud.

Le quatrieme chapitre est consacr£ a I'etude pharmacologique des Quia-

quinas (pp. 14-41). M. Karslen y resume de nombreuses observations. II

montre que, dans la meme espeee, la proportion des alcaloides n'est pas

toujours la meme. Ainsi, le Cinchona lancifolia a une ecoroe riche en qui-

nidine; la proportion de sulfate de quinine y est, en moyenne, de 2 4/2 pour

100 : dans quelquescas elle s'cleve jusqu'a U 1/2 pour 100, et, dansd'autres

cas plus nombreux, elle descend au-dessous de la moyenne, ou devient

meme nulle. Le C. lancifolia^xnr. discolor, a donne a Fauteur quelquefois

1 1/2 pour 100 de sulfate cle quinine avec pen de cinchonine, sur d'autres

echantillons 2 pour 100 de cinchonine sans quinine, sur d'autres enfin,

pas le moindre alcaloi'de. Or, toutes les analyses ont ete faites de la mftme

maniere. L'auteur est arrive a se convaincre que ces variations ne sont pas

individuelles et tiennent au sol ou aux conditions climatologiques. II croit

cependant que chaque espeee de Cinchona a une richesse moyenne en alea-

loides, qu'il evalue, pour le C. lancifolia, a 2 1/2 pour 100 de quinine eta

1-2 pour 100 en cinchonine. — II nie formellement, pour la Nouvelle-Gre-

nade, que les halles d'ecorce de quinquina renferment differentesespecesme-

langees, et il doute beaucoup qu'il en soit ainsi pour celles qui viennent da
_ / * *

Perou. — II n'admet pasdu tout que, comme on Fa souvent ecrit, lestiw-

chona soient menaces d'une destruction plus ou moins prochaine dans leur

patrie, ces arbres repoussant aisement sur la souche restee en terre, et, en

outre, les eclaircies qu'on fait dans les forets en abattantdes pieds deja ties

forts, favorisant h im haut degre la reproduction par graines. Seulement il

resulte de la qu'il faut laisser au nouveau peuplement le temps degrandir,

ce qui ameneune interruption momentanee dans la production et oblige a

transporter Fexploitation deplaceen place. — M. Karsten n'admet pas non

plus que, sur le meme arbre, on trouve une ccorce coloree autrement sur

le tronc que sur les branches et les rameaux.

Le cinquieme chapitre est consacre a I'etude anatomique des Quinquinas.

II est divise en deux paragraphes relatifs, le premier, a Fetude generate; le

second, a I'examen particulier des di verses ecorces. Le premier de ces

paragraphes se subdivise en alineas, de la maniere suivante : — 1. Cellules

liberiennes. L'ecorce de tous les Cinchona gagne graduellement en epais-

seur, le cambium produisant constamment de nouveau liber. Elles sont

earacterisees par des cellules liberiennes fusiformes, proportionuement

courtes, a parois ties epaisses, qui, dans l'ecorce interne, sont melangeesdc

cellules cylindriques, allongees dans le sens vertical et non epaissies. Ces

cellules liberiennes sont divisees en files radiates par des rayons medul-

laire*. Leo rs parois finissen I par etre si epaisses que leur cavite disparait
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presque entitlement. Dans les Ladenbergia, quoique epaisses, dies con-

servant toujours uue cavite interieure plus ou moins considerable; ellesont

des punctuations plus grandes et une longueur plus considerable que dans
les Cinchona. Les rayons medullaires different entreeux d'cpaisseur. — 2.

Fibres a sue (Safrfasern). Le parenchyme cortical primaire de tous les On-
chona de Linne, dans les branches les plus jeunes, est separe du cambium
par un cercle de cellules generalement allongees, superposees en series ver-

ticales, qui renferment I'acide kinotannique (Chinngerbsaeure) le plus sou-

vent dans un licjuide gomme-resineux brun- rouge. Dans les Ladenbergia,

ces cellules sont larges et s'unissent en fibres ou en pretendus laticiferes;

dans les Cinchona, elles sont en general plus etroites, souvent non reunies

en fibres et transitoires chez beaucoup d'especes dece genre. — 3. Cellules

dresine. Les cellules originairement spheriques (!e I'ecorce primaire, que

la coucbe de cellules a sue separe plus tard, comme ecorce externe, de la

zone plus interieure du liber, s'allongent alors horizontalement et elles se

n»onlrent v soit isolees, soit en groupes ou couches, avec des parois poreuses

ties epaisses, contenant un liquide resineux brunAtre. Ces cellules sont

beaucoup plus deveioppees dans les Ladenbergia que dans les vrais Cin-

chona. — Zi. Cellules a chaux. Des cellules situees dans Tecorce tant inte-

rieure qu'exterieure et dans la moelle, sc montrent remplies depetits grains

u oxalate de chaux^ dont I'extstence ne parait pas pourtant constants Elles

paraissent etre plus tares dans les vrais Cinchona que dans les Ladenber-

gia. — 5. Liege et faux liege. La couche corticate externe de tous les Cin-

chona sedetruit avec lage lorsque commence a se produ ire le faux-liege,

et meme la couche liberienne de I'ecorce interne se change exterieurement

en faux-liege, tandis qu'elle se regenere a son c6te interieur. f.a formation

<lece faux-liege, due a ce que des couches de liege penetrent dans I'ecorce,

varie beaucoup en raison de la station des arbres et du climat; ainsi, elle

est plus considerable sur les arbres qui vivent dans une atmosphere tantot

uumide et tanldt seche. — Le second paragraphe renferme, en 18 pages,

sur les differentes ecorces de Quioquinas, des details assez nombreux pour

que nous ne puissions les resumer.

A la flu de son Memoire, M. Karsten preseiite, comme conclusions, dans

un paragraphe particulier, les principales consequences qui decoulent de

ces observations. Le resume precedent nous dispense de reproduce ces

conclusions.

Us deux planches represented, en 18 figures, des coupes transversales

«e I'ecorce des Cinchona lancifolia Mut., Uritusinga Pa v., Calisaya

fi

fol
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iiicipalemeiit

in

Botanical Magazine.

Cahier de mai 1858.

Cattleya granulosa Lindl., (3 Russelliana Lindl. — Bot. Mag., tab. 5048

(Orchidees).

Belle piante remarquabie par sa grappe forroee de six ou huit ties

grandes fleurs d'un vert clair, marquees de quelques points rouge-sang,

avec le labelle blanc, charge d'une grande quantitcde points rouges. Gua-

temala. •

Polygonatum roseum Kth. (Convallaria rosea Ledeb.). — Bot. Mag. 9

tab. 5049 (Smilacinees).

Jolie espece de I

9

Altai, voisine du Polygonatum verticillatum, a fleurs

roses ou purpurines.

Bolbophyllumneilgherrense Wight. — Bot. Mag., tab. 5050 (Orchidees). „

Espece peu brillante, rapportee des Nilgherries, par M. Ivor, en 1849.

Wight, qui l'a decrite et figuree (Icon., V, t. 1650), l'a dit aussi du

Malabar.

Clianthus Dampieri All. Cunn.— Bot. Mag., tab. 5051 (Legumineuses).

Magnifique herbe coucheeou ascendante qui, bien que decrite et figuree

depuisplus d'un siecleet demi, a ete introduite recemmeut en Angleterre

etafait sensation dans le monde horticole lorsque MM. Veitch Tout montree

en fleurs a Tune des dernieres expositions de la Societe d'horticulturede

Londres. Ses grandes fleurs, dun rouge-ponceau ties vif, sont relevees

encore par la presence, a la base de I'etendard, d'une grande tachede cou-

leur pourpre-violet fonce, veloutee. Australie.

Fritillaria grceca Bois. et Sprun. = Bot. Mag., tab. 5052 (Liliacees).

Petite espece rustique, croissant naturellement vers le milieu de la hau-

teur du mont Hymete. Safleur, terminate et presque toujours solitaire, est

assez petite, rougefltre, avec une ligne mediane et les bords d'un vert

clair.

Cahier dejuin 1858.

Dendrobium (§ Dendrocoryne) chrysotoxum Lindl. — Bot. Mag.,

tab. 5053 (Orchidees).

Belle piante, iutroduite des Indes orientales par MM. Henderson, qu'

donne des grappes laterales retombantes, formees chacune d'une douzaine

de fleurs jaune d'or, dans lesquelles le labelle pubescent est colore jusque

pres du bold en bel orange.

Rhododendron argenteum Hook. fil. — Dot. Mag., lab. 505& (Ericacees).

Ce bel arbre, haut de 10 metres dans son pays natal, le Sikkim-Hima-
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laya,ou on le trouve a une altitude moycnne de 3000 metres, a ele decrit

et figure par M. Hooker fils 9 dans son splendide ouvrage sur les Bhodo-
dendron de ces montagnes. II est remarquable par ses magnifiques feuilles

coriaces, oblongues-obovales, argentees en dessous, et par ses grosses »6tes

defleurs d'abord roses, qui blanchissent en s'epanouissant, et qui presen-

ted, a la basedu tube, une grande tache pourpre-sang presque noire. II a

fleuri en mars 1858 en orangerie, a Kew.

Xiphidiumfloribundum Sw. — Bot. Mag., tab. 5055 (Haemodoracees).

Plantepeu connue, remarquable par son port d'Iris, ses feuilles distiques

et ses fleurs blanches, triandres, regulieres, a ovairesupere, reunies en ties

grand nombre en grappe composee terminate, dont chaque rameau est une

cyme scorpioide. On la trouve dans toutel'Amcrique tropieale, du Mexique

a laGuyane anglaise.

Oberonia acaulis Griff. — Bot. Mag., tab. 5056 (Orchidees).

0. curvato-dependens; foliis ensiformibus e basi sensim longe acumi-

aatis, racemo elongato multifloro, florib. compactis subverticillatis,

sepalis petal isq, subspiraliter patenti-reflexis, labello &-Iobo margin e fim-

briato facie super, pilis sparsis villoso, lobisobtusis 2 terminalib. majorib.,

disco canaliculate.

Espece du Khasya, introduite par M. Simons, qui n'avait ete que fort

imparfaitement caracterisee et figuree par Griffith dans ses notes pos-

thumes. Kile est ties singuliere parson port et par ses epis tres serres et

ties longs de petites fleurs jaunes. Elle a fleuri a Kew au mois de fe-

v "ier 1855.

Polygala Hilairiana End!. — Bot. Mag., tab. 5057 (Polygalees).

Ce Polygala, originaire du Bresil, a des fleurs blanches, rosees a I'extre-

mite, qui sont probablement les plus grandes du genie, et qui ne font

cependant que peu d'effet.

NOUVELLES.
*

Necrologie. — Le 17 decembre 1858, est mort a Liege M. Charles-Fran-

?ois-Antoine Morren, professeur emerite de botanique a l'Universite de

cetteville. M. Charles Morren n'etait age que de cinquante-deux ans;

mais la longue et cruelle maladie a laquelle il a succombe I'avait eloigne

^Puis plusieurs annees de I'enseignement et avail mis tin a tous ses travaux.

T'etaitneaGand, le 3 mars 1807. Ce botaniste distingue a public de

nombreux eerits relatifs non-seulement a la botanique pure, mais encore

a "'l.oriicnlture, a I'agriculture, meme a I'histoire naturelle generale, a la

Pateontologie et a la zoologie. Ces travaux out trouve place dans les

Memoires et le Bulletin de I'Academie de Bruxelles, ainsi que dans di-

** recueils beiges et hollandais ;
plusieurs out ete publics en outrages

^isiincts et separts •
il en est meme qui ont paru datis les Annates des

fences naturelles, dans le Bulletin** Ferussac, etc. M. Ch. Morren a eu
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heureusement la sage precaution de reunir la plupart de ceux qui ont trait

a la botanique, de mauierea en former plusieurs collections separees qui

portent chacune un titre derive du nom d'un celebre botaniste, savoir:

1° Dodonwa ou recueil (('observations de botanique (2 vol. in-8; Bruxelles,

1841-1844) ;2° Fuchsia ou reeueil d observations de botanique, de zoologie,

d'agriculture et d'horticulture (1 vol. in-8; Bruxelles, 1849); 3° Lobelia

ou recueil d'observationsde botanique etde teratologic vegetale(l vol. in-8;

Bruxelles, 1851); 4° Clusia ou recueil d'observationsde teratologic vegetale

(lvol. in-8; Bruxelles, 1853). Ce savant avait fondeet a publie pendant cinq

annees les Annales de la Societe royale d'agriculture etde botaniquede Gand,

qui comprennent 5 volumes ornes chacun de 60 planches. II est egalement le

fondateur du journal intitule : la Belgique horticole, dont la publication est

confiee aujourd'hui a son ills, le docteur Edouard Morren, membre de la

Societe botanique de France.

D'apresle Botanische Zeitung (n°du 7 Janvier 1859), le 27 novembre 1858,

le docteur E. Meyer, professeur de botanique a Koenigsberg, avait ete

nomme membre de I'Academie de Munich. Or ce botaniste, justement

celebre, ayant ete enleve h la science le 7 aout 1858, on voit que cet hon-

neur lui a ete rendu plus de trots mois apres sa mort.

Divers journaux allemands ont annonce que le Paulownia imperials

a epanoui ses fleurs en 1858 pour la premiere fois, en differentes villes du

centre et du nord de I'Allemagne, notamment a Dresde, a Halle, et pies

d'Altona. Deja plusieurs fois cetarbre avait montre, en automne, ses bou-

tons de fleurs; mais larigueur de I'hiverles avait constamment fait peril-

1/hiver de 1857-1858 ayant ete tr&> sec et medioerement froid pour le cli-

mat, iVa pas exercesur ces boutons de fleurs line influence aussi nuisible,

et on les a vus s'epanouir, au moins parliellement, vers la fin du printemps

de!858. On a meme obtenu de bonnes graines de cet arbre.

Le Bonplandia du 15 decembre dernier publie unc lettre par laquelle

le prince de Metternich annonce au President de I'Academie L. C des

Curieux de la nature, que I'empereur d'Autriche vient d'accorder a ce corps

savant une subvention annuelle de 2000 florins (10,380 fr.), qui court a

partir du 6 novembre 1858. En livrant cette lettre a la publicity le President,

M. Kieser, a qui elle etait adressee, fait observer que, gr^ce a cette sub-

vention et aussi a celle quelle recoit du gouvernement prussien, I'Academie

des Curieux de la nature pourra reprendrela publication de ses Memoires

qui, faute de ressourees sufiisantes, avait ete aireteea la mort de Nees

d'Ksenbeek, et qu'elle pourra meme donner plus d'extension que par

passe a cette collection, Tune des plus anciennes et les plus important***

qui existent.

le

* *

raris. — Impiimerie dc L aUimNr.T, run Mignon, U.
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la seance du 26 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

de
. . . .

9

MM. Guichard, rue de l'Algerie, 2, a Lyon, presente par

* MM. T. Puel et Maille.

Lepeltier (Armand) , docteur en medecine, rue de Feltre, 10,

a Nantes, presente par MM. Eug. Fournier et Viaud-

Grandmarais.
*

Maison, libraire-editeur, rue de Tournon, 17, a Paris, pre-

sente par MM. A. Jamain et Kresz.

^r^:j Rames (Baptiste), professeur d'histoire naturelle, rue Viuai-

• ' gre, 26, a Toulouse, presente par MM. Lecoq et Lamotte.• <

M outre qualre nouvelles presentations

Dons faits a la Societe :

1° ParM. Guslave Maugin :

Catalogue des plantes phanerogames observers aux environs de Douai,

par M. I'abbe Bourlet.

2 de

Catalogue raisonne des plantes qui croissent dans le departement de

la Mai*ne.

t. v.
kh
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3° En echange du Bulletin de la Societe :

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, numero

de novembrc 1858.

L institute decembre 1858, un numero.

M. le President annonce que la famille de M. le comte de Ray-

neval, membre de la Societe, decode en fevrier dernier, a offert son

herbier en don a la Societe.

Le Conseil d'administration, ajoute M. le President, a, apres delibera-

tion, accepte au nom de la Societe cette considerable et precieuse collection,

qui, grace a I'obligeante intervention de M. Chatin et a Tautorisation

accordee par M. le directeur de I'Ecole superieure de pharmacie, pourra

etre deposee provisoirement dans une des salles de cet etablissement, en

attendant le moment peu eloigne, nous I'esperons, ou la Societe disposera

elle-meme dun local assez spacieux pour la placer. — Les remerctoients

de la Societe seront adresses a la famille de M. de Rayneval. — Une Com-

mission aete chargee de recevoir et d'installer l'herbier; elle se compose de

MM. Chatin, Cosson, J. Gay et Moquin-Tandon.

AI. Brice donne lecture du rapport de la Commission de cornpta-

bilite, chargee de verifier la gestion de M. le Tresorier pendant

l'exercice 1857. Ce rapport est ainsi con^u :

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DU TRESORIER DE LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE POUR L'ANNEE 1857.

Messieurs,

Votre Commission de comptabilite, apres avoir procede, selon les pres-

criptions du reglement, a la verification du compte de gestion de M. le

Tresorier de la Societe Botanique de France, pour l'exercice 1857, m a

confie le soin de rediger son rapport, et je vais avoir I'honneur de sou-

mettre ce travail a la Societe.

Comme vous n'en pouvez douter, Messieurs, nous avons trouve les

comptes de nos finances tenus par M. le Tresorier avec la plus parfaite

regularity Un compte de caisse, arrete au 10 novembre dernier, a ete

extrait de ses livreset remis a la Commission, appuye de toutes les piece*

justificatives. C'est done de ce compte et de ces pieces que nous avons du

faire rexamen et ledepouillement, et les quelques ehiffres que nous allons

mettre sous les yeux de la Societe, n'en peuvent etre qu'un resume suc-

cinct, dont nous avons cberche a vous faciliter I'appreeiation, en le rendant

aussi simple et aussi clair que possible.
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Actif ae la Societeau l
er Janvier 1857.

Soldo en caisse aw 31 decembre 1856 2 665 52

Recettes de 1857.

Arri<5r£de 1855. . . 12 cotisations h 30 fr 360 »

ArrWride 1856. . . 42 cotisations h 30 fr 1,260 »

(

2/»3 cotisations a 30 fr. . 7,290^
Cotisations de 1857.

{ 2 cotisations a vie. . . 600 7.890 »/ 10,245 50
(MM. de Bouiset Caruel.) J

Vente du Bulletin 618 »

Exc£dant de pages depression pay<5 par les auteurs. . 317 50 '

Total des recettes et de Tencaisse 12,911 02

Depenses.

1° Loyer ,
f

2° Chauffage et eclairage

3
1
Impression du Bulletin 6,454 10

4° Revue bibliographique 1,218 75

497 75

400 »

210 75

5* Port du Bulletin

6* Impression de lettres et circulaires 325 50

7* Ports de lettres et affranchissements 151 10

47 75

210 30

8° Mobilier et biblioth&que ....
9° Depenses diverses

10° Traitement de l'agent comptable

11° Gages du garcon de bureau . .

Total des depenses. .

500 »

200 »

10,216 D

I\£scm£

Recettes • . . 12,911 02

Depenses 10,216 »

Restant disponible au 31 decembre 1857 . . 2,695 02

Telle ctait, Messieurs, la situation financier* de la Societe au f'jan-

v»erl858.

Qu'il nous soit permis maintenant de vous soumettre quelques observa-

u°ns qui naissentde I'examen attentif des chiffres qui viennent d'etre mis

sous vos yeux, et de leur comparison succincte avec ceu.x du compte de

l'&nnee derniere.

U9 depenses de Fannee 1857, comparees a celles de I'exercice precedent,

Patent uue augmentation de pres de 3,000 francs, dont 2,300 francs

Po>»r frais d'imprelsion, et le surplus pour les autres depenses accessoires

de la publication de votre Bulletin, tcls que les frais de port, les ports de
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lettres, les affranchissements, I'impression des circulates, etc. Aussi, les

onze numeros qui composent le tome IV ne contiennent-ils pas moins de

1072 pages d'impression, 300 pages de plus que le volume de I'annee 1856.

Le seul eompte rendu de la session extraordinaire de Montpellier contient

138 pages. Ce ne sont la, Messieurs, que de simples chiffres; roais ces

chiffres expriment des fails, et ces faits temoignent hautement du nombre

et de I'importance croissante de vos interessants travaux; ils constatent

combien votre session de Montpellier a ete feconde et brillante ; ils prou-

vent enlin que la Societe Botanique de France, sous la haute et savante

direction des maitres de la science, ses fondateurs, sous I'active et intelli-

gente impulsion de nos jeuneset zeles confreres, marche chaque jour d'un

pas plus ferme dans la voie du progres.

En nous felicitant avec vous, Messieurs, de la situation prospere de notre

Societe sous le rapport de ses travaux scientifiques, nous eussions ete heu-

reux de constater egalement le progres dans la realisation denos ressources

financiferes ; malheureusement, il n'en a pas 6te ainsi. Noussommes con-

traints, a notre grand regret, d'avoir a vous signaler de nouveau Kinexac-

titude d'un certain nombre de nos confreres, ainsi que l'avait deja fait votre

Commission de comptabilitede I'annee derniere.

Parmi les recettes realisees en 1857, et dont nous vous avons fait con-

naitre les chiffres, vous avez pu remarquer que 245 cotisations afferentes

a cet exercice, avaient seules ete versees dans la caisse de M. le Tresorier,

a la date du eompte que nous avons eu sous les yeux, e'est-a-dire au

10 novembre dernier. Cependant, au 31 decembre 1857, la Societe comp-

tait 380 membres dont la cotisation etait exigible. Sur ce nombre, 245

s'etant acquittes, il restait des lors 135 retardataires sur l'exercice 1857,

nombre egal, chose etrange! aceluique la Commission de I'annee derniere

vous signalait a pareille epoque. II est facile de comprendre ce qu'un retard

aussi prolonge dans le payement des cotisations entraine d'inconvenients.

Cest d'abord un decouvert de plus de 4,000 francs dans la caisse de M. le

Tresorier. Pour faire face a ce decouvert, il a fallu necessairement, ou que

I'honorable M. Delessert fit des avancesdeses propres deniers, ce qui

n'est ni juste ni couvenable, ou qu'il employdt a solder les depenses de

1857 une partie des ressources de 1858, ce qui ne peut manquer d'apporter

le trouble et la confusion dans nos finances, malgre Jes efforts incessants

de M. Delessert pour y maintenir Tordre etla regularite.

Nous croyons inutile d'insister plus longtemps sur les consequences

f^cheuses qui peuvent resulter d'un tel etat de choses. Nous ne ferions que

reprod uire ici les observations que la Commission de I'annee derniere a eu

rhonneur de vous soumettre dans la seance du 13 novembre 1857.

M . le Tresorier lui-mfime s'est serieusement et j ustement preoccupe decette

situation. Dans une note qu'il a bien voulu transmettre a la Commission,
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M. Delessert exprime le regret de la remise si tardive de ses comptes de

Texercicel857. II desireraitquedesmesures fussent prises a I'avenir pour que
le compte d'une annee fut arrete dans les premiers mois de I'annee suivante.

A cet egard, nous sommes complement de sou avis, et nous pensons avec

lui que pour atteindre ce but il serait necessaire : 1° Que les memoires de

Timprimeur et les autres depenses variables fussent payes au fur et a

mesure que le cbiffre en est connu, ou tout au moinsa la fin de chaque tri-

mestre; 2° que Ton eherchat les moyens les plus convenables pour engager

les membres de la Societe a payer plus promptement leurs cotisations.

Sur le premier point, le payement des depenses par trimestre
%
nous ne

pouvons qu'appuyer I'avis de notre honorable Tresorier; restentles moyens

d'execution. Pour que Timprimeur put fournir un memoire trimestriel, il

faudrait necessairement que les numeros du Bulletin fussent livres a l'im-

pression a une epoque plus rapprochee de vos seances mensuelles; mais

pour obtenir ce resultat, si desirable d'ailleurs sous tant d'autres rapports,

nousn'ignorons pas que la Commission du Bulletin fait depuis longtemps

(les efforts infructueux, entravee qu'elle est par des obstacles independants

de sa volonte,et que son zele et son devouement sont trop souvent impuis-

sants a surmonter, bien qu'a cet egard unecertaine amelioration se soit fait

sentir depuis quelque temps.

S«ir le second point, les moyens les plus convenables d'obtenir plus d'exac-

titude dans le versement des cotisations, nous aimons a croire que les de-

marches perseverantes de notre honorable Tresorier, la publicite donneeaux

observations contenues dans ce rapport, convaincront sans doute les mem-

oes relardaires qu'en s'affranchissant ainsi des charges communes ils

creent de facheux embarras pour la Societe et compromettent sa marche

reguliere et progressive; et enfin, nous pensons que votre Conseii d'admi-

uistration, arme de Tart. 65 du reglement, peut au besoin les contraindre

<kse souvenir que les obligations, toutes volontaires et spontanees, qui

unissent entre eux les membres de la Societe Botaniquede France, sunt

aussi des engagements d'honneur.

Obeissant au desir manifeste par M. le Tresorier, nous allons mettresous

le« yeux de la Societe une situation par aper?u des recedes et des depenses

de I'annee courante, dont voici les chiffres

:

A« 10 novembre dernier, Vavoir de la Societe se composait commc suit :

Solde en espies 3 '
950 37

Un bon du Tr&or, de
,,03ft

*

Un n?cepisse de la Caisse des depdts, de 3,000

Total des valeurs
7 '
98a 37

Les defenses soldees audit jour s^levaient a . .
2,015 A8

Solde restant libre en espies et valeurs . . 5,969 89
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Nous nous sommes fait un devoir, Messieurs, de vons presenter cette

situation au nom denotre honorable Tresorier, tout en nous reservant d'ex-

primer notre opinion personnelle sur I'utilite des comptes de caisse, qui

n'ont, selon nous, qu'une signification relative et fort restreinte dans l'etat

actuel des choses. En effet, le chiffre du solde en caisse a un moment

donne, lorsque les depenses creees ne sont pas connues, est un fait non-

seulement sans portee, mais qui peut meme devenir une cause d'erreur.

Ainsi, par exemple, nous avons ici un restant libre approximatif de pres

de 6,000 francs ; mais les 2,000 francs de depenses annoncees, dont il faut

d'abord deduire un bon du Tresor et un solde du sur ranneeprecedente, ne

comprennent en definitive qu'une faible somme de 710 francs soldee sur les

depenses reelles de 1858. II restedonc a payer la masse presque entieredes

depenses de cette annee, qui ne sont pas encore constatees, mais qui s'eleve-

ront probablement a 9 ou 10 mille francs. II est vrai de dire que les recettes

nesont elles-memesrealisees qu'en partie, et dans la proportion d'un tiers

environ.
r

Nous terminerons, Messieurs, en exprimant le voeu qu'un budget regu-

lier de vos recettes et de vos depenses vous soit soumis pour fexercice

1859, dans le mois de decembre 1858, comme cela etait d'usage il y a

quelques annees, usage abandonne nous ne savons pourquoi, et auquel il

serait salutaire de revenir. Ce budget, avec la situation de chacun des cre-

dits qui le composeront, permettra h votre Conseil cVadministration de ne

vous proposer le vote d'aucune depense extraordinaire que lorsque la

situation generate de vos ressources en offrira la possibility. II donnera

meme au Conseil le moyen de veiller a ce que les depenses ordinaires ne

s'ecartent pas trop des limites que vous leur aurez assignees.

La Commission de comptabilit^ s'empresse de rendre Thommage le plus

complet a la regularite des comptes de la gestion de M. le Tresorier pour

Texercice 1857, et en vous en demandant ('approbation, elle a I'honneur de

vous proposer d'exprimer a fhonorable M. Francois Delessert toute la

gratitude de la Societe pour les soins et le devouement avec lesquels il n a

cesse de maintenir l'ordre et la regularite dans nos finances,

Les memhres de la Commission

:

A. Passy, M is de Noe, G. Bbice, rapporteur.

Paris, 3 decembre 1858.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees par la Societe.

M. le President annonce que le Conseil, dans sa prochaine reunion*

s'occupera des mesures a prendre pour assurer la renlree des coti-

sations arrierees. f f r j « r / f

c d

cation suivantc adressee a la Soeiote :
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RECHERHHES .NOUVELLES SUR LA CAUSE DU MOUVEMENT SPIRAL DES TIf.ES VOLUBILES

i ' par M. Isidore LEOV

TROISIEMK PARTIR (suite et fill) (l ).

.
II semblerait que les mailles des tissus ont un agencement, un mode

t
agregation qui les fait reagir les uns star les autres dans un sens deter-

mine, mais different selon le mode duplication de la force qui les sollicite.

C'est ce qu'ou remarque dans les planures de bois menuise; elles s'enrou-

lent en dedans ou en dehors, scion que le rabot prend le hois de fit on

Wfitre-ftl; a gauche ou a droite, suivant que loutil forme avec le sens lon-

gitudinal des fibres de la plancbe un angle ouvert ou aigu, ce qui arrive

lorsque le parallelisme entre le plan de sciage et la direction des iibres

s'estdevie.
r

t

Cet effet s
f

observe encore sur les corps hruts, sur les feuilles de metal,

de tole par exemple; la cisaille qui tranche des lanieres de ces lames me-

talliques, les fait enrouler en spirales regulieres, a droite ou a gauche, selon

It
'

arrangement que leurs molecules ont pris sous le laminoir et selon lesens

(le la reaction que I'outil leur imprime.

Dans les organes appendiculaires transformers en vrille, la torsion se con-

fond avec I'enroulement, ou plutot le produit par son energie. Dans ces

wganes, en effet, qu'on peut considerer morphologiquement comme des

segments de tiges, il y a beaucoup d'analogie avec les lanieres detachees

d'un axe vegetal. Ces organes, generalement tres greles, joufssent d'une

grande flexibilite. Leur enroulement est variable et presque arbitraire,

comme celui des lanieres. II en est de meme des organes axiles nus, cirri-

formes, (els que les pedoncules du Vallisneria spiralis, du Ituppia mari-

ftwa, et les bampes des Cyclamen.

J'ai soumis les vrilles aux mimes experiences d'endosmose que les

nnerithatles.

Les deux cotes externe et interne d'une vrille de Citrouille, jeune et non

e'»'oulee, isoles et places claus I'eau, se sont enroules en dehors, I'un a

0,'oite, I'autre a gauche.

^a meme experience repetee a donne trois fois un enroulement syme-

tli(iue des deux lanieres avec un ehangement de spirale correspondant.

J 'ai mis dans lean, apres les avoir isoles, les deux c6tes interieur et

exteiieur dune vrille de Citrouille enroulee. I.e cote interieur a resserrc

ses spires, le cote exterieur les a deroulees et enroulees ensuite en sens

coniraire.

pl»cees dans I'eau sucree, les sections de vrilles enroulees en dehors

(*) Voyez la premiere partie, plus haut, p. 351 ; la dcnxiemc partie, p. GiO;

e| le commeneenienl de la hoisicme partie, p. <>2a.
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dans Feau pure se deroulerent et s'etendirent. Remises dans l'eau, elles

s'enroulerent de nouveau en dehors avec vivacite.

Plongces en premier lieu dans Teau sucree, il n'y eut pas de courbure

prononcee des sections longitudinalesde vrilles. Retirees du sirop et mises

dans 1'eau, Tenroulement fut rapide.

II resulte de ces experiences que, de meme que les lanieres des tiges, les

vrilles ont une torsion inconstante dans sa direction, avec un antagonisme

dans les tendances des deux cotes interieur et exterieur de leurs spirales.

Les unes et lesautres subissentTinfluence de Tinegalite de volume de leurs

cellules composantes.

Mais un phenomene particulier qui apparait dans ces experiences a ete

deja signale sans avoir ete peut-etre convenablement etudie. Je veux parler

des changements alternatifs du sens de la spirale, que presentent certaines

vrilles.

DeCandolle cite, d'apres Ampere, la Bryone [Bryonia dioica), comme

offrant ceci de tout special qu'elle tourne en deux sens opposes a la base

et au sommet, et change de direction au milieu de sa longueur, « a un

point qui parait un peu tuberculeux. »

Dutrochet a reconnu que ce changement de direction n'est pas unique

dans les vrilles de la Bryone; elles offrent des spirales successives dont le

sens est alternativement de droite a gauche et de gauche a droite. Mais

d'apres lui, la Bryone serait le seul vegetal de nos climats qui offre ce phe-

nomene, dont la cause organique est inconnue.

J'ai effectivement reconnu moi-meme dans les vrilles de la Bryone

jusqu'a sept et huit changements alternatifs de spirales. Mais cetle plante,

dont les vrilles longues et deliees sont tres favorables a la manifestation de

ce phenomene, n'est pas la seule sur laquelle on puisse Tobserver. J'ai tres

frequemment rencontre le meme fait chez le Melon, la Citrouille et le

Concombre ; et je suis d'autant plus dispose a croire que toutes les plantes a

vrilles longues et greles le presentent, que je I'ai aussi observe, quoique

avecmoins d'evidence, dans la Vigne.

J'ai cherche a voir comment se formaient ces spirales inverses. Ayant

remarque qu'elles ne se dessinaient bien que lorsque le sommet des vrilles

etait fixe a un support, je pla^ai le sommet des vrilles de Melon et de

Citrouille en contact avec des brindilles fixees en terre, et par une surveil-

lance attentive, je m'assurai que renroulement inverse de deux spirales

voisines etait simultane. La vrille se courbe d'abord dans une parlie de son

etendue, et eette courbure tend a se prononcer, & se resserrer en un pom

en demi-cercle. Cet arc de cercle devient alors le centre d'un mouv ement

rotatoire tres lent, mais qui, insensiblement, tord les deux cotes opposes

cet arc mobile et leur fait decrire a chaeun une spirale, qui, bien que deri-

vant de la meme impulsion, se dessine en sens inverse ; le point d'app' ,ca'
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tion de la force qui sol I icite I'enroulement des parties opposees agissant

aussi a gauche sup Tune, a droite sur I'autre.

Je puis indiquer un moyen plus prompt de verification du mouvement
que je viens de deerire. C'est de tenir dans I'eau par ses deux extremites

une jeune vrille de Bryone, ou mieux sa moitie longitudinale. On voit sur-

le-champ se former par un seul mouvement les spirales inverses.

Le point de ce changement de direction, qui se marque par un demi-

anneau, m'aoffert, examine au microscope, des cellules plus grosses sur

les c6tes, dans le sens du plus grand diametre, que vers le centre de la

section transversale. Dans les spires, au contraire, les plus grosses cellules

paraissent se localiser vers le centre de la section. Mais I'ordonnance de

cette inegalite n'est pas toujours a ce point tranchee que le point de depart

d'un changement de direction puisse etre reconnu d'avance sur une vrille.

Ces changements de direction des spirales des vrilles examines exterieu-

rement, semblent dus a des inegalites par exees ou par defaut dans la flexi-

bilite des tissus. II suffit du moinsde varier Tepaisseur des sections faites

sur des vrilles qu'on soumet a ('experience de 1'endosmose pour faire naitre

arlificiellement et a volonte ces changements de spires, qui se produisent

aussi sur les lanieres detachers des tiges.

J'ai montre la similitude des phenomenes de torsion des axes des tiges

volubiles avec le phenomene de spiralite des vrilles. Je passe a I'examen de

la cause de I'enroulement des tiges elles-mSmes.

Dutrochet a demontre la disposition anatomique a laquelle est dfi le

mouvement d'incurvation de fuite de la lumiere commun aux plantes

giimpantes et volubiles. II me parait hors de doute, ce mouvement cxis-

la»t, que I'enroulement des orgaues appendiculaires ou axiles chez ces

plantes doit dependre des memes causes accompagnees des conditions orga-

niques qui favoi isent toutes les tendances a I'incuivation. Ces conditions

se trouvcnt, outre la particularite anatomique sui- laquelle j'ai cherche a

appeler I'attention, dans I'extrSme longueur et le faible diametre des organes

(merithalles, petioles, etc.) et dans les proprietes des tissus : mollesse,

flexihihte, elasticite; tousresultatsd'une excitabilitedont le degre d'energie

amoindrit la fixation du carbone etles dep6ts terreux (i).

Mais quels sont les ressorts du mouvement spiral des tiges?

(1) Dans la jeunesse, Pexcitabilite est encore pen prononcSe ;
les premiers men

-

"wiles ne donnent pas signe de volubilite. II est des plantes mixtes, renames

vaiietes de Haricots en fournissent des exemples, qui ont des rameaux volubiles et

^s rameaux droits a merithalles courts ct ^paissis. Les tiges de la Palate (C onvol-

™lus Batatas), habiluellement peu flexibles ct a raerilballes courts, sont rarement

vol«lMles. Je soupconne que les plantes grimpan.es doivent leurs tiges redressees

«« non volubiles a des propriety analogues combine* avec des tissus a grosses

cellules relativemcnt moins abondantes.
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Je les vois dans la variation d'epaisseur et de densite des couches cellu-
- * i

laires et fibreuses des systemes central ct cortical.

Que Petat de jeunesse, la flexibilite des tissus ne soient pas identiques

d'un c6t6 a Pautre de la tige, cela est incontestable; (Test en quoi consiste

la force d'incurvation simple.

L'action motrice des tissus, apres avoir produit Pincurvation defuitede
* *

la lumiere, agit encore lateralement, par une autre cause organique, pour

dinger la lige dans son evolution spirale.

II est facile de reconnaitre, sur une tige courbee par endosmose, que le

cote superieur de la courbe est le plus rigide, sinon le plus nourri ; le cot6

inferieur. reste plus jeune, plus souple, plus vivant en un mot, est le c6te

actif, celui qui execute les inflexions du mouvement spiral.

Cette nutrition inegale en diametre git autant dans la densite que dans

le volume des tissus; elle resulte : 1° de la formation des filets ligneux

sous-merithalliens inegaux en densite sur une coupe transversale quel-

conque, en raison des distances de leurs points d'origine respectifs; 2° du

rayonhement inegal en tous sens du tissu cellulaire.

La nutrition plus avancee, que la lumiere a pu favoriser sur le c6te le

plus eclaire de la tige, suit un ordre qui est soumis aux lois de Porganisa-

tion et duquel resulte la solidification inegale des differents cotes de cette

tige, circonstance revelee par Pexcentricite du canal medullaire.

C'est par zones developpees en spirale sur les tiges que se produit cette

inegalite de densite et d'epaisseur.

L'existence de ces zones est due a la gradation des hauteurs diverses oil

lesfilets ligneux qui traversent lesmerithalles prennent naissance. Les filels

formes par le cambium descendant du merithalle terminal, par exemple

emanes de plus loin, s'elaborent les derniers dans un merithalle qui recoit

lesfaisceaux de plusieurs formations etagees ; ils en sont necessairenient

les plus jeunes. Mais le point d'exsertion des feuilles etant le centre d'acti-

vite des embryons gemmaires, on comprend que, dans une plante a feuilles

disposees en spirale, la generation des filets sous-merithalliens forme ces

zones d'inegale densite et d' inegale epaisseur dans lesens meme de la spiral

des feuilles.
"

•

[/endosmose impletive du c6te le plus jeune flechit la tige et fait de ces

zones ascendantes plus denses, qui deviennnent le c6te exterieur de la spi-

rale decrite, les conductrices de Penroulement. Ces zones, moins souples,

opposent a Penroulement, dans un sens contraire a leur direction, la resis-

tance de leurs arcs-boutants.

Les plantes volubiles a feuilles opposces (1) semblent donner un dementi

* cette theorie. Que les paires de feuilles se croisent a angle droit, qu'el^s

i

(I) Je ne cvois pas qu'il existe de plantes volubiles k feuilles veiiiciltees.
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sedeplacentdans les developpements ulterieurs par I* interposition progres-

sive de eonnectif ou de fibres qui devie Tangle de superposition, comme il

arrive en effet, on n'en reste pas moins en presence de deux spirales de
sens contraires, dont le nombre seul des feuilles d'un cycle a pu changer. Je

suis conduit a admettre que de ces deux spirales antagonistes, I'une

estpredominante par l'activite de son elaboration ; ce qui sufflt a deter-

miner I'exces de densite et d'epaisseur dans un seul sens propre aux tiges

a feuilles en spirale simple. L'organisation particuliere a chaque groupe, a

chaque espece de plantes, donne un caractere, ou constant {Lonicern), ou

variable [Loasa) a celle des deux spirales de tissus denses, dont le degr£

de rigidite efface 1'influence contraire.
w

Cette inegalite existe, en effet, dans les plantes h feuilles opposees. Kile

se lit visiblement dans Texcentricite du canal medullaire ; mais les traces

qu'elle laisse dans les tissus n'efant en aucune facon appreciates a la vue

dans une coupe Jongiludinale, le dessin ne saurait les montrer.

Quant a la predominance d'une spirale de feuilles sur Pantre, elle est

surtout evidente dans le Chevrefeuille des bois [Lonicera Periclymenum).

Dans cette plante, Tun des bourgeons axillaires opposes avorte constam-

roent, meme sur les rameaux non emou\es
f
et la feuille qui Tabritese des-

sfcchede bonne heme.
Les idees que je viens d'exposer me permettent maintenant d'expliquer

de quelle maniere je me rends compte des causes du mouvement revo-

lutif.

A mon avis, le mouvement spiral ou de gyration des liquides ne peut

wpliquer le mouvement revolutif.

Un premier afflux pourra, si Ton veut, determiner une endosmose pro-

gressive assez puissante pour entramer I'incurvation successive des diffe-

rents points de la peripheric d'un merithalle; mais, une fois le courant

etabli et une revolution complete accomplie par Porgane, on n'apercoit pas

de raison a la continuation du mouvement. II faudrait de foute necessity

n me semble, qu'il y eut une intermittence, une solution de continuity per-

severante dans un courant spiral d'une grande amplitude (cequi est inad-

missible) pour que l'impulsion ne s'arretat pas. Car si I'endosmose remplit

simultanement sur tons les points de Porgane le tissu cellulaire, il y aura,

malgre I'existence de courants, equilibre, etpar consequent immobile.

Si, au contraire, on suppose I'existence d'un antagonisme de tendances

entre les tissus cellulaire et fibreux, le mouvement revolutif est plus facile

a comprendre.

«n sait que le mouvement revolutif n'apparait qu'a un certain moment

(1 « developpement d'un organe, pour cesser a un degre plus avance do ce

developpement. L'age de cette apparition coincide avec le summum de

''oxygenation du tissu fibreux, et le mouvement parait cesser avec le pou-
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voir d'oxygenation de ce tissu. Cela n'autorise-t-il pas a penser que le tissu

fibreux, incurvable par oxygenation, oppose (Tun c6te une force au moins

egale a I'effort contraire de 1'endosmose sur le cote oppose ; et que la mol-

lesse des tissus, jointe a I'afflux incessant des fluides, reivdant cet equilibre

instable, il en resulte une oscillation continuelie qui livre successivement

la preponderance a tous les c6tes de l'axe? L'ellipsoide decrit montre dans

son plus grand diametre I'antagonisme plus fort eree par fa fflux de la

lumiere, dont il suit le sens.

Dans les tiges, la cause organique qui dirige l'enroulement spiral dirige

aussi le mouvement revolutif, qui, dans les vrilles, est abandonne a Tim-

pulsion accidentelle des fluides.

Le mouvement revolutif ne cesse pas pendant la nuit, bien que Poxy-

gene cesse de se former par la decomposition de I'acide carbonique; mais

les canaux pneumaliques contiennent ou admettent une quantite suffisante

du premier gaz pour en fournir sans interruption au tissu fibreux.

Le mouvement revolutif s'arrete au contraire au soleil ou a une lumiere

diffuse tres vive, et le merithalle qui le manifestait demeure courbe fixe-

1

ment vers la lumiere (Dutrochet); Tinclinaison vers la lumiere ne prouve-

t-elle pas que Tendosmose a cesse d'agir sur les deux faces par suite de la

transpiration abondante provoquee, en meme temps que Toxygenation du

cote directement frappe par la lumiere a acquis sa plus grande energie ?

J'ai observe que si Ton arrete le mouvement revolutif par un obstacle,

etqifapres un certain temps on leve cet obstacle, le sommet du rameau en

experience progresse brusquement comme un ressort qui se detend; ce qu

prouve que la tendance a recurvation s'est deplacec pendant Timmobillte

forcee de I'organe.

L'experience suivante me parait demontrer que les phenomenes d'en-

dosmose jouent un rdle dans le mouvement revolutif.

Si Ton met dans Teau gommee un rameau de tige volubile, de Convol-

vulus sepium par exemple, le mouvement revolutif change de direction et

s'arrete apres avoir decrit un arc de cercle d'environ /i5 degres. Evidem-

ment il y a la une action d'endosmose depletive, car Petat de flaccidite

des tissus est complet.

Afinde rassembler avec ordre les deductions des faits que j'ai exposes

dans ce travail, j'en presenterai le resume dans les conclusions ci-apres :

1° Le mouvement revolutif, la torsion des tiges sur elles-memes et I en-

roulement des tiges volubiles et des vrilles dependent de conditions orga-

niques.

2° Le mouvement revolutif spontane des vrilles etdes sommets des tiges

volubiles, decouvert par Dutrochet, mais vaguement attribue par lui a une

force interieure et vitale, ce mouvement est un phenomene d'antagonisme

oscillant entre Tendosmose impletive du tissu cellulaire et Timpletio"
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d'oxygene du tissu fibreux; il est favorise par la texture et les propriety

des tissus.

3° La torsion des axes des tiges volubiles et non volubiles, et I'cnroule-

ment spiral des vrilles, des petioles et pedoncules cirriformes, des appen-

dices vegetaux de toutes sortes, sont deux formes du meme phenom&nc: la

torsion par endosmose impletive ou depletive des tissus a mailles variables

en grosseur, selon une multitude de ligncs parallfeles a Taxe; cette inegalite

de volume des utricules ou fibres n'affectant aucun ordre regulier et con-

stant dans leur disposition, il en resulte une inflexion, un emplacement late-

ral, dont la tendance a droite ou a gauche n'a aucune fixite.

U° L'enroulcment spiral des tiges volubiles, souvent en sens inverse de

la torsion, est essentiellement distinct du phenomene de spiralation des

organes appendiculairesou des organes axiles aphylles, comme les pedon-

cules; bienqu'il ait aussi pour agents les tissus elemental res, il reconnait

pour cause de sa direction constante dans Tun ou I'autre sens, selon les

especes, outre un antagonisme de tendances a rincurvation des tissus cel-

lulaireet fibreux des systemes central et cortical, luttant sur deux c6tes

opposes d'une tige, une solidification des tissus par zones spirales, proce-

dant de la disposition, soil primitive, soit alteree, des organes d'oii emane

la foliation, concordant dans le premier cas avec une elaboration inlgale

des deux systemes opposes.

Ces recherches, je ne me le dissimule pas, auraient besoiu d'etre appro-

fondies davantage; mais, oblige de les interrompre peut-etre pour long-

temps, je les livre, imparfaites qu'elles sont, a I'examen des savants, avec

le desir, si mes idees ne sont pas de prime abord condamnees, de voir mes

conclusions contr6lees et accreditees par des observateurs plus habiles.

M. le President annonce a la Societe la prochaine publication de

nouvelles lettres inedites de Linne a Sauvages, faite par les soins de

publ

Hombres

Moquin-Tandon rappelle que

ad

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivantes

NOTES SUR QUELQUES ANOMALIES ET MONSTRUOSIT^S VEGETALES (!)

par HI. C. DELAVAUD

( Brest, novembre 1858.)

Inflorescence du Pereskla Bleo. — Le Pereskia Bleo DC, arbris-

(1) Ces notes talent accompagn&s de dessins dont plusieurs ont M grave's

sur 'a planche qui se trouve jointe au present numdro.
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seau de la famille des Cactees, presente, dans son mode d'infloreseenee et

surtout dans la disposition de ses fruits, une particularity qui me semble

n'avoir pas encore ete signalee.

D'apres De Candolle et Endlicher, le genre Pereskia a des fleurs ordi-

nairement terminates, solitaires, sublaterales ou subpaniculees. L'espece

Pereskia Bleo est caracterisee ainsi, quant a son inflorescence, dans le

Prodromus de De Candolle : « Fleurs 2-4 au sommet des rameaux, cour-

tementpedoneulees. » Dans le Botanical Register, la phrase caraeteristique

de cette inflorescence est la meme. Kile n'en differe, dans le Botanical Ma-

gazine, que relativement au nombre des fleurs, qui serait de 3 a 5. D'apres

Pfeiffer, « le sommet de la tige et des rameaux de cette espece se prolonge

» en pedoncule qui porte un faisceau de fleurs d'un rouge tirant sur le bleu;

» Tovaire est place sur un pedoncule court, tuberculeux et garni de feuilles

» lanceolees... »

Dans les individus que j'ai observes a Tile Bourbon, oil cette plante est

cultivee pour I'ornement, les fleurs, assez grandes et d'un rose tendre, sont

rassemblees en grand nombre au sommet des rameaux; la elles forment

une sortede corymbe contracte assez difficile a reconnaitre lo.rs de la flo-

raison. C'est seulementa l'epoquede la maturation des fruitsque la dispo-

sition des parties devient manifeste.

Ayant omis, pendant raon sejour a Tile Bourbon, d'etudier cette dispo-

sition durant la premiere periode, il ma fallu recourir aux ecbantillons

rabougris cultives dans les serres du jardin botanique de Brest, qui n'ont

v
pt

dessous de laquelle se trouve un renflement pourvu de plusieurs noeuds

vitaux. Le plus inferieur donne naissancea unedeuxieme fleur, non encore

^panouie, dont le pedoncule articule est assis sur un coussfnet de poils, a

Taisselle d'une feuille modifiee ; les trois noeuds suivants produisent de

semblables feuilles sepaloides; enfln, les deux derniers ne fournissent que

des touffes de poils. A la basedu repflement existent deux feuilles normales

munies de poils axillaires.

La deuxieme fleur (non epanouiej offresur sa partie renflee dix feuilles

sepaloides disposecs en spirale, auxquelles font suite les petales presque en

meme nombre. Des bourgeons floraux ne se sont pas developpes ulterieure-

ment, a l'aisselle des sepales de cette seconde fleur.

La coupe longitudinale des fleurs ipontre, dans la portion renflee du

pedoncule, une cavite close superieurement par la base elargie du style.

Doit-on considerer, selon Topinion de M. Payer sur les ovaires inferes,

eette basedu style comme un opercule de nature appendiculaire reeouvrant

une coupe de nature axile?Ou bien la difference quiexiste entreles ovaires

inferes et les ovaires superes consiste-t-elle en ce que les carpelles des pre-
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miers, soudes on non, sont enfonces dans 1'axe, qui les recouvre plus ou
moins et se soude avec eux congenitalementou apres leur naissance ? Ici la

paroi serait double, formee interieurement par les feuilles carpellaires exte-

rieurement par l'axe. Ces opinions ne sont pas exclusives (si Ton regarde les

placentas comme etant de nature axile), et Ton pourrait admettre ces deux
sortes d'ovaires inferes, selon que les feuilles carpellaires sont inserees au
fond ou sur le pourtourde la coupe receptaculaire. En tout cas, la paroi

exterieure de ces ovaires est toujours axile, lors meme quelle est extr£me-

ment mince, comme dans les baies ; c'est ce que confirme la presence acci-

dentelle de feuilles que Ton y voit quelquefois, par exempledans le Ilibes

Grossularia

.

j

Dans le Pereskia Bleo
f
ce ne sont pas seulement des feuilles que portent

les rameaux-fruits; mais encore, a Taisselle de celles-ci, de semblables

rameaux. C'est ainsique sur un fruit s'en developpentplusieurs (1 a U),

qui, eux-memes, en produisent d'autres, sur lesquels peuvent s'en im-

planter encore de quatrieme generation. Rien n'est plus bizarre que ces

assemblages de fruits naissant les unsdesautres. II est facile, d'ailleurs, de

les rapporteraux modes generaux d'inflorescenceconnus. C'est une inflo-

rescence mixte, l'axe primaire etant termine et donnant naissance a un

nombre indefini (1 a U) d'axes secondaires ; elle est eomposee, les axes

secondaires se comportant de la meme maniere relativement a des axes

tertiaires, ct ceux-ci relativement a des axes quaternaires. Quant a sa

forme, due aux longueurs relatives des axes, elle se rapproche le plus de

eelle des cymes et ne peut etre rapportee a aucun des modes d'inflo-

rescence indefinie etablis d'apres ce caraetere (epi, grappe,corymbe,etc).

Alafloraison, les axes plus courts rapprochent les fleurs en unesortede

corymbe contracte, termine et compose.

Cettedisposition des fleurs et des fruits ne peut etre consideree ici comme

une monstruosite, puisqu'elle se presente constamment, et non accidentel-

lement, dans 1'espece; c'est, si Ton veut, une anomalie specifique.

Fruits proliferes dans le Parllium tiliaceum A. Jnss. (Hi-

bUeos tillaceus L.).— Dans les fleurs et dans les fruits proliferes, laxe

qui les a fournis se prolonge au dela et donne naissance a de nouvelles

Productions; celles-ci sont plus rarement, ou du moins d'une maniere

m»ins apparente, formees au sein meme du fruit, dans lequel reste ren-

ame l'axe prolifere. C'est ainsi que M. Duchartre a vu accidentellement,

da»s les Primulacees, une fleur microscopique au sommet du placenta

antral

.

Ua fait analogue m'a ete fourni par un Paritium tiliaceum croissant au

Jar«in des plantes de Saint-Denis (lie Bourbon). Tous les fruits de cet

a,b»-e,qui sont des capsules & cinq valves, renferment une autre capsule
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plus petite et a graines avortees. C'est ce que Ton peut constater facile-

ment sur l'echantillon que j'ai l'honneur de presenter a la Societe. Jen'ai

pas observe cette particularity dans les especes et meme dans les varietes

voisines cultivees egalement au jardin botanique de Bourbon; elle est

constante et se presente tous les ans dans Tarbre que j'ai examine.

La capsule, ovoide et recouverte par les cinq sepales, s'ouvre en cinq

valves a la maturite, et laisse voir alors, au centre, une columelle suppor-

tant la capsule interieure. Ces valves represented deux moities de carpelles

soudees, la dehiscence etant loculicide. Chacune d'elles est septifere sur sa

ligne mediane ; les placentas seminiferes, au lieu de former deux lignes

contigues sur les bords de cette cloison, sont ecartes Tun de l'autre, et l'in-

tervalle est rempli par un tissu resistant, qui parait tirer d'eux son origine.

On a ainsi, en dedans de chaque valve, a la place d'un angle diedre, une

paroi qui se moule sur la capsule interieure. Deux minces membranes,

provenant chacune d'une fausse cloison dedoublee, forment les parois late-

rales de la valve, qui se trouve ainsi constituer une cavite subdivisee en

deux autres par la vraie cloison (1).

Quant a la capsule interieure, elle est atrophiee et ferminee par un reste

de style.

Dans I'ovaire, la coupe transversale montre dix loges verticilleesautour

de lajeunefleur interieure. Les parties constituantes de celle-ci sont peu

distinctes et d'ailleursatrophiees. Son ovaire est surmonte d'une sorte de

calotte, formee sans doute par la base du tube staminal et par des vestiges

de corolle. On y voit une pointe qui le surmonte, d'une couleur rouge,

semblable acelle des stigmates de la fleur developpee, et qu'on peut regar-

der comme le style.

Fleurs soudees et pelorfecs de la Linaire striee. — M. Moquin-

Tandon signale, dans sa Teratologic vegetale, plusieurs Linaires, comme

offrant des exemples de pelories; il ne cite pas la Linaire striee, mais

il est probable qu'elle est comprise dans les especes sous-entendues. C'est

justement cette espece qui nous a fourni , dans nos herborisations de

cette annee (1858), aux environs de Brest, certaines monstruosites que

je vais decrire et qui me semblent assez interessantes. Elles ont ete re-

cueillies pour la plupart par un de mes eleves, M. Morio, pharmacien de

(1) Dans le Thespesia populnea Corr., espfece appartenant a un genre voisin du

Paritium, le fruit, spongieux et ind(5hiscent, olIYe asa surface cinq sutures qui le

dtvisent en cinq valves non separabies. Ces sutures correspondent a de fausses

cloisons incompletes; il y a done ici commencement de dehiscence et de fausses

cloisons : les vthitables sont poises sur le milieu des valves. Que la fausse cloison

s'avance jusqifau centre du fruit et que les valves indiquees se disjoignent, on

aura la capsule du Paritium tiliaceum*
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la marine, et elles se trouvaient sur des individus differents. Nous avons
remarque qu'elles se rencontraient de preference dans les endroits arides

etpierreux.

Ce soot d'abord des pelories ordinaires ou a cinq eperons semblables et

a limbe regulier, avec cinq sepales, cinq etamines egales et un pistil. Dans
une autre fleur, trois pefales seulement etaient eperonnes inegalement;

d'ailleurs, on y trouvait cinq sepales, cinq etamines et un pistil, comme
dans le cas precedent. Une autre encore n'a presente que deux eperons,

savoir I'eperon normal bien developpe et a c6te un eperon court et sacci-

forme; le limbe de la corolle etait bilabie; j'ai ete surpris d'y trouver, au

lieu de quatre etamines didynames, cinq etamines parfaitement conlormees,

dont deux plus petites. La regularisation envahit done d'abord Tandrocee.

Quant au pistil, it etait unique, et les sepales etaient au nombre de cinq.

Un exemple de monstruosite plus compliquee s'est offert dans une

fleur a neuf eperons et a onze sepales. Le nombre de ces derniers faisait bien

voir qu'il y avait la soudure de deux ileurs peloriees, et non pas a la (bis

dedoublement des petales et developpement d
T

eperons. Cette soudure est

tout a fait evidente dans une autre fleur munie de deux eperons opposes et

de huit sepales. Je decrirai d'abord brievement cette derniere.

Vers le sommet, le rameau, apres avoir fourni deux bractees presque

opposees, est dejete et presque atrophie par la fleur double nee a Taisselle

desdeux bractees, et qui devier.tainsi terminale par usurpation. Cette fleur,

un peu plus developpee que les fleurs normales, presente un leger aplatis-

sement dans le sens de la ligne qui joint les deux eperons. Entre ceux-ci

sont situes, d'un c6tecinq sepales, dont le median est plus large et resulte

dairement de la soudure de deux sepales; de Tautre cote, les eperons sont

Spares par trois sepales; celui du milieu, egalement plus large, en repre-

sente deux accoles et soudes. Quant aux divisions du limbe, elles m'ont

Paru, d'apres lobservation de la fleur seche ramollie par I'eau tiede, pro-

fondes, et au nombre de quatre. Deux d'entre elles seraient ainsi consti-

tueespar les levies inferieures; les deux autres intermediaires seraient

^'nees chacune par deux demi-Ievressuperieures. Mais ceci merite confir-

mation. Les etamines sont au nombre de huit, a autheres biloculaires; il y
a deux pistils nettementsepares.

On voit que la soudure est ici le seul phenomenequi soit resulte du rap-

Pi'ochement de deux fleurs, et que Tandrocee et le gynecee de chacune

d'elles n'ont pas subi de modification.

^ fleur a neuf eperons paratt terminer le rameau principal, differente en

ce"ade la precedente, dont le pedoncule est en realiteaxillaire et usurpateur.

A 'a base du pedoncule de cette fleur se trouvent quatre bractees presque

verticillees, avec quatre rameaux axillaires d'inegale grandeur, doiU trois

So« atrophies et dont le quatrieme, plus developpe, est termine par une

foi
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seule fleur epanouie. Au voisinage de la fleur double terminate existent trois

bractees contigues; deux sont legerement soudees entre elles inferieu-

rement.

La corolle n'est pas sensiblement plus developpee que celle des fleurs

ordinaires; elleest reguliere dans le pourtour de son limbe; sesneuf epe-

rons n'ont pas atteint des dimensions egales ; deux sont un peu plus grands

que les autres ; ils sont presque opposes, et separes d'un cote par quatre

eperons, dont un fort petit, de Pautre par trois seulement. Les sepales,

alternes, sont doubles, de ce cote, entre les grands eperons mentionneset

ceux adjacents, ce qui en porte le nombre a onze, ainsi que je Pal annonce.

La corolle ouvertea montre dix etamines presque egales, a antheres bilo-

culaires, et au centre deux pistils tres distincts et bien conformes.

II y a done ici soudure de deux fleurs peloriees. Quant au diagramme

destine a faire ressortir la position relative des verticilles, cette observa-

tion unique faite sur le sec est depourvue encore de trop d'elements pour

que je me permette de Petablir, et il en est de meme du cas precedent. On

peut remarquer toutefois la difference qui existe dans ces deux exemples

de soudures, puisque dans le premier le nombre des sepales est reduit h

huit, tandis que dans le second il est de onze et surpasse ainsi Pensemble

des sepales des deux fleurs soudees. En regardant deux de ces sepales

corame des bractees, il n'en resterait que neuf, et il y aurait symetrie entre

le calice et la corolle. Les fleurs rapprochees auraient done soude deux de

leurs sepales seulement, an lieu de quatre, et, a I'autre extremite du dia-

metre, deux eperons se seraient confondus en un seul.

Explication des figures. (Plancbe II de ce volume.)
i

Fig. 1 ci 3. Pereskia Bleo.

Fig. 1. Paquet de fruits presentant trois generations. II en existe ainsi plusieurs

h Pextremite desratneaux, ou ils formeat des grappes pendantes. a, premiere

generation; 6,6' 6", deuxieme generation; c, c\ troisteme generation. Sou-

vent plusieurs de ces fruits sont plus ou moins atrophies ; on voit ici que a est

atrophic el 6' Pest davantage. Tous ces fruits sont articuies h leur point d'at-

tache, h Paisselle des feuilles assez souvent caduques.

Fig. 2. Coupe longitudinale du fruit c de la figure 1. /, loge ; g, graines

avortees; #', graine noire et luisante.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la graine. c, cotyledon ; r, radicule dirigee vers le

hile;p, pericarpe intraire farineux. On a enleve les teguments de la graine,

savoir, le testa noir et fragile, et le tegmen gris el facilement separable.

Fig. U et 5. Paritium tiliaceum.

Fig. U. Capsule reconvene par le calice persistant (ecarte dans la figure); ca 9

calice.

Fig. 5. La m£me, ouverte. va, une des cinq valves
; fclo 9

une portion de la mem-
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brane dedoubhie d'une fausse cloison ; pi, placentas portanl les grain* p-

;

col, columelle, prolongement de Paxe, porlant la capsule imdrieurc ci
9 airo-

plriee et terminle par tin reste de style sty.

NOTE DE M. L. MORIZE

(Paris, dl novembre 1858.)

J'ai rhonneur de signaler a la Socie'te quelques plantes qui sont abon-
dantesaux environs de Montfort-.'Amaury (Seine-et-Oise).

Le Carum verticillatum crolt au bout de I'etang de la porte Baudet,

designe improprement dans ie pays sous lenom d'etang des Monies.

Sur le plateau argileux qui s'elevc entre ce vallon et la ville de Mont-
fort, j'ai cueilli les Erica Tetralix, Peucedanum parisiense, Gtntiana Pneu-
monanthe ; mais le Lobelia urens, si abondant les annees precedentes,

paraissait y manquer complement, a la fin du mois de juillet dernier.

Le Dipsacus pilosus est tres commun, dans un espace de 2 kilometres

environ, sur les beiges du petit ruisseau qui coule de Mont fort vers le

hameau de Cheval-Mort. Au sortir du pare de Groussay, ce ruisseau

horde une prairie ou le Campanula glomerate s'est multiplie dans un

espace assez restreinL

Enfin, j'ai recolte le Physalis Atkekengi dans les vignes de Galluis. Ces

WgDes, comme toutes celles que j'ai pu visiter aux environs de Montfort,

sont plantees sur les marnes vertes superieures au gypse.

NOTE DE M. le com<e LSonce de rAMISMM VI]

(Chaltrait, 30 novembre 1858.)

J'ai lu, dans le dernier numero du Bulletin de !a Soeiete (tome V,

Page 362), les lignes suivantes, faisant partie d'une note de M. Emilc

Goubert :

J'ai I'honneur d'annoncer a la Soeiete que j'ai rencontre en assez grande

• abondnnce le Dianthus superbus I.., dans les grandes herbes des marais

» deSaint-Gond, entre Coizard et Bannes... Au diredeplusieurspersonnes

B de Reims, cette jolie Caryophyllee etait jusqu'iei inconnue dans ledepar-

• tement de la Maine. A cote croissaient quelques plantes rares pour la

flore de ce departement, le Myosotis cwspitosa, le Viola elatior, etc. Ces

' marais, trop peu frequentes, et ceux tout voisins d'Anglure, m'ont paru

8 d'une grande richesse.»

J'ai Ihonneur d'offrir a la Soeiete mon Catalogue raisonne des pinnies

^icroissent spontanement dans le departement de la Marne, dont la publi-

cation rcmontea 18u6. Si M. le President veut bicn prendre la peine dele

fe«illeter, il pourra y lire :

A la page 29 : « Dianthus superbus I. - Parties he. beuses et seches des
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» maraisdeSaint-Gond, entre Coizardet Bannes. Aboudant dans unespace

» fort restreint, et pas ailleurs dans le departement. »

A la page 115 : « Myosotis ccespitosa Schultz! — Marais de Saint-

» Gond. »

A la page 25 : « Viola elatior Fries. — Pre tourbeux et sec a Anglure.

» Ablancourt. Bois des Grandes-Loges. »

Ainsi les plantes signalees par M. Goubert avaient ete decouvertes de-

puis bien des annees.

M. J. Gay fait a laSociete la communication suivante :

SUR LES PROPRIETES TOXIQUES DES RACINES DU CARLINA GUMMIFERA, par M. J. GAY.

UAtractylis gummifera de Linne, que De Candolle rapporte au genre

Carlina (Prodr.
%
VI, p. 547), est une Ciranocephale ties repandue clans la

partie meridionale du bassin de la Mediterranee, depuis la Sardaigne jus-

qu'en Algerie et depuis le Portugal jusqu'a Candie. Kile se fait remar-

quer par une longue racine pivotante et un gros capitule sessile, enveloppe

de nombreuses feuilles epineuses.

Son nom specifique lui vient d'une gomme-resine insipide et inodore,

que secrete le receptacle de son capitule, qui se repand en gouttelettes

entre les bases de ses feuilles involucrales, et que les oiseleurs emploienten

guise deglu. Tous les auteurs que j'ai pu consulter sont d'accord sur ce

point, et j'ajoute que la gommede YAtractylis gummifera, analysee chimi-

quementpar Macaire, a etc par lui designee sous le nom de viscine (Mem.

Soc. phys. de Geneve, VI, 1833, p. '11).

Un grand nombre d*auteurs temoignent egalement que le receptacle de

cette plante peut dtre mange cuit, et fournit ainsi un aliment salubre

comme le fond de nos artichauts.

Les feuilles radicales elles-m^mes, quoique epineuses et peu charnues,

peuvent servir au meme usage. « Les feuilles paraissent au printemps, dit

» iVI. Munby, et, depouillees de leur parenchyine, se vendent au marche

» pour etre cuites avec la viande. » (Munby, Fl. de VAlgerie, 1847, p. 9' •)

Parenchyme doit sans douteetre ici entendu des deux moities laterales et

membraneuses de la lame foliaire,dont la cote moyenne plus epaisse serait

seule conservee.

Ce quest le receptacle, ce que sont les feuilles de I' Atractylis gummifera,

la racine Test egalement pour certains auteurs, quoiqu'ils la decrivent

comme lactescente et d'une odeur aromatique peu agreable. De ce nombre

sont Morison, Desfontaines et Brotero. « Radix et receptaculum, dit Des-

» fontaines, aqua bulliente coctum, cum butyro et oleo mixtum, optimum

» praebet nutrimentum. » (Desf., Fl. atl.
%
II, 1800, p. 258),

Mon etonnement a done ete grand, lorsqirune lettre de uotre honorable
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confrere, 1M. Munby (datee d'Oran, le 23 novembre 1858), m'a appris que
cette meme racine est un poison energique, au moins pour I'homme, et

surtout pour les e»fants:« La semaine derniere, dit M. Munby, quatre
» enfants sont mortsa Miserghin apres avoir mange des racinesde I'Atrac-

»tylis gummifera, et voila douze cas d'empoisonnement par cette plante

» constates depuis trois ou quatre ans dans nos environs. Peut-etre est-

» elle moins funeste aux animaux. Je viens de voir un chien a qui on a

» administre bier 100 grammes de cette racine, et il n'en a pas I'air bien

» malade. »

Ce fait m'a paru digne d'etre consigne dans notre Bulletin, pour avertir

du danger, et en meme temps pour appeler de nouvelles observations sur

la nature du prineipequi produit de si facheux effets, et qui, mieux connu,

serait peut-etre combattu efficacement.

Tclles sont les donnees de la science moderne, en remontant a moins de

deux siecles, sur les usages et les proprietes de YAtractylis gummifera.

Mais son bistoire remonte peut-etre beaucoup plus haut, car plusieurs au-

teurs, Smith entre autres, lui rapportent comme synonyme le yapatliw

Wo; de Dioscoride, auteur qui vivaitsous 1'empereur Neron, et je dois dire

que la description de Dioscoride me parait se rapporter parfaitement a

YAtractylis gummifera (voir I'edition de Sarracenius, avec version latine,

1598, p. 176), bien que d'autres auteurs, et de ce nombre Sprengel, I'ap-

pliquent de preference au Carlina acaulis.

Ce que I'auteur grec dit des proprietes de sa plante, differe, au reste,

beaucoup de ce que nous savons de la n6lre. II parle bien de la glu que Ton

tiouve au collet de sa racine, mais il ne dit rien des usages alimentaires;

e t quant a la racine, i I lui attribuedes vertus medicinales contre le tenia,

contre I'bydropisie, contre les retentions d'urine et contre la morsure des

^tes venimeuses. II ajoute cependant qu'elle tue les cbiens, les pores et les

rats. II lui reconnait done des proprietes toxiques, mais inverses de celles

de la plante que nous connaissons aujourd'hui, qui tue I'homme et semble

^Paigner les ehiens.

M. Cosson dit que les proprietes toxiques du Carlina gummifera

sont bien connues dans la province d'Alger; les Arabes lui ont

s'gnale plusieurs cas d'empoisonnement d'enfants par cette plante.

Le C. gummifera etant neanmoins vendu sur les marches arabes

comme plante alimentaire, ne pourrait-on pas admellre que les pro-

Pr'etes toxiques n'v existent qua une certaine periode de son

developpement? Ainsi la Laitue ne renferme que Ires peu de sue

laileux dans sa jeunesse, et ce sue ne devienl abondant qu'au

florai
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M. Decaisne rappelle que TAcademie des sciences a re^u il y a

longtemps une note (inseree aux Comptes rendus) sur des faits

d'empoisonnement occasionnes par le Carlina gummifera. II con-

iirme d'ailleurs ce que M. Cosson vient de dire au sujet de cette

piante.

M. de la Perraudiere dit qu'en Algerie la plante est loujours

exposee sur les marches arabes sans racines.

M. Emile Goubert fait a la Sociele la communication suivante :

RAPPORT DE 81. Emile GOUBERT SUR L'EXCURSION SCIENTIFIQUE DE L'ECOLE
r

SUPERIEURE DE PHARMACIE DE PARIS, FAITE DANS LES ALPES DU DAUPHINE EN

AOUT 1858, SOUS LA DIRECTION DE MM. CHATIM ET LORY.

( Deuxieme partie.)

y

Cependant il est midi ; c'est I'heure fixee pour le depart. Des voitures

fretees a Tavance nous conduisent vers le N.-E., en montant par la route

de Chambery, jusqu'au pied des montagnes de la Grande-Chartreuse, c'est-

a-dire jusqu'a Saint-Laurent~du-Pont. On gravit d'abord le flanc de la

roche de Voize. A droite, onapercoit I'entree de la vallee de I'lsere et les

9 9 % •

carrieres qui fournissent le marbre blanc corallien de I'Echaillon, vis-a-vis

des balmes, c'est-a-dire des escarpements verticaux, de Voreppe; a gauche,

une serie de coteaux de mollasse et de conglomerat miocene a cailloux

roules, impressionnes et ciment^s.

A droite,un peu plus loin, voici les chainons de Raz (t. neocom. super.)

derriere lesquels se dressent les cimes blanches et escarpees de la Sure

(1923 metres), decoupees dans le caleaire neoeomien inferieur, et dont la
* •

base est une puissante assise de terrain oxfordien. Ca et la, le long de notre

route, on remarquequelques blocs erratiques de protogine. Toute la petite
• *

chaine caleaire qui s'ctend entre Voiron et Saint- Laurent estcouverte amsi

de debris erratiques; et, sous ces depots, les roches plus anciennes out ete

polies et striees a I'epoque quaternaire, comme celles que nous avous

vues, en juillet dernier, sur les flancs des Vosges.

Apres les villages du Pillet (Ml metres) et deSaint-Etienne, nousenlrons

dans le defile du Crossey. Cette etroitc gorge est plus pittoresque que le pas-

sage si vante d'Ollioules, entre Marseille et Toulon. Le voyageur s'effraye a

la vue de tant de roehers suspendus avec menace sur sa l&e, eraillcs par la

main de la nature et du temps, qui n'a pas meme voulu les couvrir de

verdure pour en rendre Taspeet plus sauvage encore. On a h&tedefuir. A

tout instant, un nouveau pic inattendu vient barrer notre route deja si

resserree; on se demande oil Ton va passer. Ces im menses blocs de caleaire
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sont feridilfes en tous sens de crevasses souvent prismatiqute, regulieres,

ou bien se moutrent perces de grottes plus ou moins profoiidei. I.es eaux
s'infiltrent par ces interstices jusqu'aux marnes a spatanguts, qui, dans le

pays, fournissenf toujours des sources abondnntes. Dessecl.es sans cesse

par ces grands canaux que le temps y a creuses, ces rochers offrent leur

flanc sterile et nu, blanc et pele. On les utilise parfois com roe excellente

pierre de construction; cest le calcaire neocomien superieur, que nous

verrons aussi exploite a Sassenage.

Au sortir du defile, la Sure se montre avec ses esearpements arides,

formes de roches neocomiennes et oxfordiennes. En avant de la faille qui

les decoupe, on apercoit un gi-adin inferieur forme de mollasse. La vallee

oil nous arrivons est creusee dans ce dernier terrain miocene superieur,

dont les couches inclinent uniformement a Test, et dont la base repose sur

les calcaires neocomiens de la chaine de Raz. Cette vallee est done une

combe, dans I'aceeption que M. Thurmann, I'auteur de la Phytostatique du
Jura, donne a ce mot dans sa terminologie, indispensable au naturaliste

qui parcourt les montagnes.

Cependant le paysage change, la vallee s'elargit. A gauche, le plateau

rocheux deMiribel, dont le calcaire, neocomien comme celui de Raz, est

aussi recouvert de mollasse. Plus pres de nous, les tourbieres de Villette;

^Hes ne semblent plantees que d'Heracleum Sphondylium, deSpiraa Ulma-

rt<*> d
9

Eriopkorurn . A droite, une gorge aussi etroite que profonde, des

rochers decoupes et chauves, nous annoncent Tentree du desert de la Char-

treuse. Un beau chemin nous y donnera tout a I'heure acces; grdce a lui,

*' est peu de montagnes en France dont I'abord soit aussi facile.

Au bout de cette plaine, a moins d'une heure d'ici, la route de Cham-
De'7 s'engage dans les montagnes de'la Savoie. La, un brasdu Guiers, que

•'<>» nomine le Guiers-vif, coule entre les deux pays, encaisse enlre les

couches oxfordiennes de la cluse de Chaille.

Pour nous, nous abandonnons et nos voi lures et la route de Chambery a

•'entree de Saint-I.aurent-du-Pont, village eloigne de 30 kilometres de

Grenoble et eleve de ZiOO metres au-dessus de la mer. Appuyes sur nos

batons ferres, nous nous dirigcons vers le chemin du monastere, qui ne

c°mpte que 977 metres d'altitude. Cest done moins de 600 metres que

»»us axons a mooter, et eela par une grande route bordee de points de vue

<lont lieu en Fiance n'egale I'aspect g

neures de marche suflisent largemeut.

De

^'estd'ailleurs une promenade dans un pays classiquepour la holanique

'a geologie. « Interessantes par la puissance et la variete de la plupart des

" taraliM qui les composent, ces montagnes le sont plus encore par la

" yandeur et la complication de leurs accidents orographiques, par les

* ''oulcNersements Ires energiques, mais en men.e temps ties reguliera, qui
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» ont determine leur relief actuel. M. Elie de Beaumont a pose les bases de

» la classification de ces terrains avec cette precision etcette surete devues

» qui ne laissent plus de place qu'aux travaux de detail (1). » Puis sont

venues les excursions de la Societe geologique reunie ft Grenoble en 1840,

et les travaux de MM. Gueymard, Lory, Albin etScipion Gras. La Societe

botanique, a son tour, ira bientot, dit-on, explorer la vegetation de ces

montagnes, dont les plantes ont deja ete mentionnees par Villars, dans le

tome I
er de son Histoire des plantes du Dauphine, p. 208, et dans son An-

nuaire statistique de Vlsere; par Mutel, dans sa Flore du Dauphine ; par

M. Albin Gras, dans sa Statistique botanique de Vlsere (1844) ;
par M. Al-

bert du Boys, dans sa Grande-Chartreuse, et surtout par I'abbe Cariot,

dans son Guide du botaniste a la Chartreuse. Nous avons era devoir, pour

rendre notrc rapport plus exact, consulter tous ces ouvrages et bien d'autres

que nous indiquerons en passant.

Visite, des le commencement du xvn e siecle, par les botanistes les plus

distingues, le desert de la Grande-Chartreuse, malgre Taprete de sa tempe-

rature, malgre ses longs hivers, n'est point en effet prive des avantages que

les uaturalistes vout chercher chaque annee dans les Hants vallons ou sur

les sommets les plus eleves de nos Alpes dauphinoises. Une quantite assez

considerable de plantes subalpines etalpiness'y sont donne rendez-vous, et

Ton peut recueillir a leur ombre des insectes precieux ou des coquilles ter-

restres recherchees pour les collections. Des demain surtout, nous serons a

meme de constater la richesse botanique de ces montagnes.

Le massif de la Grande-Chartreuse, cette avant-garde des Alpes, a la

forme d'un parallelogramme de six a sept lieuesde long sur cinq de large,

compris d'une part entre la vallee du Graisivaudan et les collines tertiaires

de Voiron ; de Tautre, entre Tlsere et'la gorge du Guiers-vif. II se compose

de cretes et de depressions a peu pres paralleles, ayant en moyenne la

direction N. 26° E., et qui doivent surtout leur origine a de grandes failles

echelonnees dans le meme sens, de Pexterieur a Tinterieur des Alpes. Ces

failles sont de profondes fractures qui se sont faites quand les couches

etaient encore sensiblement horizontales; ce sont des effets partiels de la

grande revolution a laquelle est du le relief des Alpes. Cesont elles qui ont

disloque le sol de la Chartreuse en vastes bandes paralleles a la direction

generale des chaines. Independamment de ces failles, les terrains ont ete

fortement redresses, contournes et bi ises par des ploiements energiques ;
ils

offrent ainsi des facies multiplies, des cretes, des cirques, et parfois des

vallees de ploiement (2).

INous quittons done la voiture a Saint-Laurent. Ce village, qui fabrique

(1) Lory, Essai geologique sur le massif de la Grande-Chartreuse.
('2) Lory, memoire deja citt5 .
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beaucoup de boissellerie avec les arbres resineux des foists de la Grande-
Chartreuse, ne-vit guere que paret pourle monasters All reste, bien que
de pauvre apparence, il captive .'attention de nos paysagistes par ses mai-
sons a galeries exterieures de bois, percees de lucarnes, ses toits & pentes
rapides, a angles aigus, recou verts d'ardoises ou de bardeaux nommes
essandoles. On se souviendrait volontiers des villages de I'Oberland ou du
canton de Lucerne.

Apartir de Saint-Laurent, nous raontons droit au S.-E. vers le monas-
tere. Le chemin cdtoie a gauche le torrent dit le Guiers-mort, et setrouve

bordeanotre droite de trancbees ouvertes dans lamollasse marine (t). Celle-

ci correspond au nagelflue des Suisses. C'est un depdt argileux et arenad,
avec poudingues et cailloux roules, souvent si bien agglutines par un ciment

calcareo-sableux
(2) qu'on les exploita longtemps pour meules, au village

voisin des Molieres, par exemple. Ces cailloux appartiennent a toutes les

roches anciennes et secondaires des Alpes ; on y reconnatt mfime des roches

du Forez, ac6tedejaspes, d'eurites et de porpbyresdu plateau central. Le

caractere saillant de ce depot miocene, c'est que les cailloux en out ete

presses les uns contre les autres; ils sont des lors couverts d'empreintes en

creux, correspondant a des galets voisins, de nature plus resistante. Ainsi,

un cailloucalcaireportera I'empreinte d'un caillou siliceux. Cette mollasse

sableuse est ici inclinee de 15 degres vers I'E.-S.-E. Kile ne nous presente

aucune plante interessante.

Nous arrivons un peu plus loin, a dix minutes de Saint- Laurent, dans

une localite classique, citee par M. Eliede Beaumont comme tres propre a

etablir I'epoque du souleveraent des Alpes occidentales (3). L'illustre geo-

logue regarde en effet les poudingues a cailloux roules, que nous apercevons

* gauche, de I'aulrec6tedu Guiers, sur la rive droite de ce torrent, comme

les representants alpins du terrain tertiaire superieur et du mineral' de fer

pisiforme de Gray (Haute-Sadne), comme formes dans le grand lac qui cou-

vnt le nord de la Bresse, Dijon, Chalon, D6le, et au S.-E. jusqu'a Saint-

Donat (Drdme), ou il etait limite par une plage de mollasse redressee. Or,

ces poudingues se presentent en nappes sensiblement horizontales sur la

(1) La vraie mollasse alterne ici avec de peiiles nappes de poudingues inclines

absolument comme elle. Ces poudingues sont, pour M. t\\t de Beaumont, post*-

• • .1.« «^..— ^«.x 1 i iirlra
'•eurs an soulevement des Alpes occidentales, cl contemporains du terrain lacuslre

«"e la l'.icsse. Mais M. Lory les rattache, avec raison je crois, a la mollasse cllc-

n'eme, puisque lours galets sont impressionnes comme les siens, ct relics aussi par

»n ciment calcareo-sableux.

(2) Ce ciment, qui est evidcmment contcmporain du depdt lui-meme, forme a

lu * seul des couches plus ou moins continues, alternant avec les masses de cailloux.

(3) Annates des sciences natureIles, 1" serie, 1829, t. XVIII, p. 337 ;
l. XIX,

P« 8 et autres.



698 SOCltiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

vraie mollasse qui leur est presque perpendiculaire, puisqu'elle se montre

\ edressee ici sous un angle de 70 degres environ, vers la grande faille qui

a fait surgir le premier escarpement des montagnes de la Chartreuse. La

dislocation de la mollasse a done eu lieu, dit M. Elie de Beaumont, avant

le depdtdu terrain tertiairesuperieur. II a fixe ainsi I'epoquedusoulevement

des Alpes occidentals entre les deux depots tertiaires. Reste a savoir si,

comme le pense M. Lory, ce pretendu depot tertialre superieur ne serait

pas simplement un dep6t d'alluvions quaternaries ou meme un lit de dejec-

tion du Guiers ou d'anciens torrents de Tage contemporain (1). Ces nappes

decailloux qui supportent le petit plateau de Provenches et du Desert, ne

paraissent, en effet, qu'une terrasse d'alluvions, dont les materiaux, a peine

routes, viennent des gorges de la Chartreuse. Les cailloux n'en sont ni

arrondis, ni impressionnes; on les voit reunis par un calcaire concretionne

dii aux eaux qui iiltrent encore a travers ce terrain. (Lory, Bull, de la Soc.

geol. y 2 e serie, t. XV, p. Zi6.)

Puis commence la region du calcaire. Tout le massif de la Grande-

Chartreuse, n'est, pour aiusi dire, que calcaire. Les plantes que nous y

trouverons sont propres aux calcaires, et pourtant nous y reverrons quel-

ques-unes de celles recueillies par nous, en juillet dernier, stir le granite des

Vosges. II y a plus : ce calcaire de la Chartreuse est presque entierement

jurassiqueou neocomien; aussi, nous offrira-t-il beaucoup d'analogie avec

la flore du Jura. Ceci pose d'une maniere generate, nous n'aurons plus, en

indiquant telle ou telle espece, qu'a specifier le niveau geologique, ainsi que

Taltitude, la nature chimique et orographique du point oil nous I'avons

observee. La botanique se complete ainsi par la geologie; ces deux sciences

ne peuvent marcher Tune sans Tautre.

Cependant, tout en longeant le Guiers- mort, dont le lit est parseme de

rocbers, de brisants, de blocs erratiques en granite ou en calcaire neoco-

mien, nous remarquons quelques plantes appartenant plus ou moins a la

region subalpine. Ainsi les coteaux de notre droite, eou verts de bois et

(1) Nous renconlrerons encore dans les Alpes des lils de dejections. «IIs sont

» dit M. Lory, formes par des torrents qui ne deposent presque plus rien aujour-

» d'hui, ou qui sont meme reduits a Fetal de simples ruisseaux, habituellemeat

» limpides. MM. Surell (Etudes sur les torrents des Hautes-Alpes, 1841), et

» Sc. Gras (Bull, de la Soc. de statist, de I'Isere, l
te

serie, t. IV) out decrit ces

» lils de dejections de torrents eteints sur lesquels sont batis beaucoup de villages

» des vall&s de la Durance et do l'ls&re. Mais, lors meme que les torrents' qui

» les ont formes ont cesse de les accroltre de temps immemorial, rinspection des

• lieux montre qo'ilsonl coule dans des conditions toutes semblables a celles des

» torrents acluels, et que la configuration des vallees etait deji exactement ce

n qu'elle est aujourd'hui. Ce sont done des depdls appartenant a la pdriodc

» aciuelle. » (Lory, Bull, de la Soc. geol., 2
C
serie, t. XV, p. 68.)
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etages en pente douce, nous fournissent : Chrysosplenium alternifolium,

que I'on voit aussi au Jura, sur I'oolithe caleaire : Spircea Aruncus, que
nous avons observe a des niveaux bien plus eleves sur la grauwacke ou sur

les granites du Hobneck (Haut-Rhin); Saxifraga rotundifolia, plante du
Jura caleaire, qui manquaitaux granites vosgiens et que Ion cultive quel-

quefois dans les parterres; Mentha silvestris; Salvia ylutinusu, qui vtent

sur le Jura et les dolerites du Kaiserstuhl, mais qui manque sur les granites

vosgiens; Veronica urticwfolia; Prenantlies purpurea, plante du Juraet du

granite des hautes Vosges ; Lychnis silvestris, que nous avons vu abon-

dant sur les granites du fond de la vallee de Monster (Haut-Rhin) ; Eu-
phorbia stricta, etc.

Nous arrivons ainsi a la maison forestiere de Fourvoirie, entouree dune

affiueriede fer, d'unescieriedeboisqui utilise I'eau du Guierspour larejeter

ensuite en magnifiques cascades, et d'un paysage alpestre dont nous renon-

cons a decrire les pitloresques details. A c6te, la porte de Fourvoirie, c'est-

a-dire I'entreedu Desert, gardeepar deux fiers rochers qui semblent surgir

du lit meme du torrent pour dominer le vallon. C'est la le seuil qui separe

le tumulte des passions, de la paix de la conscience; les soucis des affaires

humaines, du soin de I'unique affaire necessaire; le monde, enfin, et ses

pensees d'un jour, de la religion et de ses pensees eternelles.

Au milieu des merveilles de la nature que nous avons sous les yeux,

c'est une autre merveille, pour le temps ou elle fut construite par les char-

tl'eux, que cette route creuseedans le roc (1). Pendant plusieurs minutes,

apres avoir traverse la porte de Fourvoirie, le voyageur marche au fond

d'une sorte de demi-voute que la rocbe forme sur sa tete. « Le cbemin,

d 't Ducis qui s'est fait le cbantre de la Grande-Chartreuse, est serre entre

deux muraiiles de rochers, tantot nues et secbes, tantdt hautes et perpen-

diculaires, tant6t couverles de grands arbres isoles, parfois oruees, par

Maudes, de petites forets vertesqui serpentent sur leur flanc.» C'est leche-

min des Voutes, qui ne fut achevequ'en 1700. II tourne et suit les sinuo-

sites de la montagne, sans cesser de longer et de dominer le torrent dont on

V0 >t, dont on entend les eaux tantot se briser en grondant sur leur lit pave

de rocs et de graviers, tantot, faisant treve a leurs combats, glisser rapi-

"ementetse renouveler sans bruit.

Pour continuerde consigner exactement Faititude et la composition du sol,

no«s dirons que nous soinmes ici a 500 metres environ, et que ces belles

l'aueh(ies de Fourvoirie sont un caleaire ox ford ien inferieur a celui de la

P°rte de France a Grenoble. Ce sont des calcaires tres durs, jaunatres, gris

ou P'esque blaucs, tres fortement magnesieus, et qu on n'a trouves qu ici

avfc ces caracteres.

( l ) Voy. Albert du Boys, la Grande- Chartreuse
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Ceci pose, nous reraarquons dans cette gorge fraiche et etroite : Impa-

tiens Noli tangere, qui vient aussi sur le calcaire du Jura, mais que nous

avions vu, en juillet dernier, sur les granites des bordsde la Fecht, au fond

de la vallee de Munster (Haut-Rhin) et sur les grauwackes du Ballon de

Ifi

foli

sur les granites vosgiens; Mcehringia muscosa, plante commune sur le cal-

caire du haut Jura, mais qui manque aux Vosges ; Pimpinella magna,

Campanula Trachelium ou Gant de Notre-Dame, frequent au Jura et sur

le granite des Vosges ; Coronilla Emerus, qui croit egalement sur le cal-

caire des Vosges ; Polypodium Dryopteris (granite du Hohneck) ; Vale*

riana montana (Jura, n'a pas ete trouve dans les Vosges) ; Dipsacus pilosus

(egalement au Jura); Angelica silvestris, que nous avons remarque bien

plus haut sur les granites vosgiens avec VAngelica pyrencea.

Bient6t le calcaire oxfordien se dresse ties developpe, incline ici presque

verticalement a I'horizon, bien que ses couches obliquent sensiblement sur

Saint-Laurent. Un peu plus loin il plonge en sens oppose, vers le S.-E.

Nous y remarquons quelques moules (VAmmonites plicatilis. II est recou-

vert par des marnes calcaires bitumineuses, a cassure plate, dans lesquelles

on trouve beaucoup de posidonies. L'etage oxfordien, on le sait, est leseul

representant a la Grande-Chartreuse du terrain jurassique. Cependant

M. Viaud a signale, a Pendroit meme oil nous sommes, quelques bancs

brechiformes, lumachelliques, contcnant des debris d'encrines, et qui sont

peut-etre la partie inferieuredu terrain corallien.

[La suite a la prochaine seance.)

i

M. Puel donne lecture des communications suivantes adressees a

la Societe :

NOTE SUR LA D^COUVERTE DU LlNARIA VULGARIS A FLEURS P^LORI^ES, AUX ENVIRONS

DE VALENCIENNES
,
par M. 1c baron de JI KIJCOCQ.

(Raismes, 24 novembre 1858.)

« Ce fut dans 1'annee 1762, dit M. Ed. Ghavannes (1), qu'un etudiant

»de TUniversite d'Upsal, nomme Zi6berg, decouvrit, pour la premise

» fois, plusieurs pieds de Linaria vulgaris, dont les fleurs etaient deve-

» nues regulieres. Cette plante, ainsi metamorphosee, croissait dans la

* petite He de Norra Gassk ; aerct, a quelques lieues d'Upsal, et sc trouvait

» en assez grand nombre sur la plage sablonneuse que baigue lamer. Le grand

» Linne crut d'abord avoir devaut les yeux un genre nouveau, et lui donna

(i) Monographic des Antirrhinees, p. 55.
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» le nom de Peloria. II fut tres frappe de cette nouvelle decouverte, qu'il

» appela une merveille de la nature {naturae prodigium), et publia sur ce

» sujet une dissertation dans les Amcenitates Academicce, avec une descrip-

» tion de son genre Peloria. »

Plus loin, M. Chavanues ajoute : « Les fleurs peloriees de Linaria

» vulgaris, auxquelles Linne attribue une odeur particuliere (1), se

» trouvent sur tous les axes floraux et sur toutes les parties de ces

» axes indifleremment : elles peuvent etre seules de teur nature, ou bien

» aceompagnees de fleurs irregulieres et melees avec elles. II parait que

» c'est une plante entierement peloriee qui s'offrit pour la premiere fois

au grand naturaliste suedois ; car, sans cette circonstance, il ne Teut

» sans doute consideree que comme un accident, ainsi qu'il le fit plus tard,

» et non comme un genre nouveau (2). »

Tout me porte a croire que M. Cbavannes n'a jamais rencontre le Lina-

ria vulgaris completement pelorie, puisque sur sa plancbe n° 8 il n'a

figure que la pelorie du Linaria spuria, d'ailleurs assez frequente.

Les diverses Flores que j'ai pu consulter m'autoriseraient a penser que

cette monstruosite, ou, pour m'exprimer comme les maitres de la science (3),

ce retour accidentel au type primitif est excessivement rare.

En 1840, grdce a Textreme obligeance de notre illustre confrere,

M. Brongniart, j'ai pu inserer dans les Annales des sciences naturelles (4)

la description de quelques monstruosites que j'avais observees aupres

d Arras et de Douai, ou, malgre des recherches longues et sou vent renou-

velees, je n'avais recolte que deux fleurs completement peloriees, mais

toujours confondues avec d'autres fleurs irregulieres.

A mon arrivee a Raismes pres Valenciennes, en juillet dernier, je vis

avec plaisir que le Linaria vulgaris avait pris possession de presque toutes

les prairies qui ont suecede aux diverses parties des immenses fordts

de cette contree, soumises depuis longues annees a des defriehements qui

durent

Mes premieres recherches furent, il est vrai, sans resultat aucun, et

j'allais renoncer a de nouvelles investigations, lorsque, le \U septembre,

encore.

J eus la bonne fortune de trouver, sur quelques metres de terrain, une

v»ngtaine de tiges portant, les unes une fleur, les autres deux fleurs, com-

pletement peloriees.

Cette decouverte, bien qu'importante, etait peu [de chose comparee a

(1) Toutes celles que j'ai observees n'ont pas confirm^ cette observation du

grand naturaliste.

(2) Ibid., pp. 57-58.

(3) MM. H. de Cassini, De Candolic et Moquin-Tandon.

(4) Deuxifcme s<5ric, t. XIV, pp. 255-56.
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celle que je fis le 22 du m6me mois, au milieu (Tune nouvelle prairie

enclavee dans la foret.

. La, en effet, je decouvris, groupees dans un faible espace, et melees a

d'innombrables tiges chargees de fleurs irregulieres, vingtet un pieds de

Linaria vulgaris, dont toutes les fleurs, sans en excepter aucune, etaient

completement peloriees.

Un peu plus loin, quelques pieds m'offrirent encore une ou deux pelo*

vies, puis quelques fleurs a deux et a trois eperons.

J'ai observe que tous les pieds a fleurs peloriees etaient tou jours plus

greles et moins vigoureux que les autres, et a feuilles moins longues et

beaucoup plus etroites. Les tiges les mieux fournies n'avaient que dix a

douze fleurs; les plus greles, trois a quatre fleurs seulement.

On voit, toutefois, que la plupart des auteurs pensent que la pelorie est

produite par une surabondance de sues nourriciers, et Ton cite a I'appui

de cette opinion 1'observation de Willdenow, qui avait remarque que la

pelorie placee dans un terrain sterile, reprenait des fleurs irregulieres (1).

J'ai aussi observe que., sur les pieds les moins vigoureux, la fleur pelo-

rlee (lorsqu'elle elait seule), souvent fort reduite, occupait lextremite

superieure de la grappe. Sur les tiges mieux fournies, elles se trouvaient

d'ordinaire vers le milieu, le plus souvent a la base, et alors leurs pedon-

cules etaient beaucoup plus longs que ceux des fleurs irregulieres.

NOTE SUR DES VACCINIUM MYRTILLUS ET VITIS IDrfJA, A FL0RAIS0N AUTOMNALE,

par HI. le baron de MELICOCQ.

(Raismes, 24 novembre 1858.)

4

Chacun sait que les Vactinium Myrtillus et Vitis idaa sont des sous-

arbrisseaux dont la floraison est toute printaniere (d'avril a juin), et je

pense qu'aucun botaniste ne les a encore observes charges de fleurs en

septembre et octobre, comme ceux que je viens de decouvrir dans les

vastes forets de Raismes (Nord).

Le Vaccinium Myrtillus, qui y est tres commun, est generalement

connu dans le pays sous le nom de cousinier, et son fruit sous celui de

cousine : ses tiges servent a faire des balais que Ton transporte et Ton

vend dans les villes voisines (2).
-

(1) Radices Pelorise, solo sterili planlatae, degenerant in Linariam {Spec, plant.

,

III, p. 254).

(
(

2) Le Vaccinium Myrtillus est aussi ties commun dans la forSt des Ardennes,

prfes de Rocroy, bien que je ne Paie jamais observe! dans la partie de Parrondissc-

ment de Vervins (Aisne) qui Pavoisine ; rare auprts de Laon, a Fourdrain, on ne

le retrouve plus que dans les bois de R<5signy, canton de Rosoy-sur-Serre ;

tres

commun dans les bois de Behericourt pres Noyon (Oise), il devient excessivement
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Je dois dire, il est vrai, que sa floraison est presque constamment priu-

taniere, et que les tiges que j'ai observees le 7 octobre 1858, chargees de

boutons et de fleurs, se trouvaient au milieu (Tun grand nombre d'autres,

dont les fleurs et les fruits avaient depuis longtemps disparu : je n'ai m&me
remarque cette floraison si tardive que dans une seule taille, d'ailleurs

assez etendue.

Quant au Vaccinium Vitis idcea, que je n'ai decouvert que dans un seul

taillis du bois de Vicogne (dependance de Raismes), tous les pieds que j'ai

observes du 22 septembre au 27. octobre etaient converts de boutons, de

fleurs blanches, et quelquefois de fruits presque murs. Ces boutons et ces

fleurs n'ont ete fletris que par les gelees des premiers jours de novembre,

comme j'ai pu m'en convaincre le 3 du meme mois.

II est bon d'observer que le Vaccinium Myrtillus, tres frequent dans

cette localite, n'avait plus ni fleurs ni fruits.

Ne pourrait-on pas attribuer cette floraison si tardive a la temperature

tout exeeptionnelle qui a regne cette annee, et, dans cette hypothese, ne

serait-il pas supposable que les pieds, actuellement charges de boutons, de

fleurs et de fruits, auraient deja fleuii au printemps?

D'un autre c6te, il est assez extraordinaire que le Vaccinium Myrtillus

n'ait obtenu cette seconde floraison que dans une seule localite, alors

qu'elle est devenue generate pour le Vaccinium Vitis idcea.

M. Germain de Saint-Pierre (lit avoir rencontre deux ou trois fois

le Idnaria vulgaris pelorie. II a constate notamment la pelorie dans

un champ sec (departement du Cher) sur des plantes assez maigres,

chez lesquelles cette anomalie ne paraissait pas resulter d'un exces

de developpement. Dans un espace reslreint, il y avail un melange

de pieds a fleurs peloriees et de pieds a fleurs ordinaires, tous soumis

aux memes conditions de vegetation. II a remarque aussi des fleurs

sans eperon
; dans ce cas le petale eperonne manquait, et la fleur

etait devenue letramere.

M. de la Perraudiere dit qu'au jardin botanique d'Angers on cul-

'are dans le Pas-de-Calais, ou je ne l'ai lrouv<? qu'aupres de B&hune. — Quant

au Vaccinium Vitis idcea, sa presence n'a pas encore, que je saclie, e«5 signalee

(|ans le nord de la Fiance. MM. Grenier et Godron l'indiquent dans les Vosges et

fc Jura (Flore de France, t. II, p. /i'2/i); M. Mathieu {Flore de Belgique, t. 1,

P- 333), dans le Brabant ; et M. Bellynck (Flore de Xamur, p. 156) le dit tres rare

a Louctte-Saint-Pierre. M. Graves (Catalogue, p. 83) I'indiqae aussi dans le depar-

tment de TOise, et dit (p. xv) : « Je regarderais volontiers les Vaccinium Vitis

» idcea, Cineraria palustris, Aconitum Napellus, comme exprimant la limite de la

B vegetation septentrionale de notce territoire. »
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lequel

m
eperen. Sur chaque tige il y a une douzaine de fleurs pelorieeset

une ou deux fleurs ordinaires.

M. Decaisne ajoute que la pelorie d'Angers provient du Mans, d'oii

elle a ete envoyee a divers jardins botaniques par M. Gueranger. Le

Jardin des plantes de Paris en possede aussi un pied, dont les fleurs,

pla

presq

>

a perdu l'aspectd'un Linaria et ressemble plutot a un Fabiana; elle

ne porte jamais de graines fertiles, mais on peut la multiplier par

eclats,

M. le President donne lecture de Textrait suivant d'une lettre qu'il

a recjue de M. Boreau, directeur du jardin botanique d'Angers :

LETTRE DE M. \. BOREAL.

Angers, 24 novombrc 1858.

... Je m'empresse de vous transmettre les renseignements que vous

desirez sur les Marronniers merveilleux du boulevard du chateau d'Angers,

qui, chaque annee, donnent deux floraisons. Ces arbres, assez malingres

par eux-memes, sont plantes sur un sol sterile, mais surtout ties battu ec

fortement incline, ce qui fait que 1'eau ne peut guere arriver jusqu'a leurs

racines. Ajoutez a cela les hautes murailles du chateau, qui reverberent

tout Tete les rayons du soleil, et vous comprendrez facilement que, pour

peu que Tete soit sec et chaud, ces arbres out bient6t leur feuillage entie-

rement brule. II est ordinaire, en effet, de les voir a la fin de juillet entie-
1 I

merit denudes. Dans cette circonstance, ils sont reduits a I'alternative, ou

de se laisser roourir, ou d'emprunter a la vegetation de I'a'nnep suivantede

nouveaux bourgeons-, on en voit, en effet, se developpe^aussitot que la

pluie ou la fraicheur des nuits ranime la veeetation, et avec ces bourgeons,

des thyrses de fleurs ne manquent point de se produire, au grand detriment

de I'arbre, sans aucun doute. Chaque annee ce phenomene se renouvelle,

et chaque annee les journaux raisonnentVperte de vue sur ce sujet, quoi-

qu'il n'y ait assurement la rien que de ties natural. Le climat, la douceur

exceptionnelle des automnes, ne sont pour rien dans ce phenomene, qui se

produira toutes les fois que I'arbre sera place dans de semblables condi-

tions ; il pourra meme etre remarque sur un arbre vigoureux, s'il a souffert,

soit par la transplantation, soit autrement. Voila, monsieur, ce que je puis

vous transmettre au sujet de ces arbres. Nous voyons aussi quelquefois les

Lilas donner des fleurs en automue; c'est arrive cette annee aux Lilas de
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Perse de notre jardin botanique. On pourrait se procurer sur le Lilas eom-
mun une belle floraison automnale en retranchant au printemps rous les

thyrses avant leur epanouissement : de nouveaux bourgeons a fleurs se

forraeraient pendant fete.

Je ne connais qu'un fait de floraison extraordinaire qui semble former

une anomalie constante qu'aucune cause exterieure ne parait determiner,

c'est VEpine de Saint-Patrice. A Saint-Patrice, cdte droit de la Loire, entre

Tours et Sauraur, est un Prunits spinosa qui ne me semble differer en

rien de I'espece ordinaire, et qui, chaque annee, quelle que soit la tempera-

ture, entre en fleur a la fin de decembre; un seul buisson offre cette parti-

cularity, les autres, places a cOte, restent inertes. On dit que des eclats

transposes dans un autre terrain n'ont point conserve cette floraison

intempestive.

On a, dit-on, observe ce fait depuis fort longtemps, et une legende

sy rattache. Saint Patrice, venu d'Irlande pour visiter saint Martin, vint

se reposer sur ce coteau, a Pabri d'un buisson. C'etait aux fetes de Noel,

Tarbrisseau se trouva tout a coup couvert de fleurs, et depuis ce temps il a

toujours continue de fleurir a Noel, Si la legende doit ctre acceptee, elle

prouverait la singuliere longevite du Prunus spinosa.

*

ML Germain de Saint-Pierre rappelle que Tan dernier il a fait a la

Societe une communication (1) sur la floraison automnale des Maron-
n'ers de la promenade de Nimes. II considere cette iloraison d'au-

tomne comme une floraison qui anticipe sur celle del'annee suivante

et qui n'a aucune relation avec celle du printemps passe. Les arbres

dont tous les bourgeons tleuriraient ainsi en automnene pourraient,

ajoule M. Germain de Saint-Pierre, refleurir au printemps suivant.

M. Puel dit qu'a la place Royale, a Paris, on voit quelques Mar-

ronniers refleurir tous les ans a I'automne.

M. J. Gay rappelle qu'au jardin du Luxembourg, dans I'avenue de
1

%servaloire, il y a de nombreux Marronniers toujours couverts de

fleurs on automne. Une lettre qu'il a recue recemment de Toulon lui

annonce
qUe, le mois dernier, on y a vu refleurir les Lilas et les

^henes-Lieges.

M. de Scbccnefeld dit qu'il a vu cette annee, autour de Saint-

Germain, des Primus spinosa porter quelques fleurs au mois d'oc-

tobre. H se reserve de i'aire prochainement a la Societe une commu-
tation sur les floraisons automnales.

(*) Voy. Ic Bulletin, t. IV, p. 620

T. V. 46
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M. Cosson ajoute qu'en Algerie or, voit souvent les Pommiers

porter en m6me temps des fruits et de nouvelles fleurs automnales

qui se developpent dans la saison des pluies, a la suite de Farrftt de

vegetation resultant de la cbaleur excessive de Fete. Cette seconde

floraison est loujours une cause d'epuisement pour les arbres et les

fait m6me quelquefois perir.

SEANCE DU 17 DECEMBRE 1858.

PRESIDENCE DE M. JACQUES GAY, VICE-PRESIDENT.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces- verbal tie

la seance du 3 decembre, dont la redaction est adoptee.

A l'occasion du proces-verbal, M. J. Gay precise de la maniere

suivante les faits d'empoisonnement par la racine de YAtractylis

gummifera, mentionnes dans les Comptes rendus de rAcademic des

sciences, et dont M. Decaisne a parle dans la derniere seance (1),
sans

en indiquer la date :

Voir, sur YAtractylis gummifera : Comptes rendus de VAcademie des

sciences de Paris, 1838, p. 3i0 (seance du 12 mars), une note de M. ledoc-

teur Bouros, medecin de Thopital civil d'Athenes, sur six cas d'empoison-

nement, dont quati-e suivis de mort, chez des enfants qui avaient macne

des racines de YAtractylis gummifera.

Dans les memes Comptes rendus, 1854, p. 1055-1059 (seance du I2ju">,»

une note de M. le docteur Cornmaille, medecin a Douera (Algerie), Sur

I 'empoisonnement par une substance veneneuse encore peu connue, /'Atracty i

gummifera de Lime, et sur son principe actif.

Les 8 et 9 mars, le docteur Cornmaille a donne des soins a deux <& a

de trois ans et demi et de six ans et demi, qui avaient mange Jes i

de YAtractylis, et qui ont succombe dans I'espace de douze et de treo e-

heures.

Un troisieme enfant, age de quatre ans, est mort le 29 avril, a la sl

cVun pareil empoisonnement.

L'autopsie des deux premiers enfants a fait voir qu'ils avaient succom

a une apoplexie pulmonale et cerebrate produite par une sttns a

acines

(1) Voyez plushaut, p. 694.
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toxique qui avait agi commc irritant et comme stupefiant du systeme pan-

glionnairc.

Plusieurs autres enfants etaient morts, queiques annees auparavant, a

rOrphelinat de Benacknoun, apres avoir mange des racines que Ton a su

depuis appartenir a la meme plante.

L'auteur a essaye queiques experiences pour decouvrir a quelle substance

la racine de VAtractylis devait son action toxique, et comment elle ngissait

sur les animaux vivants. II a essaye diverses preparations, dont les unes

out etc sans action, tandis que d
9

autres out montre une puissance toxique

(les plus prononcees. C'est ainsi que de I'eau pure dans laquelle la racine

de VAtractylis avait macere un temps assez court, a empoisonne de jeunes

chats, et l'autopsie cadaverique a montre sur ces animaux des desordres

tout semblables a ceux qui ont ete observes chez les enfants : la dilatation

des pupiiles a ete aussi tres manifesle.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame 1'admission de :

MM. Brllle (Emile), interne des hopilaux, a I'hdpital Lariboi-

siere a Paris, presente par MM. Gueniot et Dezanncau.

Jamain (Hippolyle), borticulleur, rue du Cendrier, 5, a Paris,

presente par MM. Decaisne et A. Jamain.

Fontenaud (l'abbe), cbanoine honoraire d'Angoul6me, cure

a Aigre (Charente), presente par MM. A. Jamain et Kresz.

Saint-Priest (le vicomte Charles de), rue des Beaux-Arts, h f

a Paris, presente par MM. Germain de Saint-Pierre et le

comte Jauberl,

M. le President annonce en outre cinq nouvelles presentations.

M. de Schoenefeld, secretaire, annonce a la Societe la perte dou-

loureuse qu'ellc vient de faire en la personne de M. le docteur Jean-

Baptiste Mougeot, membre du conseil general des Vosges, decede a

Bruyeres-en-Vosges, le 5 de ce mois. M. de Schoenefeld donne en-

suite lecture d'une notice necrologique sur M. Mougeot, redigee par

M. le comte Jaubert (1).

L'assemblee s'associe unanimement, par l'organe de M. Ic Presi-

dent de la seance, a rhommage si dignement rendu par M. le comte

(1) Par une decision speaale du Conseil d'administration, la Commission du

bulletin a ete autoiisec a dlstraire cclle notice du compte rendu de celte stance,

Pour I'annexcr a celui de la session extraordinaire de juillct 1858. dont M. Mougeot

a ete Tun des presidents. Voyez le Bulletin, t. V, p. 562.
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Jauberl a la memoire du botaniste eminent, du doyen aime et venere

que la Sociele vient de perdre.

Dons faits a la Societe

:

1° Par M. Arthur Gris :

Description d'uncnouvelle espece de Cannacee (Stromauthe Porleana).

Notes sur quelques cos de monstruosites et specialement sur la Rose

verte.

2° De la part de M. Kirschleger, de Strasbourg :

Flore d'Alsace % t. Ill, fasc. '2.

3° De la part de MM. Crouan freres, de Brest :

Note sur quelques Algnes marines nouvelles.

h° En echange du Bulletin de la Societe :

L'Institut, decembre 1858, deux numeros.

M. Trecul fait a la Sociele la communication suivante :

DES DIVERS ETATS DE LA SUBSTANCE AMYLACEE, par HI. A. TUECUL.

MM. Gaullier de Claubry et Colin montrerent en 1814 que ramidon

traite par I'iode passe par toutes les teintes du rose violace a Tindigo

fonce, et meme au noir, suivant la quantite du reactif employee. Depuis

cetteepoque, les anatomistes, et a leur tete MM. Meyen, Schleiden, Payen

et Mold, out fait uu frequent usage de cet agent chimique pour deceler

ramidon, et pour etudier la constitution des membranes cellulaires. Meyen

annonca, en 1837, que les cellules de beaucoup de Lichens out la propnett

de bleuir commede ramidon sous Tinfluence de Tiode. En 1838, M. Schlei-

den indiqua la meme reaction dans les cellules des embryons des Schotia

latifolia, speciosa, Hymencea Courbaril, Mucuna urens et Tamarindus

indica, ce qui le conduisit, de concert avec M. Vogel, a considerer la sub-

stance de ces cellules eomme une espece chimique nouvelle qu'i' s onl

nominee amylo'ide. C'est aussi M. Schleiden qui, le premier, employa

I'iode et I'acide sulfurique ainsi que les alcalis caustiques, qui trausfor-

ment, suivant lui, les membranes vegetales en amidon.

Toutefois, ce sont les belles analyses de M. Payen qui ont bien fait con-

naitie la composition elementaire de ces membranes. Cet habile chinnsl

montraque leur substance est isomere avec ramidon, etil I'appela cellulose.

Knl851,M.Kuetzin£, dans szsGr^undzuege, reunit dans un memegioupe,

qu'il appelle groupe de Yamyl (ou de la dextrine), les matieres qui prennent

les teintes bleue, violette ou rouge-amethvste sous finfluence de I'iode seu
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ou de I'iode et de I'acide sulfarique; mais il distingue soigneusement

Vamyl ou substance de Pamidon, de la cellulose ou gelin de quelques ehi-

mistes allemands, en reunissant cependant I'amyloide a I'amidon ou

amyl (1).

Enfin, M. Naegeli, qui vient de publier un travail volumineux sur les

grains d'amidon (Die Stcerkekoerner), propose une nouvelle nomenclature

pour designer la substance de I'amidon et des membranes cellulaires. Mais,

avant d'indiquer les resultats de M. Naegeli, il est juste de dire que, dans

son travail sur I'amidon, M. Payen avait reconnu, non-seulement que les

couches d'un grain sont de moins en moins denses de la circonference au

centre, mais que chacune de ces couches en particulier n'est point homo-
gene et presente les memes phenomenes que I'ensemble du grain. II est

meme parvenu, a I'aide de la solution de cblorure de chaux employee

froide, a separer de ces couches les parties les moins agregees, dit-il, de

sorte que les plus petits grains n'acqueraient plus par node qu'une teinle

faiblement violette, rougedtre ou fauve, ou meme restaient a peu pres

incolores, bien qu'ils laissassent voir des couches concentriques.

Cette constitution du grain d'amidon a ete constatee de nouveau en

Allemagne, a I'aide du ferment de la salive, qui montre aussi dans I'amidon

deux composes : Tun qui bleuit par I'iode et I'autre qui n'acquiert cette

propriete qu'apres une transformation. Partant de 15, M. Naegeli regarde

comme tres vraisemblable que les membranes cellulaires sont composees

de deux substances, en sorte que Ton ne peut plus employer, suivant lui,

le mot cellulose comme synonyme de membrane cellulaire. En conse-

quence, il propose de nommer granulose la substance de I'amidon qui bleuit

par I'iode seul, et qui serai t la substance de I'amidon chimiquemcnt pure,

^ d'appeler cellulose celle qui ne bleuit pas dans les memes circonstances.

Res melanges de ces deux composes, avcc toutes les gradations possibles

dans leurs proportions, constitueraient les hydrates de carbone organises

°u stratifies, c'est-a-dirc les grains d'amidon et les membranes utricu-

laires.

Bien que les proportions de la granulose et de la cellulose varient a

•'infini, M. Naegeli croit cependant necessaire de distinguer certains

groupes qui se detachent les uns des autres par des caracteres chimiques. II

se fonde pour cela sur ce que les proprietes les plus importantes des

hydrates de carbone stratifies se montrent, d'une part, dans la reaction

Par I'iode, qui indique la proportion de granulose et de cellulose au milieu

des depots de matieres etrangeres; d'autre part, dans leur conduite en vers

fo agents de gonflement ou de dissolution (les acides et les alcalis) qui

(1) Je ferai remarquer que le mot amyl ne saurait fttre conserve sans inconvS-

&ient, parce qu'il y a en cbimie organique un radical appeW amyte.
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montre leur ctnt d'agregation. Sous le premier rapport (la proportion de

granulose et de cellulose indiquee par I'iode), M. Nsegeli distingue trois

degres qu'il nomme amyloide, mesamylin et dysamylin. Sous le second

rapport (celui qui denote I'etat d'agregalion), il distingue de meme trois

degres qu'il designe par gelin, medullin et lignin.

Voici, aussi brievement que possible, les caracteres que I'auteur attribue

a chacun des degres de ces melanges des substances amylacee et cellu-

losique,

1° Vamyloide se teint immediatement en bleu ou en violet par une

solution d'iode.

2° Le mesamylin n'est jamais colore en bleu ou en violet par I'iode, a

moins que celui-ci ne soit dissous dans riodure de zinc, le chlorure de zinc

ou un chlorure alcalin, ou lorsque Ton y ajoute de I'acide sulfurique.

3° Le dysamylin ne donne la couleur bleue ou violette par I'iode qu'apres

avoir ete traite prealablement par I'acide nitrique ou un alcali caustique.

J'ai dit plus haul que, par ces trois mots, M. Nsegeli indique, non des

substances bien definies, mais settlement des melanges des deux principes

granulose et cellulose dans des proportions differentes, et que, d'ailleurs,

ces noms ne representent que certains degres de ces melanges, qui varieut

a rinfini. Cette nomenclature me parait d'autant moins utile, que la compli-

cation s'accroit encore dans le second groupe, dans lequel I'auteur indique

seulement trois degres par les designations de gelin, medullin et lignin.

En effet, ces noms ne representent pas de simples melanges de granu-

lose et de cellulose, comme I'amyloide, le mesamylin et le dysamylin,

mais designent des melanges de ces melanges primitifs ; ou bien le meme

nom ne represeute pas toujours la meme matiere de la serie precedente :

ainsi, le gelin, par exemple, n'est pas compose simplement d'amyloide,

mais il peut I'etre aussi de mesamylin et de dysamylin. Le medullin serait

du mesamylin et du dysamylin, rarement de Yamyloide. Le lignin serait le

plus souvent du dysamylin, plus rarement du mesamylin.

Craignant que cette note ne soit trop lotigue, je me dispenserai d'enu-

merer les caracteres du gelin, du medullin et du lignin.

Voila ou en est le probleme de la constitution cbimiquedes membranes

eel Iulaires des plantes. On peut se demander maintenant si I'on don

admettre trois ou quatre especes chimiques isomeriques, ayant la propriete

de bleuir par I'iode seul ou par I'iode et I'acide sulfurique, savoir :
Vamtdon,

Vamyloide, la lichenine et la cellulose ou gelin; ou bien si Ton doit recon-

noitre deux especes seulement, la granulose ou amidon, et la cellulose.

11 me semble qu'il y a tout autant de raison d'admettre un nombre inde-

lini d'especes que d'en reeonnaitre trois, ou seulement deux. Je erois
<j

I'amidon et la cellulose ne constituent reellement qu'un meme priocip

immediat a des elats d'agregation different*, entre lesquels il exbte une
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transition tout a fait insensible. Dans tous lescas, il est impossible de defi-

nir rigoqreusement I'amidon, suit que Ton accepte deux especes, soit trow,

ou davantnge ; car on ne pent pins dire que i'amidon soil, une substance

granuleuse, blanche, contenue dans les cellules vegelales, et qui bleuit

aussitot qu on la met en conlact avee I'iode. On ne le pent plus : 1° parce

que I'amidon nest pas toujours granuleux; 2° parce que les membranes de

certaines cellules bleuissent comme lui sous (influence de liode ;
'6° partis

que I'amidon est secrete par les animaux, et en particular par quelques

insectes, aussi bien que par les plantes.

Kxaminons d'abord la premiere proposition : « L'amidon nest pas tou-

jours granuleux. » G'est M. Schleiden qui, le premier, a .annonce ce fait en

disant qu'il a trouve une sorte d'empois dans les cellules de lalbumen du

Cardamomum minus, ainsi que dans celles de la racine de la Salsepareille

de la Jamaique et du rhizome du Carex armaria . En 1857, MM. Sanjo et

Scbenk signalerent de I'amidon en dissolution dans les cellules de lepi-

derme du Gagea lutea et de divers Ornithogalum. J'ai moi-meme observe

cet amidon dans les cellules epidermiqaes du fruit de VOrnithogalum pyte-

natcum jusque pres de la maturite. II est vrai que M. Scbenk ne considere

pas cette matiere comme de I'amidon, mais comme un compose interme-

diaire entre ceiui-ci et la cellulose, et il donne pour raison que cet amidon,

bleui par I'iode, se decolore au contact de I'eau comme la cellulose bleuie

par node et Tackle sulfurique, de sorte que, suivant lui, I'exislence de

I'amidon amorphe serait encore a demontrer. Ce ne serait la, a mon avis,

qn'un caractere de plus en faveur de la transition que je croisexister entre

I'amidon et la cellulose. i'Vailleurs, j'ai trouve de I'amidon qui, a une cer-

taine periode de son developpement, jouit de cette propriety L'amidon,

par exemple, d'une racine d'Aristoloehe malheureusement indeterminee

qui m'a fourni un autre cas de I'amidon amorphe bien plus instructif que

les precedents, offre ce caractere. Cependant il est impossible d'en contcster

•a nature amylacee, puisque cette racine montre cet amidon amorphe pas-

sant graduellement a l'etat de grains volumineux. En effct, certaines cellules

fte renferment qu'une couche d'aspect mucilagineux, qui devient d'un violet

fence ou meme indigo par liode; chez d'autres cellules, on voit s'elever de

toute la surface de cette couche des eminences unies entre elles, qui

deviennent hemispheriques en s'aecroissaut, qui s'isolent ensuite les unes

des autres, puis deviennent globuleuses. II n'y a plusalors dans les cellules

que d'assez gros grains d'amidon.

L'amidon n'est done pas toujours granuleux. De plus, ai-je dit dans ma
deuxieme proposition : « Les membranes de certaines cellules bleuissent

sous lintluence de liode seul. » Les anatomistes penseront peut-etre que je

pourrais me dispenser deparler de ce pbenomene qui leur est si familier,

Mais la discussion que j'ai etc appele a soutenir dans ur.e autre enceinte,
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doit leur prouver qu'il n'est pas aussi vulgarise, parmi les chimistes sur-

tout, qu'ils pourraient le croire. D'un autre cote, outre qu'il n'est pas inu-

tile deconfirmer les assertions de Meyen et de M. Sehleiden sur un point aussi

important, par des observations faites sur des plantes autres que celles

qu'ils ont signalees, j'insisterai sur la transition queje trouve entre I'ami-

don amorpheet les membranes de cellulose le plus refractaires a la colora-

tion par I'iode, ou, pour parler plus rigoureusement, entre l'amidon et la

cellulose. J'ai dit tout a I'heure que l'amidon amorphe que j'ai observe dans

certaines cellules prend quelquefois la forme granuleuse. Or, ces grains sont

des vesicules qui ont les proprietes des cellules, de meme que les autres

vesicules dont j'aurai lhonneur dentretenir la Societe dans une autre

seance. Puisque ces vesicules amylacees peuvent etre assimilees aux cellules

pour la structure de leurs parois, leur accroissement, leur multiplica-

tion, etc., il n'est pas rationnel de distinguer par un nom particulier (aray-

loide) la substance des cellules qui bleuissent fortement comme de l'amidon

ou qui deviennent violettes aussitot qu'elles sotit en presence de I'iode.

D'ailleurs, cette propriete de bleuir s'observe a tous les degres dans les

plantes. J'ai obtenu la couleur bleue, avec moins d'intensite que ne ledon-

nent le Cetraria islandica et certaines cellules de beaucoupd'autres Lichens,

chez bon nombre de Phanerogames, dans les cellules de I'epiderme et les

couches sous-cuticulairesdes Ornitkogalum pyrenaicum, narbonense, longi*

bracteatnm et du Scilla autumnalis, chez lesquels deja ce phenomene n est

plus constant. Je l'ai retrouve dans les cellules de l'embryon du Tamarin-

dus indica, du Mncuna urens, cites par M. Sehleiden, mais a un plus faible

degre encore. J'ai determine par I'iode I'apparition d'unc teinte violette

foncee ou seulement claire, mais toujours manifeste, dans les cellules de

I'albumen des plantes suivantes, queje presente ici dans l'ordre de la plus

grande a la moindre intensite de la teinte qu'elles m'ont offerte :
Ins

Pseudacorus
y sibirica, fulva, fcetidissima

,
graminea, stenogyna,

lasii, etc., Tulipa silvestris, Danaida racemosa, Ornitkogalum pyrenai-

cwn, narbonense, longibracteatum^ elc>
m
Agrapkis nutans, campanulata,

patula, cernua, Morcea iridioides, Hyacinthus orientalis, Uropetalum

serotinum, Gladiolus psittacinus, etc., Muscari racemosum, comosum,

Cypella plumbea, Libertia paniculata, Allium moschatum, baicalense )

etc.,

Pal-

fol
. etc.

Les cellules de l'embryon de VHymencea Courbaril que je possede ne

bleuissent pas par le reactif. Enfin, Implication de la teinture d'iode sur

les cellules de l'embryon mur du Mimusops Kurnmel ne donnent pas non

plus immediatement la couleur bleue ; mais, pour I'obtenir, il m'a sulfi <' e

faire bouillirdans l'eau des tranches minces de l'embryon pendant quel-

ques instants. Mors I'iode produit une teinte verdatre qui passe graduelle-

ment au bleu sur toute I'etendue de la preparation. Si cette teinte ne se
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manifestait pas au contact immediat de l'iode, on I'obtiendrait en battant

un peu la preparation sur une lame de verre. II sera toujours bon d'user

de ce moyen dans toutes les occasions oil la couleur bleue n'apparaitrait

pas tout de suite. Chez la grande majorite des vegetaux, au contraire, cette

coction prealable dans I'eau n'est plus suffisante
5
on est oblige d'ajouter de

I'acide sulfurique, qui desagrege la substance des cellules en les gonflant.

Dans ce eas meme on trouve diverses gradations. Au premier Age des mem-
branes cellulaires, elles ne bleuissent pas du tout ; elles restent incolores

tout en se gonflant, parce que la cellulose n'y est pas encore Men develop-

pee; mais un peu plus tard l'iode et I'acide sulfurique d'abord un peu

dilue leurcommuniquent une belle teinte indigo plus ou moins foneee. Si

I'acide etait trop fort, il feral t passer au brun les membranes avant qu'clles

Q
plus concentre est necessaire. Knfin, quand les cellules sunt ties injectees

de matieres etrangeres, il faut les trailer par une solution d'alcali caustique.

La aussi on observe des differences, car il est necessaire de prolonger plus

ou moins la coction.

C'est pour avoir ete souvent traite par la potasse dans l'opcration du

blanchissage que le vieux linge de chanvre et de coton (et probablement

aussi celui de lin, que je irai pas en a ma disposition) bleuit comme de

I'amidon sous f influence de l'iode seul.

Cette assertion a gprouve de la part de plnsieurs chimistes une vive

opposition. Les objections qui out ete faites ont pour base I'opinion genera-

lement admise que le vieux linge bleuit parce que de I'amidon y a ete

introduit par les lessives; et Ton considere comme une preuve a I'appui

de cette maniere de voir que le linge et le papier, convenablement purifies

par des traitements alternates a I'aide des alcalis caustiques, des acides

affaiblis, du chlore ou de Thypochlorite de chaux, etc., ne bleuissent pas

par l'iode.

Cette argumentation n'est que specieuse, attendu qu'elle suppose homo-

gene la substance cellulosique des fibres textiles. Or, il n'en est point

ainsi: les fibres liberiennes du chanvre, du lin, le coton, etc., eontiennent,

outre la cellulose, des principes du.proupe amylace qui ne sont ni de la

cellulose ni de I'amidon proprement dits, mais qui represented des etats

Aggregation intermediaires entre ceux de la cellulose et de I'amidon. Et

comme le vieux Hive n'a jamais ete soumis au meme traitement que la

cellulose pure, ou que le papier a analyse des laboratoires, par exemple, il

renferme encore, apres un grand nombre de lessives, ces principes inter-

mediaires qui on I la propriete de bleuir par l'iode apres avoir ete traites

Par la potasse, ou, ce qui revient ou meme, apres avoir subi un grand

nombre de lessives (1).

(1) Pour prevenir les objections tiroes de 1'introduclion de I'amidon par Jes
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Ce que j'avance ici au sujet de la non-homogeneite des fibres textiles ou

des autres cellules n'a pas ete signale a ee point de vue, que je sache, par

les anatomistes, si ce n'est dans le dernier travail de M. Naegeli, et Ton

pent voir deja que nous n'envisageons pas le phenomene de la meme

maniere. Les autres anatomistes pensent que les diverses couches qui eom-

posent ces cellules (il est bien entendu que je ne parle pas ici des cellules

qui bleuissent directement par node) out pour base la cellulose seule, et

que cette cellulose est plus ou moins dense suivant i'Age, ou plus ou moins

rnjeetee de matieres etrangeres qui s'opposent a Taction des reactifs. II y a,

comme je viens de le dire, quelque chose de plus; il y a des substances

bleuissantes qui ne sont ni de la cellulose ni de Tarn idon ordinaires. Cela

deviendra plus evident tout a Theure.

Non-seulement les couches apparentes ou primaires qui constituent la

paroi cellulaire, comparees entre elles, ne presentent pas la meme densite;

mais chacune d'elles est souvent formee de couches secondares qu'elle a

secretees par une vegetation qui lui est propre, et qui doivent contribuer a

son heterogeneite. En effet, tous les elements cellulosiques de chaque

couche ne sont pas identiques : il y a dans chacune des elements plus

recemment assimiles, qui n'ont pas la meme agregation que les elements

anciens. Ces di verses couches, ou les principes diversement agreges de

chacune d'elles, se comportent d'une maniere differente avec les reactifs.

De ces principes, les uns sont facilement enleves par Taction alternative

des alcalis, des acides affaiblis, du chlorure de chaux, etc.; tanclis que les

autres, comroe la cellulose proprement dite, resistent davantage. Cest

cette derniere seulement que les chimistes isolent par ce traitement; i's

detruisent les autres.

Pour d^montrer Texistence de celles-ci, il suffit de trailer le chanvre, le

I in et le coton neufs par la potasse, apres les avoir essayes par Tiode pour

s'assurer qiTils ne contiennent pas d'amidon. S'ils sont exempts de ce

principe, on les fait bouilljr dans une solution concentree de Talcali

caustique, en prolongeant Tebullition jusqu'a complete evaporation de

Teau ; alors on les essaye de nouveau par Tiode apres avoir lave dans I eau

distillee pour enlever la potasse. La couleur bleue, selon toute probabi-

lite, n'apparaitra pas tout de suite, et c'est la une nouvelle preuve

Tabsence de Tamidon. Pour obtenir la teinte caracteristique, il faudra

battre un peu sur une lame de verre, avec un button de verre egalemenr,

la fibre vegetale humectee de teinture d'iode. La couleur ne tardera pas a

se manifested Si elle ne se roontrait pas, ou si elle n'etait que faible, on

ajouterait un peu d'eau distillee a la potasse dessechee, et Ton continueraitla

coction pendant quelques minutes. II est evident que cette coloration ne sera

de

lessives ou par Tempesage des toiles, je me suis servi de fibres liWriennes neuves

qui ne contiennent pas d'amidon.



SfiANCE DU 17 DECEMBRE 1858. 715

pas dueade I'amidon proprementdit,puisque, meme apres le traitement par

la potasse, la teinte bleue n'apparait pas immediatement. Kile n'est pas due

non plus a une transformation de la cellulose en amidon, comme le pensait

M. Schleiden, parce que cet amidon, aussit6t developpe, donnerait son

caractere distinctif au contact avec I'iode, et il le conserverait, tandis que

nos fibres de chanvre, abandonnees a elles-memes pendant douze ou vingt-

quatre heures, perdent la propriete de bleuir. Pour la leur rendre, il faut

la faire bouillir de nouveau dans la potasse. Cette experience prouve qu'll

n'y a la qu'un simple phenomene de cohesion. La potasse n'a pas agi seu-

Jement comme agent purifieateur, elle a aussi diminue la cohesion de la

fibre vegetale; mais quaud cette potasse a ete enlevee par le lavage et la

fibre abandonnee a elle-m£me, celle-ci s'est contractee et a perdu la pro-

priete de bleuir, qui lui reyient, toutefois, apres un autre traitement par

Talcali. Lorsque cette operation a ete renouvelee un certain nombre de

fois, comme cela a lieu par les lessives reiterees et prolongees du Huge des

menages, la fibre liberienne perd la faculty de se contracter, et acquiert

celle de secolorer en bleu au contact immediat de Tiode.

Mon assertion demeure done dans toute son integrite, e'est-a-dire que

« le vieux linge qui a subi de nombreuses lessives, bleuit par I'iode

comme de I'amidon sans qu'aucune trace decelui-ci y ait ete introduite

accidentellement. »> Mon opinion serait encore exacte, lors meme qu'il

serait demontre que les lessives apportent assez d'amidon dans le linge

pour produire la coloration bleue, puisque la propriete de bleuir par

I'iode apres Taction de la potasse est inherenle a la nature des fibres textiles

du chanvre, du lin, du coton, etc. Dun autre c6te, la cellulose proprement

dite, traitee de meme par la potasse, ne se colore point en bleu sous l'in-

fluence de Tiode seul ; il faut le concours de I'acide sulfurique pour la

desagreger.

La coloration des fibres textiles, du vieux linge et des autres cellules

vegetales qui sont dans le meme cas, doit done 6tre attribute a la presence

de matieres dont la coherence est plus grande que celle de I'amidon et

moindre que celle de la cellulose.

Maintenant si, comme le pense M. Naegeli, etc., il n'y avait que deux

especes cbimiques, la granulose, ou substance pure de I'amidon, et la cel-

lulose, melangees dans des proportions diverses, on devrait toujoursobtenir

la coloration bleue par I'emploi de I'iode seul, plus forte si la granulose

etait en plus grande proportion, plus faible si e'etait la cellulose. II ne

pourrait y avoir d'obstacle a cette coloration (en admettant les circonstances

les plus desavantageuses) tout au plus que la presence des matieres etran-

geres. Mais, j'ai montre que les fibres du chanvre dont linfluence de ces

matieres etrangeres a ete ecai tee par la potasse, et la cohesion diminuec,

perdent la propriete de bleuir apres avoir etc iavees et abandonnees a
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elles-memes. Cela ne pourrait evidemment avoir lieu s'il y existail de

Tamidon proprement dit ou granulose de M. Nsegeli.

On voit done par ce qui precede qu'il n'y a pas de limites tranchees

entre Tamidon amorphe, I'amidon granuleux et la cellulose.

J
,

ariMveenfinai
,

amidonsecreteparcertainsinsectes(l).Cefaitfutannonce

en 1850 par M. Dobson a la Societe royale de la Terre de Van-Diemen. La

substance se presente sous la forme d'une sortede cocon qui, au lieu d'etre

tisse de soie, Test d'amidon. La petite coque est a peu pres hemispherique,

jaune ou blanche, suivant Tespece de Psylla qui l'a seeretee. Ces insectes

la construisent a la face inferieure des feuilles des Eucalyptus. La inatiere

qui la compose est un peu sucree et sous la forme de filaments vermicel-

loides elegamment entrecroises. La solution d'iode la bleuit avec tant

d'intensite qu'elle en paratt noire; mais I'examen microscopique y fait

reconnaitre une belle teinte bleue. J'ai rhonneur de mettre sous les yeux

de la Societe un cocon de la variete jaune, qui me fut offert par M. le

docteur Busck.

De tous ces faits, il me parait resulter que I'amidon cVorigine vegetale ou

animale, amorphe ou granuleux, que la lichenine, ramyloide, etc., et la

cellulose ou gelin de quelques auteurs, ne forment reellement qu'une

seule espece chimique, dont elles ne seraient tout au plus que des varietes

inal deiinies. Peut-Stre serait-il convenable d'etablir, a la place des especes

mal caracterisees qui ont ete proposees, quelques varietes ibndees sur les

#
#

formes que la substance amylacee affectedans !a nature. On aurait ainsi :

1° Vamidon amorphe, vegetal ou animal ;
2° Vamidon granuleux; 3° Yami-

don cellulaire. Ce dernier donnerait deux sous-vnrietes suivant qu'il bleuit

immediatement au contact de l'iode, ou qu'il est necessaire d'employer le

secours de Pacide sulfurique ou d'un alcali caustique pour produire la

coloration bleue. Le nom de cellulose pourrait etre conserve comme syno-

nyme d'amidon cellulaire, que celui-ci bleuisse ou non par I'iode seul.

M. Prillieux donne lecture de la communication suivante, adrcssee

a la Societe :

SUn L'ALDROVANDA VESICULOSA, par M. Robert CASPAR!' (*)•

(Bonn, 19 novembre 1858.)

MM. Chatin et J. Gay ontdejaannoncea la Societe que M. Durieu de Mm-

(1) II n'est pas inutile de rappeler que deji en 1845, M. Schmidt, el en

1846, MM. Loewig et Koelliker avaient demontrG la presence de la cellulose dans

les ToDiciers.

(2) Traduit de I'allemand par if. fed. Prillieux.
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sonneuve a retronve VAldrovanda vesiculosa de Monti dans un fosse qui de-

bouche dans I'etang de la Canau (Gironde). Sur le riche envoi VAldrovanda

que M.Durieuadressaau Jardindesplantesde Paris, M. Decaisneeutlabonte

de me reserver une large part, grdce a I'obligeante entremise de M. Gay,

qui m'envoya cette plante en m'engageant a en faire une etude complete. Un
deuxieme envoi que M . Durieu voulut bien m'adresser directement parvint

entre mes mains en parfait eta I. J'ai pu etudier et comparer VAldrovanda

(VAries (Rohde in herb. Berol. et Trevirani. — Requien ; herb. Berol.

Pouzolz ; herb. Berol.), de Piemont (Allioni; herb. Berol. — Herb. Bon-

jean in herb. Berol.), de Mantoue (Welwitsch ; herb. Milde), de Pless dans

la haute Silesie (Hausleutner ; herb. Berol. — Fucbs ; herb. Henschel,

herb. Milde), de Botzen en Tyrol (Bamberger; herb. Soc. Ratisbon.

communique par M. le professeur Fuernrohr), de Cracovie en Galicie

(Rehmann et Fr. Herbich; herb. Soc. Ratisbon. decouvert par eux

dans cette nouvelle localite, en automuc 1858 ; communique par M. le

professeur Fuernrohr et par M. le docteur Fr. Herbich), du Bengale, sur

un exemplaire que M. le docteur Hooker a eu la bonte de m'envoycr.

Je recus aussi de Ratibor (Silesie) , au mois de septembre dernier, de

M. Kelch, professeur au gymnase, un envoi important (VAldrovanda

vivant qui commencait a former des bourgeons hivernaux. J'ai eu ainsi,

pour mes recherches, de riches et excel lents materiaux, et M. Gay

m'a procure, avec une extreme obligeance, des extraits des ouvrages qui

me manquaient. Malheureusement je n'ai pu voir ni fleurs vivantes, ni

graines, ni fruits VAldrovanda.

J'ai I'honneur de presenter a la Societe, en les resumant brievement, les

resultats de mes recherches, qui seront exposes ailleurs avec plus de

details, et accompagnes de figures.

Mobphologie. — La tige, courte, peu ramifiee et cylindrique, porte les

feuilles reunies en verticillesle plussouvent de 7-8, rarement de5, 6 ou 9;

les entre-nceuds sont courts; les feuilles qui composent chaque verticille

sont reunies a leur base, de facon a embrasser annulairement tout le pour-

tour de la ti°e. Les verticilles successifs alternent. Les stipules roanquent

Le petiole, plat, cuneiforme, porte au sommet, sur son milieu (non dans

toute sa largeur) un petit limbe orbiculaire-reuiforme, emargine au som-

met et a la base, et termine par une pointe courte et aigue. Le petiole se

prolonge a son extremite superieure, en soies, au nombre de 4, ou souvent

de 5, dans la plante de la Canau et de Cracovie (var. Duriari)
;
et le plus

souvent de 5, souvent de 6, rarement deli, dans les plantes des autres loca-

tes, qui presentent la forme la plus commune. Ceile des soies qui est au

milieu ou les deux qui sen rapprochenl le plus, se trouvent derriere le

•imbe, les autres lateralemei.t. Le limbe resle plie pendant toute la duree de
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sa vie (ptyxis duplicativa) (1); la moitie gauche, appliquee sur la moitie

droite, se trouve superieure. Dans la partie la plus epaissedu limbe, pres

de la nervure mediane, ces deux moities s'eloignent Tune de I'autre et sont

borabees ; aueontraire, dans la partie mince et en forme de croissant, le

cote gauche sappuie sur la concavite du cote droit (2). Les moities de la

feuille sont appliquees etroitemcnt Tune sur I'autre, mais elles ne sont ni

soudees ni collees Tune avec I'autre. Le bord est remplie, exeepteau sommet

et a la base. Le limbe de la feuille n'esfr ni une outre ni une vessie, et ne

contient normalement jamais d'air. Le limbe plie est presque horizontal,

mais un pen incline; son extremite est toujours dirigee du cote gauche. La

feuille n'est pas imparipennee, c'est une feuille simple, dont le petiole emet

lateralement en haut et en arriere des prolongements setiformes. La feuille

quiporte une fleur & son aisselle eprouve une modification tres remnrquable

quepresententpareillement quelques-unes des feuilles voisines dans le ver-

ticille auquel appartient la fleur, ainsi que quelques-unes decelles qui font

partie du verticille inferieur sur le c6te de la tige qui porte la fleur; celte

modification consiste en ce que le limbe ne se developpe pas eomme a Tor-

dinaire, mais avorte et devient filiforme, et que le petiole, meme dans la

plante de la Canau, porte 6-8 soies.

Les rameaux et les fleurs sont solitaires et sans prefeuille. La fleur est
-

tres analogue a celle d'un Drosera, de meme que la feuille rappelle par sa

forme celle du Dioncea Muscipula, qui appartient aussi a la famille des

Droseracees. La fleur est pentamere, I'ovaire est libre, tons les verticilles

floraux alternent. Les sepales sont elliptiques-oblongs et cilies sur les bords.

Les petales, un peu plus longs que les sepales, sont oblongs-oboves. Les

5 etaminesont uu filament subule et une anthere cordiformeattacheepar la

base (et non « incombante » Endl. Gen.). L'ovaire est presque globuleux,

uniloculaire, a 5 placentas parietaux. I.es 5 styles filiformes sont coudes en

arriere a la base et incurves dans leur partie superieure; ils alternent

avec les etamines. Chaque placenta porte 2-3 ovules, l'ovaire entier en

conlient 10-11. Les fleurs de la plante de la Canau ne different point de

celles des plantes d'Arles, de Pless, de I'lnde, etc.

Des anomalies se produisent frequcmment dans le voisinage de la fleur,

surtout, a cequ'il semble, dans la plante de la Canau. Sur quatre fleurs q«e

m'a communiquees M. Durieu, deux etaient accompagnees d'anomalies.

L'une de ces deux fleurs avait son pedicelle soude a la tige dans une lon-

(t) Voy. Caspary. fasc. XXVI du Genera plantarum (lorce germanica de INees

d'Esenbeck, genre Raphanistrum, en note.

(2) Plus rarement les deux moities du limbe sont egalement concaves par lc«r

c6t6 interne.
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gueur de 6 millimetres ; a I'endroit ou ils se separaient, la tige etait d£vi&
de la direction qu'clle avail suivie jusque-Ia et formait une fourche avec

le pedicelle, de telle sorte que la continuation de la tige et le pedicelle fai-

saient, avec la perpendiculaire, le merae angle, et que la fleur semblait

appartenir a un axe de meme ordre que la continuation de la tige, et

resulter comme celle-ci de la partition de I'extremite de laxe. Mais la

nature axillaire de la fleur etait demontree par la presence au-dessous

d'elle d'une feuille lanceolee dune nature tout autre que les feuilles com*
pletes et n'ayant ni limbe ni soies. C'etait cvidemment la feuille dans

Taisselle de laquelle se trouvait la fleur; appartenant essentiellement au

verticille inferieur, elle correspondait a une lacune de celui-ci et avait seu-

lement ete surelevee par metatopie. Une autre fleur de la Canau portait un

pen au-dessus du tiers de son pedicelle une petite feuille lanceolee qui

etait evidemment sa feuille-mere surelevee. Laleralement, pres de I'origine

du pedicelle, etait une seule feuille ordinaire munie d'un limbe etde cinq

soies. Le verticille auquel la fleur appartenait etait ainsi compose seule-

ment de deux feuilles, dont Tune se trouvait dans la position normale,

tandis que I'autre, modifi6e d'une facon anomale, 6tait surelevee sur te

pedicelle par metatopie. Le verticille inferieur le plus voisin avait huit

feuilles de forme ordinaire.

Sur de petits rameaux mal developpes que M. Durieu signala a mon

attention, se trouvaient des verticilles de 5 a 6 feuilles. Les feuilles les plus

basses de ces rameaux avaient toujours, dans la plante de la Canau, un

limbe filiforme et seulement 3 soies. De semblables rameaux sur la plante

de Ratibor ne portaient pas moins de quatre soies.

Anatomie. — La structure de la tige de YAldrovanda, qui est une dico-

tyledone, offre sur tons les points essentiels une similitude bien remar-

quable avec celle des Hydrillees, section de la famille monocotyledone

des Hydrocharidees (1).

L'ecorce, formee de 6 a 7 couches de cellules, est composee de paren-

chyme allonge, et traversee par deux ou trois cercles de lacunes. La

couche exterieure se distingue des autres en ce quelle contient une plus

grande quantite de chlorophylle et un liquide tout particulier que colore

en rouge brun la potasse, ou le sucre et facide sulfurique. L'epiderme

manque a la tige comme aux feuilles. Le centre de la tige est occupe par

un seul faisceau de cellules allongees et remplies de proteine (Leitzcllen,

cellules conductrices) (2), au milieu duquel se trouve un cordon de vais-

seaux annulaires qui, dans la tige developpee, s'est detruit en s'allongeant,

(1) Voy. Caspary, Hydrilleen (Prinysheims Jahrbuecher ftir tvissenschaftliche

Botanik, 1858, vol. I, p. 377 et suiv.).

(2) Voy., sur cette expression, Caspary, loc. eft., p. 381 etsuiv.
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et est remplace par uu conduit irregulierement limits. Ce n'est que dans

les noeuds, formes de parenchyme court, que Ton voit persister la trace des

vaisseaux annulaires par suite du peu d'allongement qu'ils out eprouve.

Le cordon vasculaire central envoie a chaque feuille un filet delie, forme

de 1-2 vaisseaux annulaires, et qui penetre seulement dans la partie tout a

fait inferieure de la feuille, sans jamais depasser la base dilatee et soudee

en anneau du verticille. Immediatement au-dessus de chaque veiticille de

feuilles, I'ecorce de la tige porte, dans sa couche cellulaire externe, un

anneau de cellules tres courtes placees 3 ou k au-dessus Tune de I'autre, et

qui sont les premieres a se corrompre et a se desagreger. G'est a leur

niveau que Pentre-noeud inferieur de la tige se detache.

\m feuille adanssa partie libre un seul faisceau median et non ramifie

de cellules conductrices, qui s'arrete peu au-dessous de Textremite du limbe.

Le petiole porte en bas ft, en baut 6 rangees de lacunes polyedriques

limitees vers I'exterieur par une seule couche de cellules, et separees aussi

les unes des autres par une seule couche de cellules. On voit meme a

I'oeil nu ces cloisons des lacunes qui torment un reseau dans le petiole

aplati observe par transparence. Le limbe de la feuille est compose, dans sa

partie epaisse, de 3 couches, dans sa partie mince, de 2 couches de

cellules engrenees les unes dans les autres d'unefacon particuliere. Chaque

cellule de la partie mince appartient, par Tune de ses plus grandes surfaces,

a la face interne ou externe de la feuille, et par 2-4 petits prolongements

arrondis, inversement, au c6te externe ou interne. La feuille n'a pas moins

de quatre differentes sortes de poils qui lui sont propres; une cinquieme

est commune a la feuille eta la tige. Les bourgeons hivernaux contiennent

beaucoup de fecule, excepte dans les parties les plus jeunes; toutefois, ils

ont la m<*me structure anatomique que la tige.

Physiologie. — Mode de vegetation. — La plante est submergee et

flotte un peu au-dessous du niveau de Teau, la tige etendue parallelement

a la surface. Personne n'a encore vu les racines de YAldrovanda, pas plus

que celles des Ceratophyllum. La tige meurt par sa partie inferieure

article par article, se rompt, et tombe au fond de 1'eau. La conservation

de la plante d'une annee a Tautre a lieu, moins sans doute par le moyen

des graines qui sont a peu pres inconnues et que Ton n'a jamais vues

germer, que gr£ce aux bourgeons hivernaux (ovoido-globuleux) qui se

developpent vers la fin de Tautomne a Textremite des rameaux. D'apres

les observations faites a Botzen par Leybold, les bourgeons hivernaux

tombent normalement au fond des eaux ; mais ils ne se forment pas

toujours,car la plante pent aussi traverser I'hiver sans que rien de parti-

culier se produise; cela depend de la temperature du lieu.

La chute des bourgeons hivernaux au fond de feau est produite vrai-

semblahlement par le poids de la fecule dont ils sont remplhs. Suivant
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1'observatioii de Leybold, ils n'emettent pas de racines et remontent au

prinlemps a la surface, sans doute quand la fecule qu ils contiennent a ete

consommee en assez grande quantity au moment oil la vegetation com-
mence, pour que leur pesauleur specifique soit devenue moindre que celle

de I'eau. VAldrovanda fleurit depuisjuin jusqu'en septembre, surtoutcn

juillet et aout.

Developpement. — Les elements du tissu de la tige ne sont pas formes

par une couche cambiale que l'on n'observe jamais nulle part, ni par un

conecambial localise dans le bourgeon terminal, et qui produirait a I'exte-

rieur I'ecorce, et a I'interieur les parties centrales de la tige ; mais ils nais-

sent dans le bourgeon terminal de telle maniere que I'ecorce de la tige, les

cellules conductrices, et les vaisseaux annulaires se formenjt en continuity

avec les parlies correspondantes du bourgeon terminal (c'est-a-dire avec

les cellules-meres de I'ecorce des cellules conductrices et des vaisseaux

annulaires). Les cellules corticales, une fois ebauchees, restent a I'etat de

cambium, et se multiplient en elles-memes jusqu'au dix-huitieme entre-

noeud, par division dans le sens horizontal, dans la direction du rayon, et

meme lateralement dans quelques couches interieures.

Les cellules conductrices se multiplient aussi en elles-memes dans une

longueur de plusieurs entre-noeuds ; toutefois leur formation est achevee

plus tdt que celle des cellules de I'ecorce. Quaut aux vaisseaux, leur for-

mation se termine plus tdt encore; au huitieme entre-noeud, a partir du

sommet, elle est achevee.

Les cellules des entre-noeuds se multiplient beaucoup plus et plus long-

temps que celles des nceuds. La croissance des cellules, quand leur nombre

est complet, est plus faible dans les noeuds que partout ailleurs, elle y est

dependant plus grande a la peripheric qu'au centre; dans I'ecorce des entre-

noeuds elle est plus forte que dans toutes les parties du tissu des noeuds;

dans les cellules conductrices des entre-noeuds elle est plus forte que dans

leur ecorce; dans les vaisseaux annulaires des entrenoeuds elle est au maxi-

mum, elle y est telle que ces vaisseaux se deehirent, et qu'apres leur des-

truction une lacune se forme a leur place. L'intensite de la multiplication

des cellules par division dans le sens du rayon est a peu pres, pour les

couches de I'ecorce prises isolement, proportionnee a la distance qui separe

chaque couche de 1'axe de la tige.

La feuille eroit de telle facon que, dans le commencement, les cellules

sy forment partout, meme a son extiemite. Le petiole parait plus tartl que

le limbe
; les deux mamelons lateraux superieurs du petiole produisent les

deux soies laterales les plus exterieures; les autres soies se developpent

plus tard derriere le limbe et entre les deux premieres, de facon que

toutes les soies, excepte les deux laterales, se trouvent derriere le limbe.

Alois le developpement du petiole surpasse un peu celui du limbe, car e'est

T. V.
kl
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dans le petiole que se montre d'abord la chlorophylle, sans que pour cela les

cellules cessent de se former. Les cellules qui grandissent les premieres et

sont completement aehevees aussi les premieres, sont celles de l'extrcmite de

la feuille et des soies. Le developpement commence ainsi a se faire de haut

en bas dans la moitie superieure des soies, pendant que leur moitie infe-

rieure et le petiole continuent a produire des cellules depuis le sommet

jusqu'a la base. La partie la plus jeune et la derniere formee de la feuille

est le bord lateral du limbe. La croissance de la feuille ne conflrme done

pas la loi de M. Schleiden.

Les poils a deux branches de la tige et de la feuille se forment de la fa<jon

suivante : une cellule de la surface s'eleve d'abord en forme de papille,

puisse partage par une cloison verticale. Les deux cellules ainsi produites

se divisent alors a leur tour par une cloison oblique presque horizontal, de

fafon a former quatre cellules. Les deux superieures se partagent encore

une fois, ou plus souvent deux fois, par des cloisons horizontals, et les

deux superieures de ces 6-8 cellules se developpent en deux branches

cylindriques horizontales; les k-6 autres leur servent de support. Les

poils ne naissent pas en m£me temps, mais successivement et les uns entre

les autres.

Taxonomie. — L'Aldrovanda de toutes les localites appartient a une

seule espece, dont la forme principale a le plus frequemment 5, souvent

6 soies au petiole. Le petiole varie de longueur et de largeur, le limbe

aussi varie de grandeur, et les entre-noeuds de longueur, sans qu'il y ait lieu

d'etablir d'apres cela des varietes. Cependant le nombre des soies est

moindre dans les plantes de la Ganau et de Cracovie que dans celles des

autres localites ; il est le plus frequemment de k ou souvent de 5 dans les

premieres, de 5 ou 6 dans les dernieres. Je distingue la plante de la Canau

et de Cracovie sous le nom de var. Duritm, en I'honneur de M. Durieu de

Maisonneuve.

Distribution geoguaphique. — V Aldrovanda a ete trouve dans les

localites suivantes

:

Indeii orientalcs.

Bengals (vidi siccam ex herb. Hooker).

Italic.

Ktats de l'Eglise. — liudrio pres Bologne, d'aprfcs Monti et Berioloni.
—

Marais-Pontins, d'apres Maratli (non vidi).

Toscane. — Lac de Bientina pres Pise, sur la fronti&re du diic.hd de Lucques,

d'apres Berioloni ei Parlatore (n. v.).

Piemont. —Lacs de Candia et de Viverone, et fossds profonds qui avoisinen

ce (lender pres de Morigna, d'apres Allioni et Berioloni (v. s.).

Lombardo V^neiie. — Fosses des fortifications de Lcgnano, d'apres Poll*" 1 e

^
Berioloni (n. v.). - Mantoue, trouve par Welwitsch (v. s. ex herb. Mild*).
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Monts -Eugenes, d'aprfes Trevisan (n. v.), mais non aux Thermes etiganfens,

comme l'indique Bertoloni.

France.
Locates ceitaines

:

Bouchks-du-Rhone. — Environs d'Aries, trouv£ par Arlaud avant 178o (v. s.).

Gironde. — fitang de la Canau, tronve en 1811 par Dunal et en 1858 par

M. Durieu de Maisonneuve (vidi vivam).

Locality douteuses

:

Vadcluse. — Dans le Rhdne a Orange (herb. Villars), d'apres Mutel (n. v.).

IIerallt. — Montpellier, trouve par Salzmann, d'aprfcs Mutel, Grenier et

Godron, et Hausmann (Fl. du Tirol, 1854, p. 106) (n. v.).

Pyr6nees-Orientales.— Prfcs des bains de Molitg, trouvg par Pourret, d'apres

Lapeyrouse (n. v.).

Allemagne.

Tirol.— Dtfcouvert a Botzen et a Solum par M. Leybold (et non Seybold, conime

on Ta imprime par erreur dans le Flora de 1852, p. U03) (v. s.). — Fussach stir

le lac de Constance, trouvg en 1847 par le D r Custer, d'aprts Hausmann (Fl. du

Tirol, p. 106) (n. v.).

Silesie. — Pless, trouvl en 1846 par M. Hausleutner (v. s.). — Ratibor, trouve

par M. Arndt (v. v.).

Pologne et Russte.

Galicie. — Marais de Tiniec (prononcez Tinietz) pres Cracovie, trouve en sep-

tembre 1858 par MM. le Dr Franz Herbig et Rehmann (v. s.).

Volhynie.— Dombroivice et Swaricewicze, d'api £s Besser, Gorski et Ledebour

(n. v.).

Lithuanie. — Pinsk (v. s.).

La localite la plus occidental est celle de la Canau (3° 25' long. 0.) ; la

plus orientate celle de Calcutta (86° 0' 3" long. E.). Laplante s'etend done

sur une aire de 90 degres de longitude, e'est-a-dire sur le quart de la cir-

eonferenee du globe. La localite la plus septentrionale. est celle de Pinsk

(52° 6' Zi3" lat. N.) ; la plus meridionale celle de Calcutta (22° 33' 11" lat.

N). VAldrovanda appartient aussi bien a la zone tropicale qu'a la zone

septentrionale temperee, et e'estuu fait fort remarquable que cette plante,

qui a Calcutta est exposee a une temperature tres elevee et jamais au

fioid, puisse traverser des hivers rigoureux en Silesie et surtouten Russia

A Ratibor, d'apres des observations faites par M. Fuelle pendant dix

annees, la temperature la plus basse de I'hiver a varie entre — 13°,7 C.

(1852, le plus doux de ces dix hivers) et — 34° C. (1850, le plus froid de

cesdix hivers). En 18a8, le thermometre y est descendu a — 33°,3 C En

Europe, VAldrovanda s'etend depuis le 41* parallele (Marais-Pontim)

jusqu'au dela du 52* {Pinsk), et du 23* degre de longitude E. (Pinsk) au

:i " degre de longitude O. (la Canau).
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A la suite de cette communication, M. Guillard presente les obser-

vations suivantes :

M. Caspary assure, comme M. Chatin, que le centre de la tige d'A/dro-

vanda est occupe par un faisceau vasculaire (ou fibreux); et ni Pun ni

I'autre ne font mention de quelque colonne, soit medullaire, soit seveuse,

qui centrerait le faisceau susdit. Devant 1'afflrmation de deux observateurs

aussi serieux, je n'ose revoquer en doute que le faisceau qu'ils ont vu n'ait

unc position vraiment centrale; je n'en suis pas moins embarrasse dc les

concilier tous deux. Mais je reitere que c'est une exception extremement

rare dans rorganisation interne des Dicotylees, si rare, que je ne sais s'il

y en a quelque exemple avere (1).

M. Prillieux fait remarquer que M. Chatin, dans sa communication

sur YAldrovanda, n'a pas parte de vaisseaux places au centre de la

tige.

M. Trecul rappelle que, dans les Nympheacees, la jeune tige pre-

sentc un petit faisceau vasculaire central.
'

M. Decaisne ajoute que M. Ad. Brongniart a prouve, il y a deja

longtemps, que le centre de la tige des Ceratophyllum est occupe

par un faisceau fibreux et ne presente pas de moelle. Le Tillandsia

usneoides n'a pas trace de vaisseaux, et sa tige est toute composee

de fibres.

M. Guillard repond a M. Trecul .

Q mais de tiges adultes,

dont le centre lui parait occupe par une colonne vasculaire : ce qui en-

trainerait la non-existence de la moelle centrale, et rendrait ces tiges sem-

blables sous ce rapport a des racines. Or, les tiges adultes des Nenufars

(qui sont, comme on sait, des souches ou rhizomes rampants dans le

limon noye) n'ont pas une colonne vasculaire centrale, mais elles ont une

moelle ties vaste, dans laquelle sont dispersees les colonnes seveuses oil

les tracbees et vaisseaux operent leurs decours. II est difficile d'admettrc

qu'il en soit autrement dans les tiges jeunes. Les pedicelles, et meme les

petioles de ces plantes ont aussi une moelle centrale bien caracterisec

:

les faisceaux tiacheens y sont disposes en deux verticilles distincts, I'im

marginal (que Ton peut regarder comme complexe ou multiple), I'autre

fort simple et tout pies du centre qu'il entoure. M. Guillard aurait sup-

pose chez Aldrovanda quelque disposition analogue a ce dernier trait.

(1) Voy. plus haul, p. 618.
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Les racines elles-m6mes (adventives) de Nufar ont, contre I'ordinaire,

une moelle centrale, qui est enfermee dans un verticille vasculaire rayon-

nan t.

La moelle du pedicelle, chez Nymphcea alba, est signalee par une croix

centrale qui la divise en quatre cylindres egaux et symetriques, remar-

quable concordance avec le systeme quaternaire de la fleur.

A Tegard de Ceratophyllum, M. Guillard dit qu'il a quelque embarras de

setrouver en opposition avec robservateur justement repute qui y a trouve

un faisceau vasculaire central. Mais, ayant eu occasion, Pete dernier, de

•egarder Porganisation de Ceratophyllum demersum, il n'asu trouver, soit

dans la tige fleurie, soit dans les feuilles, ni tubule, ni vaisseau, ni trachcc.

La tige a des cellules allongees a deux fois leur diametre transversa!, cblo-

rophyllees, bien empilees; elle porte au centre une colonne seveuse, eel-

lulee, cylindrique, qui a un quart environ du diametre total.

i

M. J. Gay montre plusieurs bourgeons hivernaux d'Aldrovanda

\

recoltes a Ratibor (Silesie), en septembre dernier, et qui lui ont ete

envoyes par M. Caspary.

Ces bourgeons, dit M. Gay, ont une forme ovoide-globuleuse, et les

plus gros mesurent a peine 5 millimetres de longueur sur 7 de largeur. En
les examinant avec attention, on voit qifils sont formes de verticilles

foliaires ties rapproches, et de veritables feuilles etroitement imbriquees.

dans lesquelles on distingue parfaitement le petiole, le limbe et les appen-

dices setiformes; toutes ces parties sont proportionnees a peu pres comme
dans la plante adulte, mais reduites a des dimensions beaucoup moiudres.

En analysant un de ces bourgeons choisi parmi les plus petits, M. Gay a

pu en detacher quntre-vingt-huit feuilles formant treize ou quatorze verti-

cilles, et oil le nombre des appendices setiformes variait de trois ii cinq,

mate etait generalement iixe a quatre. C'est ainsi que, sur quatre-vingt-

huit feuilles, M. Gay en a compte six a trois soies, treize a cinq, et

soixante-neuf a quatre; en quoi la plante de Ratibor s'accorde avec cel!e

de la Canau, qui a aussi les feuilles munies le plus souvent de quatre

soies.

II est a remarquer que les bourgeons hivernaux de cotte derniere plante

n'ont pu jusqu'ici etre decouverts : M. Durieu dc Maisonneuve a fait le 12

de ee mois une troisieme course a la Canau, et c'est vainement qu'il a

drague le fosse oil, le 22 aout, il avail encore trouve VAldrovanda flottant

a la surface de I'eau. Toute trace de VAldrovanda et des Utriculaires con-

comitantes avait disparu de la surface, et I'instruroent employe n'a pu

ramener du fond ni gemmes, ni racines, ni rien qui appartint a I'un ou

a I'autre de ces deux genres de plantes. Sans doute, leurs gemmes etaient
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alors trop profondement enfoncees dans la vase pour pouvoir en etre

extraites par les moyens employes, quelque bien calcules qu'ils fussent

pour la circonstance (1).

M. J. Gay presente ensuite un echantillon desseche et un dessin

colorie cl'iin Poirier sauvage que M. Durieu de Maisonneuve a ren-

contre en fruit, dans la partie spongieuse des marais de la Canau,

le jour memo (l
cr aout dernier) ott il a retrouve YAldrovanda.

Dans cette localite, la plante atteint a peine la taille d'un homme, et elle

forme un buisson plutot qu'un arbre, buisson dotit les branches tortueuses

sont tres epineuses.

Elle est surtout remarquable par I'extreme petitesse de ses fruits et par

leur forme globuleuse deprimee, double circonstance qui a fait donner a la

plante, par M. Durieu, le nom provisoire de Pirns communis var. azaroli-

fera. Ses fruits etaient murs, ou bien pies de leur maturite, le l
er aotit. Tout

annonce que c'est la souche de certains Poiriers cultives, qui se distinguent

par leur precocite etpar leurs fruits pomiformes.

M. Durieu a recueilli des renseignements d'oii il resulterait que le meme

arbuste se retrouve a une moindre distance de Bordeaux, dans un marais

des environs de Blanquefort. Le fruit serai t la d'une extreme dprete, et

subirait une sorte de fermentation, de maniere a devenir blet comme les

sorbes et les nefles.

Le dessin colorie que M. Gay met sous les yeux de la Societe est de la

main, deja exercee, de M lle Marie Durieu, la fille de notre honorable con-

frere.

M. Decaisne dit qu'il a r pros

naratt

qu'il a trouve lui-m6me a Rambo

(1) Note ajoutee par M. Gay pendant I'impression. — M. Gaspary a requ de 8i-

lesie, en septembre dernier, un envoi d
1Aldrovanda qui, dfcs cette epoque, tftait a

Tetat de gemmes hivernales, pareilles a celles que je viens de montrer a la Societe.

Ges gemmes etaieni au nombre de 115, et, tenues dans un grand verreavec quatre

ponces d'eau, elles y sont reslees flottantes jusqu'a la mi-novembre. C'est seule-

ment alors que quelques-unes d'entre elles ont commence a fttre entraintfes an fond

du vase par leur poids specifique. An 23 d&embre, M. Gaspary ne complatt

encore que 28 gemmes ainsi dcscendues. Tomes les auires continuaient a Hotter

a la surface de Fcau, ce qui, suiVant lui, n'est point nature!, et provient sans doute

du derangement qu'ont eprouv<* les gemmes par suite du transport et d'un mode

de culture ou elles ne trouvaieni pas les conditions normales de leur existence.

(Ex trait dune lettre de M. Gaspary, datdede Bonn le 2li decembre 1858.)
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il n'a pu voir les fruits.— M. Decaisne ajoute que M. Durieu lui a

envoye le Lobelia Dortmanna recueilli dans les etangs des environs

de Bordeaux.

M. Guillard fait a la Societe la communication suivante :

OMDELLIFERES TJSRATIQUES
,
par M. Ach. GUILLARD.

*

Nouvelles analogies de la fleur et du ramenu, des organes sexuels et des bourgeons.

Je soumetsa la Societe quelques echanlillons teratigues de deux Ombelli-

feres, qui suggerent des considerations nouvelles sur la signification des

organesfloraux.

Torilis Anthrtscus Gmel., cueilli , au commencement de septembre

dernier, sous Andilly pres Montmorency, dans un lieu tres ombrage et un

peu humide. On trouve sur le meme pied la chloranthie tres diversifice. La
meme ombellule offre :

FJeur norroale, fruit normal, oblong-ove, avec Graine;

Ovaire encore adherent (infere), allonge, filiforme, vide et fistuleux,

avec 2 styles allonges, cylindriques, verts, pubescents;

Ovaire inadherent (supere), transform^ en 2 Feuilles lanceolees, hirtes,

avec nervure dorsale un peu carenee, lamelles concaves; pas d'organe repre-

sentant I'ovule. Dans les memes fleurs, les Petales se rencontrent foliaccs,

petioles, allonges, pubescents; les Etamines sont le plus souvent normales,

mais quelquefois aussi foliacees, et Ton voit que chaque poche equivaut a

une Feuille dont la dorsale forme rainure : el les sont tou jours a I'aisselledes

Sepales. Ceux-ci sont tres peu accrus.

Nota. Cette espece est la scule du genre Torilis qu'offre la foret de

Montmorency, soit sur le vaste plateau qu'elle couvre, soit sur ses decli-

vites. Mais si Ton traverse lavallee, on trouve a Herblay, aSannois, vivant

fort bien ensemble, T. Anthriscus et T. infesta. Les deux especes, d'ailleurs

fort ressemblantes, se distinguent au premier coup d'oeil, independamment

de
I

bell

fleuraison, qui, pour T. infi

P

thriscus ne la repete qu'une ou deux fois, trois au plus.

Selinum Carvifolia I.., cueilli a la fin d'aout, dans les marais du Val

Pi-es I'lsle-Adam (1).

(1) J'ai ete gu i tl<§ par noire savanl confrere, M. Boudier (de Montmorency),

<'ans cetic locality, pleine d'interet et d'instruclion, qui n'cst pa.s citfe dans

•"s tlores parisienncs autant qu'elle le meriie par les planies curieuses et rares dont

elle est ricJic : indiquons settlement ici Cirsium hybridwn Koch, Ubanoti* mon-

tena All., Reseda I'hyteuma L., Teucrium montanum L., Stellera Passeriiw L.,
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Arretons-nous sur Ics fleurs, tres nombreuses, qui ont I'ovaire inadhe-

rent (supere). Le tube des Sepales est vide, court et sou vent presque nul.

Les Pritalessont verts, ou d'un rouge brun, un pen grandis, persistants. II y

a, dans la plupart de ces fleurs teratiques, un pueeron blane-sale, que nous

livrons a la juridiction de notre celebreentomologiste.

L'ovaire est converti en 2 Feuilles carpellaires libres, laneeolees, dont

chacune renferme, dans ses lamellesinfleehies, 1 et souvent 2 representants

des ovules. Ces representants d'ovules affectent 2 formes di verses : tant6t

c'est un bourgeon pedicule, le pedicule portant 2-3 tres petites folioles a

son sommet; tantot c'est seulement tine petite Feuille, a lamelles inflechies.

Ces equivalents d'ovule partent ordinairement de la base de la Feuille car-

pel laire; ils se presentent par consequent comme sortant de son aisselle.

Cependant je les ai trouv£s une fois surhauss&sjusqu'au milieu de la hauteur

de cette Feuille et sur son bord.

Ovule axiiiaire. — Ces faits curieux nous permettent de considerer ,

I'ovule comme la production axillaire du Carpelle, ainsi que Tout deja fait

Aug. de Saint-Hilaire [Morphol.) et M. Brongniarl {Ann. sc. nat., o* serM

II). Ce dernier repugne, il est vrai, a considerer I'ovule comme un bour-

geon; et pourtant il cite des ovules (Anagallis) teratiquement remplaces

par des verticilles. L'analogie de I'ovule et du bourgeon est confirmee

par la maniere dont ils se torment, puisque Tun et ('autre paraissent

d'abord comme un mamelon muqueux, au bas duqucl se detache une

Feuille, puis une autre, qui s'eleventjusqu'a couvrir et enfermer le mame-

lon qu'elles entourent. Pour I'ovule, le mamelon s'appelle nucelle; les pre-

mieres Feuilles, primine, secondine (tercine, albumen?), les suivantes,

cotyledons, tigelle. La chaine de reproduction n'est pas interrompue, bien

qu'elle ait ses temps d'arret, — la maturation pour I'ovule, fhivernation

pour le bourgeon fixe. L'un et fautre croissenl principalement par le bas,

dans le progres de ieur formation; mais le bourgeon iixe, qui n'a pas

voute sur la tete, garde sans contrainte sa forme droite et sa position as-

cendante, tandis que I'ovule, sous la coupole qui le comprime, change de

forme ou de posture, se courbe, se retourne ou s'affaisse, passant par des

phases diverses, dont nous sommes loin encore cVavoir une histoire exacte

et complete.

Enfin, les ovules se succedent sur le placenta en serie progressive, comme

les bourgeons axillaires sur le rameau : ceque 1'on voit commodementchez

Spircea, Cydonia, Staphylea, Huta, les Legumineuses, etc., etc.

de

/<

langium ramosum Lamk., Schamus nigricans et Mariscus L., Ophioylossum vul

gatum L.
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I mminc nxiliaire. — Si nous portons maintenant noire attention sur

les Etamines, elles vont nous montrer la m£me analogie sous une face

nouvelle. lilies ont, il est vrai, garde leur forme dans la plupart des fleurs

(j'ai indique, dans une preeedente communication (1), la cause ordinaire

de cette victorieuse resistance de 1'organe male). Quelques Etamines pour-

tant se sont laisse atteindre, et e'est assez pour offrip une transformation

instructive : nous y voyons, en effet, XAnthere verte, ouverte, vide, de-

ployce et remplacee, dans quelques cas, par deux ou trots petites folioles.

Cela conduit a regarder I'Etamine comme un bourgeon, — commc le bour-

geon axillairedu Sepale.

Personne ne doute que le Sepale ne soit une Feuille : pourquoi celte Feuille

aurait-elle necessairement l'aisselle sterile, quand lesautres Pont si souvent

feconde? M. A. Gris nous a fait voir (2) des Sepales portant un bouton

a leur aisselle; il a trouve d'autres fois le bourgeon staminal monstrueuse-

ment enrichi d'un ovaire a k ovules (Ann. sc. not., b* ser., IX).

Si Ton objecte que, dans les fleurs sympetales (mono, gamopetales), I'Eta-

mine ne peut pas etrea l'aisselle du Sepale, puisqu'elle en est separee par la

corolle, nous repondrons que le bourgeon du Figuier (et de beaucoup d'au-

tres) ne laisse pas d'etre h l'aisselle de la Feuille, pour en etre separe par le

rideau des deux stipules conjointes.

Comme on trouve a l'aisselle d'une Feuille ordinaire un ou plusieurs

bourgeons foliaces ou floraux, de meme on trouve a Faisselle du Sepale un

ou plusieurs bourgeons staminaux, une ou plusieurs Etamines; de part et

d'autre, les bourgeons sont tant6t collateraux, tantot Tun devant I'autre; de

part et d'autre, ils sont tant6t sessiles, tantot pedicules, — tantot libres,

tant6t unis, — tant6t independants de leur aisseliere, tantot y adherant et

surhausses.

Le surhaussement
,
phenomene si connu, si frequent dans I'inflores-

cence(3), suffit, sans recourir a de mysterieuses hypotheses
,
pour expli-

quer comment I'Etamine (ainsi que I'ovule) parait inseree tantot a la hase

de 1'organe qui l'aisselle, tantot au milieu, quelquefois meme au sommet.

L'etat le plus ordinaire du bourgeon foliace est d'etre ou de sembler ses-

sile; la sessilite est plus rare dans le bourgeon-ovule, plus rare encore dans

le bourgeon staminal.

Chaque loge d'une Etamine normale, etant divisee en deux dans sa lon-

gueur, soit par une cloison, soit par un canal, rappelle tres bien que la

Feuille est formee de deux lamelles distinctes. Ces poch.es sont, dans cer-

(1) Voyez le Bulletin, t. IV, p. 761.

(2) Ibid., U V, p. 330.

(3) Ibid., t. IV, p. 933.
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taines plantes, tellement diviseesque I'Etamine estdite a l\ Ioges. Vanalyse

doit done reconnaitre deux Feuilles elementaires dans sa composition.

La division de la loge en deux logettes (A. Juss.) n'est pas un simple

accident de dehiscence ; e'est un fait primitif d'organisation, puisque :

1° II y a des Antheres quadriloculaires qui ne s'ouvrent pas longitudi-

nalement (letratheca, Poranthera)
\

2° II y a d'autres Antheres quadriloculaires oil les deux loges bilocellm

(A. Juss.) sont, non pas contigues, mais supcrposees (Laurus);

3° Les 2 logettes existent distinctes, separees, non-seulement avant que

I'Anthere soit adulte et mure, mais des son plus jeune age, et lorsque le

pollen n'y est encore represents que par un liquide mucilagineux.

Ainsi la constitution normale d'une Anthere en general est d'etre

/Moculaire, au moins dans sa jeunesse. Nous ne voyons pas comment, dans

I'hypothese qui ne faitde TEtamine qu'unc seule Feuille, on pourrait expli-

quer cette division de chaque lamelle en 2 logettes iongitudinales ou da-

vantage (1). On sait que si la Feuille est divisee par sa nervure dorsale en

2 lamelles tellement distinctes qu'aucun courant, aucun organeelementaire

ne traverse de Tune a Tautre, chaque lamelle, au contraire, vit de sa vie

propre et complete, loutes ses parlies etant reliees par une anastomose

unique et traversees par des courants qui se rencontrent et se croisent en

tous sens : en sorte qu'autaut la dualite characterise la Feuille, autant

Vunite caracterise chacune de ses lamelles. Et pourtant on voudraitqu'une

lamelle fut divisee en deux ou plusieurs logettes!

Les Malvacees, par leurs Antheres apparemment uniloculaires, montrent

bien la distinction des organes qui composent I'Etamine. Les filets, ou

plutdt les demi-filets, portant une demi-anthere, y sont apparies comme

partout, mais unis (soudes) seulement par le has (filet bifurque). Cette appa-

riation des demi -filets, des moities d'Etamines, que les descripteurs ne

signalent pas, est pourtant tres facile a reconnaitre, notamment sur les

genres Hibiscus, Althcea, Napcea, Lavatera, Pavonia, Sida, Malva m£me.

Chez Hibiscus syriacus, Malva moschata et d'autres, on rencontre en outre

ties frequemment des filets unis deux a deux jusqu'au milieu ou jusqu

haut, et portant leurs 2 loges rapprochees, alignees parallels, comme dans

les autrcs families, et souvent I'Anthere constitute avec 2 loges coherent^,

et s'ouvrant par deux fentes Iongitudinales : ce qui temoigne bien que I'Kta-

mine des Malvacees n'a pas une constitution differente des autres Eta-

mines, mais que seulement elle a pour I'ordinaire un degre moindre de

au

' •

cotiosion.

(I) M. Decaisne a figure 5-10 logeites dans l'Anthtre du Gui (Ann* sc *•*••

2's^r.,XU[,pl.vi).
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de rEtamine) a lieu dans la familledes Fumariacees, dont elle forme un des

caracteres prineipaux. C'est seulement rEtamine axillairedu Petale qui est

disjointe en 2 Antheres uniloculars. Cette singularity masque la symetrfe

binaire des vertieilles; mais, la disjonetion remarquee, on voit que le nombre
desEtamines est en parfaiteharmonieavec celuides autres parties de lafleur.

Outre TEtamine, d'autres organes peuvent entrer dans la composition du
bourgeon staminal : ils sont le plus souvent abortifs; pourtant il y en a

des restes plus ou moins remarquables a la base de beaucoup de filets, par-

ticulierement de ceux qu'on nomme appendicules : Laurus Persea, Zygo-
phyllum Fabago, Borago officinalis, Trichilia et autres Meliacees, Oxali-

dees. Chez les Violacees, I'organe faisant partie de TAnthere, que Ton

decrit en 2 pieces comma s'il etait un elargissement du filet et un appendice

au-dessus de PAnthere, est une petite Feuille evidemment distincte de

I Etamine qu'elle embrasse et surpasse. Peut-on prendre pour une seule

Feuille TEtamine de Clypeola Jonthlaspi, qui est en quelque sorte bibrac*

teee? L'analogie appelle encore ici les glandes florales des Cruci feres,

peut-etre des Euphorbiacees, et beaucoup d'autres Nectaires, la glande

complexe (Parapetalum Koch) qui est a I'aisselle du Petale de Parnas-

sia, etc.

Analyse et signification de la Hour. — Les faits et considerations

qui precedent confirment le rapport des longtemps apercu entre la fleuret

le rameau, et peut-etre Je font voir sous un nouveau jour. Tout rameau

etant compose de Feuilles et de bourgeons, — d'aisselieres et d'axillaires,

le rameau- fieur a pour aisselieres les Sepales, les Petales et les Carpelles,

pour axillaires les Etamines et les Ovules. La fleur peut etre consideree

comme un rameau a Feuilles verticillees (F 2-3-4-5, binees, ternees, qua*

ternees, quinees) en trois vertieilles, quelqueibis repetes, avec I*alternabce

normale, — alternauce sans exception pour les deux premiers vertieilles,

rarement troublee pour le dernier.

Le surhaussement de raxillaire, par soudure soit avec I'aisseliere, soil

avec I'axe (rameau ou placenta), produit, pour les rameaux foliaces, les

bourgeons dits extra-axillaires ou supra-axillaires, — pour les fleurs, la

perigynie, les ovules suspendus, etc.

Les Euphorbiacees (recemment etudiees avec beaucoup de sagacite par

M. Baillon) nous montrant la fleur comme jouant encore un autre rAle.

Hans cette curieuse famille, qui a les fleurs diclines, trente genres sont

sigtiales comme ayant des Cymes bisexuelles. La fleur carpellee, ainee et

centrale, y est entouree de fleurs staminees, plus jeunes; et souvent cette

Cyme est etifermee dans un involucre fovme de folioles regulieremeut verti-

cillees. Sauf les 4ges respectifs, et ne considerant que la disposition des

organes, on ne peut rien voir de plus ressemblant a une fleur simple. La
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ressemblance est portee si loin dans certains genres (Euphorbia^ Pedilan-

thus), queles botanistes les plus accreditees se partagentet se combattent, les

uns (Adanson, Tournefort, Linne, Mirbel, auxquels se vient joindre

M. Baillon) n'y voyant qu'une fleur unique, hermaphrodite; les autres

(Lamarck, Jussieu, R. Brown, Kunth, Roeper) y voyant un groupe herma-

phrodite compose de fleurs monoiques.

Les motifs pour affirmer la monoecie des Euphorbes sont

:

1° Que 1'ovaire se produit avant les Etamines, ce qui revele une Cyme, et

ne pent convenir a une fleur : cette observation etant contestee par Pauteur

le plus recent, nous avons tenu a la verifier, et nous nous son? roes assure

que les Etamines n'ont pas forme reconnaissable avant 1'ovaire; que Yovaire

lesdornine a tout age, non par Taliongement de son pedicule, mais par son

propre developpement ; enfin que VEtamine ne fait pas trochee avant

Vovaire, ce qui est contraire a Tune des lois les plus generates de l'organo-

genie de la fleur

;

2° Que 1'ovaire est souste de Zi-5 Sepales, ties petits, mais verticilles,

comme il convient a de vrais Sepales;

3° Que tous les autres genres de la famille sont diclines, reconnus pour

tels sans opposition : or, la methode veut qu'on n'admette pas d'exception

sans necessite;

t\° Qu'il y a 30 genres (acceptes comme diclines m£me par les auteurs

qui tiennent pour la monoclinie des Euphorbes), lesquels portent Cyme
t

bisexuelle avec fleur carpellee au centre. Cette Cyme est un caractere spe-

cial de la famille. Son analogie avec la pretendue fleur des Euphorbes est

frappante et incontestable.

Pa rcontre, les motifs pour affirmer l'hermaphroditisme des Euphorbes

sont :

1° La forme symetriquede la fleur, qui a 5 Sepales, autant de Petales

(Linue) alternes aux Sepales, les Etamines a I'aisselle des premiers, et les

Carpellesau centre, a l'instar de toutes les fleurs completes.

2° De meme que la Feuille se produit avant son axillaire, il est sans

exemple, dans aucune fleur, que les Sepales ne se produisent pas avant les

Etamines et avant tout autre organe floral, Or,ce qu'on veut nommer Sepales

dans les pretendues fleurs males $Euphorbia n'apparait qu'apres I'Eta-

onine.II enestdememedessoi-disant Sepales sous 1'ovaire: ne se produisant

qu'apres lui, ils ne peuvent 6tre regardes que comme un epanouissement

du sommet du pedicelle, epanouissement frequent ailleurs.

Demandera-t-on a laquelle des deux theories il convient de s'arr&er.

Fleur ou Cyme, Cyme ou fleur? Nous repondrons que, toutes deux parais-

sant appuyees sur de bonnes raisons, on ne voit pas qu'il soit necessaire ou

utile de se prononcer entre elles; il faut les admettre toutes deux :
I'Eu-

phorbe offre une fleur qui tient de la Cyme et une Cyme qui tient de la
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fleur. C'est un exemple tres remarquable et non encore remarque de rap-
plication d'une des grandes Iois auxquelles la Nature parait le plus constara-

ment soumise, — la Loi de transition.

On trouve le pendant de cet exemple chez les Synantherees. Leur capi-

tule, qui pour les botanistes actuels est un groupe floral, etait pour les

anciens line fleur composee. II a souvent, en effet, ['involucre, calice ou

calicule, en vertieille simple et regulier,— quaternaire {Piqueria), ou qui-

naire [Helminthia, Cichorium, Lapsana, Phamopus, Filago, etc.).

D'autres families offrent des symptomes semblables du passage gradue

de la fleur au groupe floral. La Botrye ombellee d'Androsace maxima a

un calice ou involucre de 5 folioles vertes; le pedoncule qui porte cette

ombeile est souste, a sa base, de 5 Bractees membraneuses blanches. Voyez
encore Encyanthus (Lour, emend.), rapporte aux Ericacees, les Laurinees

des trois dernieres tribus de Nees, etc.

Progression et regression. — Mais, lorsque de ces groupes ambigus,

de ces fleurs-groupes ou fleurs enceintes, coinrae dit Loureiro, nous pas-

sous, pour continuer la serie analogique, aux fleurs ordinaires et completes

des autres families, il importe de remarquer que celles-ci ont une signifi-

cation fort differente. L'Kuphorbe et les Euphorbiacees a Cyme monocline

developpent leurs organes floraux par regression, le Carpelle central se

developpant le premier, comme nous 1'avons fait voir. Au .contraire, dans

les fleurs communes, ies organes se developpent par progression, I'Etamine

se formant la premiere devant le Sepale qu^raisselle, et I'Ovule se formant

le dernier au centre de la fleur, dans le Carpelle qui Tenveloppe. Par con-

sequent, si la fleur d'Euphorbe est I'analogue d'une Cyme, la fleur com-

mune est I'analogue d'une Botrye. La premiere est exceptionnelle; la der-

niereemporte 1'immense majorite des fleurs. II rien est pas moins vrai que

la encore se verifie I'antithese des deux Lois generales que nous avons signa-

ges Tan passe en traitantde ('inflorescence (1), et que nous avons annonce

rcgir tout le regne vegetal et le caraeteriser par contraste avec Jes deux

autres. Toutes les evolutions des plantes sont des repetitions qui ont lieu ou

par progression ou par regression, et elles gardent constamment la marche

qui leur est assignee : en sorte qu'il nest pas possible dinstituer rhistoire

exacte et elaire de ces evolutions sans etablir a Jaquelle des deux Lois

contradictoires elles obeissent.

Par exemple, qui Die que rhistoire de la Feuille (proprement dite) ne soit

encore tres incomplete? Pourtant elle a commence a sortir de l'obscurite par

le travail oil M. Trecul a euumere partiellement quelles FeuilJes formeiit

leur tissu utriculaire par progression, quelles par regression. Que d'autres

etendent cette motion d'ordre a la formation des trachees et vaisseaux, de la

(1) Voy. le Bulletin, t. IV, p. 32 et suiv.
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chlorophylle, des cristaux..., et Ton commencera a connaitre melhodique-

ment I'histoire de la Feuille formelle ou feuillante.

On a quelques observations sommaires sur 1'ordre de propagation des

vaisseaux et des tubules dans i'entre-noeud. (Test, si je ne me trompe, tout

ce que Ton peut assurer sur la formation chronologiquedes organes internes

elementaires, mettant de cote toutes les assertions gratuites, opinions et

imaginations, dont les traites sont dommageablement grossis.

Quant aux organes composes externes, leur chronologic est mieux connue,

sans etre encore completement et numeriquement enregistree. La formation

successive des Feuilles dans le bourgeon est le prototype de la progression. La

formation des organes de la fleur s'y rapporte aussi, sauf le tres petit nombre

deceptions signalees. La fleuraison (production des fleurs) ou inflorescence

(succession des fleurs) se partage entre la progression et la regression : par

cette repartition, le groupe floral primaire est progressif dans quelques-unes

des plus grandes families, Composees, Papilionacees, Proteacees, Malpi-

ghiacees, Orchidees, Gramin£es, — regressif dans la plupart des autres. Le

groupe binaire (qui resulte de la repetition du primaire) appartient en tres

grande majorite a la progression; mais la regression revendique generale-

ment les groupes plus complexes, et accomplit toujours, en fin de compte,

revolution du vegetal : c'est pourquoi nous avonspu dire que, si beaucoup

de plantes sont denudes de progression dans leur inflorescence, aucune

n'echappe entierement a Tinfluence de la regression.

*

M. Goubert fait a la Societe la communication suivante :

RAPPORT DE ML Kaiile GOLBERT SUR L'EXCURSION SCIENTIFIQUE DE L'fiCOLB

• SUPER1EURE DE PHARMAC1E DE PAlilS, FAITE DANS LES ALPES DU DAUPH1NE EN

AOUT 1858, SOUS LA DIRECTION DE MM. CHATIN ET LORY.

(Troisieme partie.)

A mesure que nous nous elevons dans I'echelle des formations geologi-

ques, la gorge s'elargit un peu. Le Guiers mugit toujours a notre gauche,

bien plus bas que la route. A droite et jusqu'au lit du torrent, on voit tou-

jours la sombre et eternelle verdure des massifs de Sapins former un

agreable contraste avec les nuances plus ciouces et plus mobiles du

Bouleau, du Frdne, de I'Orme, du Sycomore* du Tilleul, du Hfitre. U
GMne, qui s'associe mal avec les essences resineuses, et monte d ailleurs

moins haul que les cereales mGmes, est fort rare ici; le Chfitaignler, arbre

des terrains slliceux ^ manque entierement. Dans les parties les plus

cpaisses de ces bois, le sol est reconvert de Mousses qui tapissent £gale-

ment arbres, pierres et rochers; les Sapius* series les uns contre les autres,

ressemblent a de grandes colonnes jusqu'a la hauteur oil leurs rameaux
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formeut une espece de voute. Que si des rayons obliques du soleil viennent

a penetrer par quelque interstice dans ces allees obscures, il en resulte des

effets magiques produits par des melanges d'ombre et de lumiere.

Nulle part nous n'avons vu, ni en Suisse ni en Italie, des Sapins ou des

Hetres plus beaux que ceux du Desert, et Ton s'etonne vraiment d'entendre

appeler Desert de semblables plantations, des sites aussi pittoresques. II y
a loin de cette variete de details alpestres, a la monotonie des plaines

de la Crau ou du Sahara. Malheureusement on ne cesse d'abattre les

plus grands de ces arbres : on coupe, on ne replante pas. D'autre part, la

croissance de ces essences est ties lente ici, parce qu'elles couvrent genera-

lementdes pentes escarpees et rocheuses oil la terre vegetale, sans cesse en-

trainee par les plules, est fort peu epaisse. Puisse la Chartreuse, si bien

boisee encore, ne devenir jamais aussi nue que les autres chaines des Alpes

que nous verrons dans quelques jours

!

Partout la vegetation est luxuriante. Les fleurs mfime semblent vouloir

atteindre des dimensions et un eclat de colon's qu'elles offrent rarement

ailleurs : telles sont la Digitale a grandes fleurs {Digitalis grandiflora

Lam.), que Ton trouve aussi sur le granite des hautes Vosges et sur le cal-
*

caire du Jura; des Orchidees, des Trolles jaunes dont les petales, par

leur disposition et leur multiplicity imitent ceux d'une Renoncule (1);

puis, en fait d'arbrisseaux, le Cytise, le Sureau, rAmelanchier [Aronia

rotundifolia), que nous avons vu plus haut sur le granite et la grauwacke

des V osges.

Nous rencontrons en outre, cbemin faisant, Aspidium Oreopteris, une

des Fougeres alpestres que Ton trouve dans la forSt de Villers-Cotterets;

A. dilatation, que nous avions deja recolte, ainsi que respece pr^cedente,

sur les granites de Gerardmer; A. aculeatum et Lonckitis; A. Halleri,

<l»e nous avait fourni la grauwacke du Ballon de Soultz; Geranium pyre-

naicum, que Ton trouve aussi a Benfeld (Bas-Rhin), sur I'alluvion de 1*111,

et aussi sur les roches gneissiques des Alpes; Dianthus monspessulanus ,

Calamintha officinalis, Dentaria pinnata, Saxifraga aizoides, Calamintha

alpina, plante du Jura calcaire qui ne se trouve pas sur les Vosges 5 Digi-

talis lutea L. [D. parviflora DC), qui croit aussi sur le haut Jura et que

nous avaient montre les pies dits C/iaires du diable, a 1200 metres environ

au-dessus du niveau dela mer, au Hohneck; Lonicera Xylosteum, commun

sur les hautes grauwaekes du Ballon de Soultz (Haut-Rhin), et Lonicera

alpigena, qui, par sa feuille et son fruit rouge, ressemble a un petit

Cerisier. Ce Chevrefeuille, commun sur le calcaire du Jura, manque aux

granites alsaciens. Notons encore le Trollius europatus, plante egalement

du Jura, ainsi que le Lunaria rediviua. Toutes ces plantes, nous I'avons

(1) Voy. Albert du Boys, d^ja cite"
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mentionne, nesont pas exclusivement propres aux terrains calcaires; VAckea

spicata, que nous voyons ici et au Jura, croit dans le canton grauitique de

Gerardmer et sur les roches metamorphiques de Thann; les Alchemilla

alpina et vulgaris viennent sur le calcaire, ici comrae au Lautaret (Hautes-

Alpes) ; rnais nous les avons vus au Hohneck. Le Senecio sarracenicus L.,

assez coramun ici, existe sur le granite et la grauwacke des hautes Vosges.

Ses varietes ovatus DC. et august ifo I ius Spenn. se rencontrent aussi sur

notre route. II est a remarquer que nous recueillons beaucoup de ces plantes

a des altitudes bien moindres que celles ou on les rencontre sur les Vosges

ou sur les basses Alpes. Sont-elles descendues des niveaux superieurs par

1'effet des pluies d'orage ou des vents? Sont-elles ici, trompees par le froid

exceptionnel qui regne en ces montagnes? Cette derniere explication nous

parait plus vraisemblable.

Bientot, a moitie route du monastere, a 700 metres d'elevation environ

<

au moment oil nous quittons la region collineusedes rochers etdes sapins,

pour entrer dans la region des montagnes inferieures, la route arrive a un

pontd'une seule arche, audacieusement jete sur deux rochers, a une assez

grande hauteur au-dessus du lit du torrent : c est le magnifique pont Perant

ou Parant, ou pont Saint-Bruno, solidement b£ti de pierres neocomiennes.

Nous traversons ici le Guiers-mort, dont nous remontons desormais la
-

rive droite. La route commence a devenir plus rude, bien que toujours carros-

sable. Elle s'eleve de plus en plus au-dessus du torrent, dont nous aperce-

vons ga et la l'ecume blanch£tre a travers les clairieres, au fond d'un

profond escarpement neocomien. A notre gauche se dresse un immense

rochcr-mur. (Test une \aste tranchee ouverte dans le calcaire neocomien

inferieur. Nulle part le terrain neocomien ne presente un plus beau deve-

loppement que dans les montagnes de la Chartreuse; nulle part il n'offre

plus d'interet par ses variations de composition et de structure. On pe

en effet, dit M. Lory (1), poser en principe que la puissance de cet etage

va en augmentaot a mesure que les parties superieures de la formation

jurassique tendent a disparaitre.

Le terrain neocomien inferieur se repartit, suivant M. Lory, en sis

assises tres nettes. La seconde de ces assises forme le rocher qui s'eleve

'

a notre gauche : c'est le calcaire bleuatre suboolithique du Fontauil. Nous

y remarquons quelques bancs et rognons de silex noir. Nous y recueillons

un Ammonites cryptoceras d'Orb. On y Irouveaussi Ostrea Couloni d'Or*-,

Janira atava d'Orb., etc.

L' assise sixieme ou superieure s'apercoit tres nettement plus haut:ce

sont des marnes grises ou bleuatres a Toxaster complanatus Ag. On y

recueille encore les Dysaster amstcroides Leym. et ovulum Ag.

(1) Ouviages deja cites
.
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La route monte toujours. Le precipice devient de plus en plus profond

nanthes tenuifolia, Arabis serpyllifol

ft

f
que nous avons vu sur les granites de Gerardmer (Vosges), Arabis

hirsuta.

Quelques bonnes especes de gasteropodes terrestres vivants frappent

aussi notre attention. La Grande-Chartreuse est en effet le rendez-vous de

quelques raretes conchyliologiques. Les Helix surtout y abondent.

Nous arrivons au niveau du calcaire jaune de Neachdtel, intermediaire

entre les marnes a Toxaster et la base du terrain neocomien superieur. Ce

dernier, qui se montre bientdt avec un grand developpement, comprend une
masse enorme de calcaires formant de grands escarpements , des cretes

abruptes, et auxquelles les monts de la Chartreuse doivent leur physiono-

mie caracteristique. II se distingue par les caprotines (C. ammonia, Lons-

dalii, tiilobata, etc.), qui s'y montrent tellement abondantes, qu'on I'a

nomme calcaire a caprotines; ces fossiles sont d'ailleurs fortement emp^tes

dans la roche et le plus souvent difficiles a determiner.

Mais voici qu'un accident pittoresque se presente a nos regards : un
roc pyramidal surgit tout a coup du fond du Guiers; c'est Je pic de
I CEillette ou de TAiguille. Le sommet pointu de ce rocher neocomien ne

semble accessible qu'aux Hetres et aux Sapins, bien qu'une croix s'y eleve,

au-dessus de I'abtme.

Id nous franchissons les ruines de la seconde porte du Desert, fortifiee en

1720 contre les incursions des contrebandiers.

Nous continuons notre route, recueillant les Helix Fontenillii Mich, et

personata Lam. , deux especes de gasteropodes assez rares. Le torrent sc

trouve toujours a quatre ou cinq cents pieds au-dessous de la route, a notre

droite. Qa et la vous voyez, jetes au-dessus de J'abime, de forls cordages qui

servent de ponts suspendus pour les Sapins centenaires qu'abat la cognee

sur le flanc des pics opposes. Une fois a terre, ces grands arbres sont

^branches et perces, a la base de leurs troncs, d'un large trou par Jequel

°n 'es lance sur la corde pour les envoyer tomber au pied de notre route, ou

de graves couples de boeufs vont ensuite les descendre jusqu a la vallee. La

manoeuvre est curieuse a voir. Souvent les Sapins echappent aux mains des

bficherons, et vont rouler jusqu'au fond du ravin avec un horrible fracas.

Ce sont sensiblement les seuls bruits qui troublent le silence du Desert.

Qa et la vous voyez aussi de longues flies de mulcts, charges de planches ou

decharbon, s'avancer vers vous a I'aventure ou suivant leur caprice. Quant

au torrent, il court si bas au-dessous du chemin, que vous n'entendez plus

son tumultueux courroux.

L'ancien chemin nous quitte ici, a gauche, pour gagner la Croix-Verte.

Le nouveau, moins montueux, traverse un premier tunnel apres lequel nous

T. V. 48
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apercevons, intercalee dans le calcaire a caprotines, une assise mince de

marnes grisfitres, ties fossil i feres. Le fossile le plus abondant est une petite

orbitoline de forme conique, surbaissee, YOrbitolina conoidea. Le Toxaster

oblongus Ag. se montre en assez grand nombre
;
puis on peut trouver les

Tercbratula Carteroniana d'Orb. , Diadema Carthusianum Gras, et beau-

coup d'autres espeees. Dans les calcaires legerement marneux, jaunAtres ou

grisatres, a veines de carbonate de chaux blanc, qui avoisinent ces marnes,

on remarque, entre autres fossiles, Pterocera PelagiBw et Janira Deshaye-

siana d'Orb. Les couches a orbitolines forment, dans le ncocomien superieur,

un horizon bien constant.

Nous sommes a 800 metres d'altitude. Le calcaire a caprotines reparait,

et bientot nous constatons la grande faille de la Chartreuse, cette giganlesque

fracture par suite de iaquelle recommence aussit6t la serie des terrains que

nous avons passes en revue depuis Fourvoirie. Voici en effet, avant le

second tunnel, le calcaire oxfordien de la porte de France. Apres le tunnel,

nous traversons I'abime sur un pont de pierre audacieusement jete par le

travers. Au sortir d'un troisieme tunnel, nous apercevons a notre droite la

magnifique prairie du Vallombrey ou mieux Val-Ombre, que plusieurs

de nos botanistes iront explorer demain. Quatrieme tunnel, et devant nous

se montre le val de la Chartreuse, doraine par le pic du Grand-Som, que

nous gravirons dans notre premiere excursion.

Le terrain oxfordien superieur constitue a notre gauche de vastes tran-

chees, avec ses couches marneuses, a posidonies, qui se delitent en larges

feuillets irreguliers.

Pendant cette course, nous avons recueilli successivement : Androsiemum

officinale, Aspidium fragile, Athyrium Filix-fcemina, Atropa Belladona,

plante du haul Jura calcaire qui se trouve aussi sur la grauwaeke du

Ballon de Soultz; Hyperium dubium et H. nummularturn \ enfln Ctrcaw

alpina e£ Campanula latifolia, qui viennent egalement au Jura et a Ge-

rard mer.

Puis la route s'eleve au nord, vers le couvent, abandonnant le Guiers-

mort, dont le cours est transversal aux chaines, e'est-a-dire aux couches,

tandis que nous montons dans le sens d'une combe.

Nous trouvons encore : Luzula nivea, Carex maxima, Hesperis matro-

nalis, Cephalaria alpina, plante rare que Ton cultive parfois dans les

lardins; Carxluus Personata, qui vient aussi sur le haut Jura calcaire e

sur le granite de Gerardmer; Cytisus Laburnum L., qu'on a souvent

confond u avec le C\ alpinus Mill. On ne connait pas exactement la p»tr,e

de eel urbrisseau, dont les loialitcs sunt fort rares. II est assez common

aux environs de Grenoble, mais les auteurs ne l'indiquent pas ici, b|eU

qu'il y suit frequent, comme la deja remarque notre honorable confine

M« Maille. Ce Cytise est souveut cultive pour sea belles grappes pendantes
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de fleurs jaunes. Les horticulteurs en distinguent m^me plusieurs varietes,

dont Tune, nominee Cytise remontante, fleurit normaleraent deux fois par
annee.

Encore quelques instants, et nous sommes au pied des Mtiments du
monastere, qui se presentent tout d'abord aux regards comme une petite

ville. Ce n'est d'ailleurs que son aspect exterieur qui rappelle les demeures
ordinaires des hommes ; car il ne sort des cloltres muets de la Chartreuse,

qu'on a mdme b^tis loin du Guiers tumultueux, aucun de ces bruits qui

annoncent une enceinte habitee. Enfln on parvient a la porte d'entree du
couvent, dont ('architecture noble et simple est bien en harmonic avec

Tausterite du paysage qui I'entoure. La nous ne tardons pas a apprendre

<(ue, dansce sejour du silence, on sait pourtant accueillir le voyageur avec

tous les soins de la plus attentive cordialite (1). Nous prenons place a un
frugal, mais delicieux repas, compose de laitage, de poissons, de fruits et

de quelques patisseries; puis chacun est conduit a son dortoir ou a sa cel-

lule, apres invitation de venir a matines de onze heures a une heure, et de

se trouver a cinq heures aux offices du matin.

(La suite a la stance du 1U Janvier 1859.)

MM, les Secretaires donnent lecture des

adressees a la Societe :

DE LA RAMIFICATION DES ELEAGN^ES, par ML D. CXOS.

(Toulouse, 30 novembre 1858.)
-

L'uniformite, dans les caracteres de vegetation, des plantes de la famille

des Eleagnees, se trahit a I'ext&ieur par leurs feuilles entieres et par les

ecailles argentees qui recouvrent leurs diverses parties. On retrouve dans

•eur ramification quelques particularity bien dignes d'inter£t, et qui me
paraissent avoir echappe jusqu'ici a I'attention des bolanistes.

I3u Petit-Thouars (Cours de phytol.,p. 56), De Gandolle (Physiol., Ill,

P- 824) et les physiologistes qui les ont suivis admettent deux sortes d'ar-

bres pleureurs; ils attribuent cette apparence, pour les uns, a la rapidite de

developpement de leurs rameaux et a la faiblesse de ceux-ci, que leur poids

entraine vers le sol
;
pour les autres, a une rigid ite innee et remarquable qui

les porte dans cette direction* Dutrochet a aussi indique la tendance des

Mges naissantes de certaines plantes herbacees (Sagittaria sagittifolia L ,

Sparganium erectum L. #
Typha latifolia L., Carex, et plus recemment en-

core de YEpilobiurn molle L.) a se diriger vers la terre et a s'y enfoncer

comme des racines (voy. Comptes rendus, l er decembre 1845). Enfln, en

(1) Voir, pour plus de details, le Guide de M. Albert du Boys.
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1850, M. Germain de Saint-Pierre faisait a la Societe philomatique uue

communication sur !e m6me objet (voy. VInstitute t. XVIII, p. 213). Mais

on a neglige de signaler un fait, a mon sens, bien etrange, et qui peut-etre

jettera quelque jour sur les directions des tiges.

Lorsqn'on examine un pied <VElceagnus parvifolia Royl. (E. reflexa Dne.

et Morr.), on reconnait que les branches de cetarbuste naissent geminees

ou ternees ; Tune (dans ce dernier cas mediane) s'accroit lentement, s'indure

ct n'a que pen de moelle ; I'autre ou les deux autres ont un developpement

apideet unallongement beaucoup plus considerable, sont riches en moelle

et muniesdefeuilles generalement plus petites, moins longues, plusobtuses

aux deux extremites (apiculees et non attenuees en pointe ou acuminees),

d'un vert plus fonce et a nervures moins saillantes. Les premieres portent

les fleurs ; les secondes sont le plus souvent steriles et peuvent etre compa-

rees aux branches yourmandes des arbres fruitiers, du Sureau, etc.

Or ces longues branches steriles et recourbees emettent a leur surface deux

sortes de bourgeons et de ramules, les uns disposes normalement, a apres

Tordre (|uinconcial , les autres irreguliers de position ; les premiers ayant I'axe

cylindrique, des ecailles gemmaires imbriquees et de tres courts entre-

nceuds; les seconds Taxe comprime, surtout a la base, ou il forme comroe

une sorte d'epatement sur la branche, et de longs merithalles (principalement

rinTerieur. qui atteint parfois jusqifa m
,0i).

Ces derniers ramules, ou ramules comprimes, donnent encore lieu aux

observations suivantes :

1° Tant6t ils ne se montrent qu'en petit nombre et vers Textremite de la

branche gourmande; tant6t ils apparaissent a partir du milieu de sa lon-

gueur.

2° lis sont separes par un nombre de noeuds ou de ramules norroaux

variable, depuis un jusqu'a quatre; toutefois il n'est pas rare de voir le

sixieme recouvrir le premier, surtout vers le milieu de la branche.

3° Ces ramules comprimes occupent, soit tous, soit en majeure partie, la

concavite de la branche gourmande.
4° lis se dirigent constamment en sens contraire des ramules norroaux et

aussi de la branche qui les porte ; ils descendent vers le sol en formant un

angle aigu avec la partie inferieure de celle-ci. Ils sont toujours plus longs

que les ramules normaux, et, lorsque la branche emet quelques ramules

comprimes sur sa convexite, ceux-ci s'accroissent moins que ceux de roeme

nature qui occupent sa concavite. Quand ces ramules comprimes preuncn

un allongement sufiisant, ils portent parfois des fleurs.

Cette direction des ramules comprimes de YEkeagnus parvifolia est-elle

un phenomene isole et sans analogue dans le regne vegetal? Je ne lepense

pas. On peut, si je ne m'abuse, rapprocher a bon droit ces ramules des

crochets que montrent les rameaux ou pedoncules de certaines plantes
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ligneuses appartenant surtout aux genres Strychnos (S. Tieute Lesch.,

S. colubrina L.), Rouhamon (R. guianense Aubl.), Hugonia (//. Mystax
Cav., Diss. Ill, p. 73, f. 1), Unona [U. uncinate. Dun., U. hamata Dun.,

voy. Dunal, Monogr. Anon., tab. 12 et 27), et Vncaria (U. Gambir Roxb.,

U. sessilifructus Roxb., etc.).

Tous les rameaux des planter que je viens de citer offrent ee double

caractere de fair la lumiere (1) et de tend re a se contourner en spirale. On
peut leur appliquer celte observation de Link au sujet des vrilles : « Versus

lumen dirigi caulem, notissimum ; cirrum vera refugere ad caulem et cir-

rosjam dictum est. » (Elem. phil. hot., edit. 2, p. 338.)

Les ramules de VElceagnus parvifolia ne manifestent qu'une des ten-

dances des vrilles, et semblent par Id tenir le milieu entre les rameauj.

normaux et les rameaux crochus des plantes que nous venom de citer. Cost

le privilege de la nature de menager partout des nuances.

Dans VElceagnus angustifolia L., si les bourgeons naissent parfois soli-

taires (auquel cas ils sont toujours formes de petites ecailles ou feuilles), ils

sont le plus babituellement gemines, et, tandis que Tun d'eux sedeveloppe

en epine ouen rameau, I'autre reste ordinairement rudimentaire et inerte a

la base et sur on des e6tes de ce rameau ou de cette epine. Poiteau avait

fait la remarque que les epines du Madura aurantiaca Nutt. ont constam-

went un premier bouton a bois sur leur base, et toujours sur le c6te droit

de I'epine (voy. Ann. Soc. d'hort., 1838). Dans VElceagnus, le bourgeon

rudimentaire est aussi presque toujours place du m6me c6te du rameau

normal ou epineux ; mais ici c'est le plus souvent du edte gauche (la branche

etant tenue verticalement en face de l'observateur), rarement du c6te

droit, et la position relative de ces bourgeons est la meme pour tous ecux

d'une branche 5 il est tres rare qu'elle soit inter vertie en un point de celle-ei.

Knfin, dans rHippophae rhamnoides L., si les bourgeons sont ordinal -

rement solitaires, les ramuscules se developpent souvent en epines, et un

grand nombre de branches se tcrminent aussi par des pointes epineuses.

SUR UNE PARTICULARITY DU TISSU CELLULAIRB DES PETALES, par M. D. CXOS.

(Toulouse, 30 novembre 1858.)

Dans sa seance du 23 avril dernier, la Societe a entendu la lecture d'une
p

note destinee a faire connaitre one disposition particuliere de la membrane

interne des cellules dans les petales des Geraniacees. II s'agit des replis de

cette membrane qui se presenteut a I'interieur de la cellule, sous la forme

de processus ou de poils termines par un petit renfiement. L'auteur du
*

(1) Au rapport de Link (Elem. Phibs. bot., I, p. 320), le physiologic anglais

Knight a observe: le premier que les vrilles des Ampt'-lidees fuient la lumiere.
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travail, M. Barthelemy, declare n'avoir rien trouve de semblable dans les

families voisines (voir le Bulletin, t. V, p. 216). II ne faud rait cependant

pas croire que cette structure fut limitee a ce groupe nature! : je l'ai con-

statee dans les petales de toutes les plantes examinees par moi de la famille

des Polemoniacees (Phlox subulata L., Leptosiphon densiflorus Benth.,

Lceselia coccinea G. Don), et en outre dans ceux du Caryolopha semper-

virens Fisch. (Anchusa sempervirens L.), du Verbena venosa Gill, et Hook.,

et de YAnthocercis viscosa B. Br,, ces trois dernieres plantes appartenant a

trois families differentes (Borraginees, Verbenacees, Scrofularinees). II

parait done que cette disposition est un caractere ordinal ou de famille en

ce qui concerne les Geraniacees et les Polemoniacees, mais qu'elle n'a plus,

dans d'autres families, qu'une valeur generique ou mSme speeifique.

NOTE SUR LA FLORAISON DU RUSCUS ACULEATUS, par M. E. de POMMABET.

( Extrait d'une lettre adress^e h M. J. Gay.)

Agen, 2 decembre 1858.
I

La floraison du Ruscus aculeatus n'a ete indiquee jusqu'ici que d'une

maniere fort incomplete et meme assez inexacte, les auteurs se bornant a

dire que la plante fleurit en mars et avril, et qu'elle murit ses fruits en

automne. Or voici, je crois, ce qui se passe.

Le rhizome, apres avoir donne naissance, des le commencement du pnn-

temps, a une premiere tige e^pigee, continue a s'allonger et produit succes-

sivement, a des intervalles plus ou moins eloignes, deux ou trois autres

tiges; si bien qu'a la fin de juin j'ai encore vu des pOusses tout nouvellement

nees, car elles portaient encore a la base des rameaux les petites feuilles

squamiformes et tres caduques qui caracterisent le premier Age de cette

plante.

Maintenant voici comment s'opere la floraison d'un pied femelle de

Ruscus. Des les premiers jours deseptembre, la tige premier-nee commence

a fleurir; mais comme les fleurs ne s'epanouissent que successivement, les

unes apres les autres et tres lentement, la floraison de cette premiere tige

dure tres longtemps, deux ou trois mois et meme davantage; car je trouve

des tiges qui, ayant commence a fleurir en septembre, n'ont pas encor

aujourd'hui epanoui toutes leurs fleurs. Les fruits, au contraire, grossissen

et murissent tres vite, de sorte que les premiers fruits sont deja d'un beau

rouge au commencement d'octobre, et que Ton peut, des cette derniere

epoque, trouver a la fois sur la m6me tige des fleurs en bouton, des fleur

epanouies, des fruits naissants, des fruits deja gros et des fruits parfaite-

ment murs.
i«

Mois ce n'est pas tout : les tiges nees les dernieres entrent aussi en flora

son; seulement elles fleurissent naturellement plus tard que la premiere,
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de plus en plus tard, suivant I'ordre de leur naissancc. On voit des tiges

commencer leur floraison au moment oil d'autres out deja leurs fleurs

fanees, suit en grande partie, soiten totalite; c'estcequi fait que la florai-

son d'un mgrne pied de Ruscus est d'une si lon«ue duiee, et qu'elle peut se

prolonger et se prolonge en effet pendant tout I'automneet tout I'hlver. Les
fleurs qu'on apercoit en mars et avril sunt les dernieres fleurs des dernieres

tiges de I'annee precedente. Toute floraison cesse alors, et les tigcs de I'annee

precedente sedessechent. La force vitale qui, pendant cette longue periode,

s'etait employee presque tout entiere au developpement des fleurs et des

fruits (car pendant ce temps-la le rhizome parait stationnaire),la force vitale,

dis-je, change de direction et se reporte sur le rhizome, qui recommence a

croitre comme au printemps precedent.

DE LA CULTURE DU CRESSON EN ARTOIS AU MOYEN AGE

,

par M. lc baron de MMELICOCQ.

' (Raismes, 28 juiilet 1858.)

Notre savant confrere M. Chatin, dans sa communication sur la culture

du Cresson de fontaine, s'exprimait ainsi a la seance du 26 mars der-

nier (1) : o On a bien dit que le Cresson etait ties anciennement cultive

1 dans nos departements du Nord et du Pas-de-Calais, mais cette assertion

» n'a pas etc prouvee. Nos savants confreres de ces departements et ceux

des departements voisins pourraient eclaircir ce point de Thistoire du

» Cresson. ,>

Desirant repondre autant qu'il m'est possible a cet appel d'un de nos

botanistes les plus distingues, j'ai Thonneur de transmettrea la Soclete les

documents suivants, qui, selon moi, prouveraient que, des le commence-

ment du xiv e
siecle et plus tard, le Cresson etait generalement cultive dans

la province d'A rtois.

Ainsi, dans tin obituaire de Notre-Dame de Lens, que je possede et qui

remonte a Tannee 1326, je lis : Isabella Warinnexm s. iinor tis (a quatre

termes), et n cap (cliapons) in Natali (a Noel) pro mansis suis in vico dez

cressonnieres. Dans le meme obituaire je lis : Alissander It cressonmers,

<te Eskercin, mi s. (Esquerchin pres Douai), ce qui prouverait que le Cresson

etait ^ussi cultive aupres de cette derniere ville. — Puis, je trouve dans

les archives de l'h6tel de ville de Lens : 1379, Pierre Cabot sur toutes les

cressonniers (sic) huict pains et deux cappons.

Dun autre c6te, les registres aux comptes dc Tabbaye de Saint-Bertin,

a Saint-Omer, nous apprennent que xxxn s. furent alloues(1505) pour le

carsson (2) le jour du bon venredi et le nuyt de Pasques et tout le qua-

il) Voy. Je Bulletin, 1. V, p. 161.

(2) En 1502, on avait dtyens<5 xm I. en ponies, sallades et autres verdures
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resme; et qu'il fallut, en 1592, cent quatre-vingts poignees de cresson

payees xxxm s. vi d., pour servir aux religieux es jours de dirnenche

gras, autrement dit des grandz caresmeaulx , vendredi saint et \eille de

P&ques.

En 1614, on mentionne quarante poingniees de creson pour prebende

des relligieulx; et, en 1627, Catherine du Saultoir, poreiere, demandexvil.

in s. vi d. pour livraison d'herbettes, oignons et cressons (1).

II est bon d'observer que cette meme annee on fournit a labbaye deux

rasieresdepoixapotages, payees xvni florins, deux autres rasieresdepoix,

de xxxn florins, et que dix-neuf bignets (2) de seneve a faire moustarde

couterent xxxm l.vs.

CATALOGUE DES MOUSSES OBSERVEES AUX ENVIRONS DE PARIS, parM. tmile LE DIEN.

(Asmeres, decembre 1858.)

La Societe Botanique de France, en decidant qu'une Flore cryptogamique
f s

des environs de Paris serait redigee et publiee sous ses auspices, a impose a

tous ses merabres le devoir de contribuer, dans la limite de leurs moj ens,

au succes de cette publication. Dans un travail de cette nature, il y a deux

parts : celle de la science, deja acceptee pour les Mousses (dont je vais

seulement m'occuper) par Teminent auteur du Bryologia europcea ; l'autre,

plus modeste, celle des recherches, doit etre, ce me semble, la part collec-

tive des membres de la Societe. M. le comte Jaubert, en prenant 1'initiative

de cette utile entreprise, a dit avec raison qu'un travail de ce genre ne sau-

rait atteindre de prime abord & la perfection. Ce ne seront certainement m

la methode ni la science qui feront defaut pour le classement et le controle

des materiaux ; mais la reunion m&me de ces materiaux presente des diffi-

cultes tenant a la nature des plantes a rechercher, et au peu d'attention

dont elles out ete jusqu'iei I'objet. II est vrai que M. Schimper doit visiter

lui-meme les loealites les plus interessantes de nos environs, et que son ceil

experimente y decouvrira sans doute biendes richessesnouvelles; mais tout

en comptant beaucoup sur le resultat de ses recherches, je n'en crois pas

fournies durant toute Tannee.— En 15&2, lxxi paniers de surion ou surelle

(oseille), k un s. le panier, sont livres au patissier pour les tartes. — En 1505, en

semences de surelle, persin, et de ysope; pour semences de persin, espinars

vi s.

(1) Ea 1610, on parle de diverses sories de sallades servies aux hostes, au log*s

du chambelain; et, en 1662, on alloue in 1. vn s. pour de la salade de met. (Voyez

Le Grand d'Aussy, Vie privee des Fran$ais
9
edit. Roquefort, t. II, p. 267.)

(2) Cinquante bignets pour la rasifere; vingt-deux dans d'autres localittSs.
—0n

donne chaque annee au jardinier du couvent un bignet de bl6 pour semer, Poul

avoir du verd bli5 pour faire saulses.
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raoins utile de chercher a joindre quelques materiaux a ceux qu'il pourra

recueillir lui-m3me, er, avant tout, de faire 1'inventaire exact de ceux, trop

peu nombreux, que renferment deja nos Flores et nos herbiers.

C'est dans la pensee d'aider a la reunion de ces materiaux que j'ai entre-

pris de dresser, sur les documents que j'avaisa ma disposition et comme
point de depart de recherches ulterieures, le catalogue des Mousses obser-

ves jusqu'ici dans les environs de Paris.

J'ai pris pour base de mon travail les Flores de Merat (4* edit., 1836)

et de Chevallier (2
e
edit., 1836), qui m'ont fourni 210 especes. Le Cata-

logue des plantesdu departement de 1'Oise, par le si regrettable M. Graves,

m'a permis d'ajouter & ce nombre 14 especes nouvelles. J'ai ensuite passe

en revue les Mousses de France de I'herbier du Museum et les Mousses

acrocarpes de I'herbier de M. Cosson (1).

L'herbier du Museum a ajoute seulement 5 especes a ma liste, et le

defaut de precision dans I'indication des localites laisse meme quelques

doutes sur la provenance de certains echantillons.

J'ai trouve dans i'herbier de M. Cosson 21 especes nouvelles pour les

environs de Paris, dont plusieurs figurent egalement dans le Catalogue de

M. Graves, en outre des Ik signalees plus haut. Pour toutes ces especes,

la provenance dans les limites de la Flore est certaine, et leur determination,

deja contrdlee par M. Schimper, n'est pas contestable.

Enfin j'ai releve dans le Bryologia europaa m£me deux acquisitions

importantes : le Cylindrothecium Montagnei Br. eur. (Isothecium insi-

diosum Mont.), Mousse extremement rare en fructification, et qui a ete

trouvee en cet etat dans la for6t de Saint-Germain par M. de la Pylaie, et

le Rhynchostegium rotund
i
folium Br. eur. (Hypnum rotundifolium Brid.),

recolte a Marly par M. Leon Dufour.

Tous ces elements reunis portent a 254 le nombre des especes catalo-

gues par moi, sans parler de \U varietes, la plupart elevees par certains

auteurs au rang d'especes, et que j'ai laissees dans le rang plus modeste

que leur a assigne le Bryologia europcea. II en resulte pour la flore de

Paris, depuis la publication des Flores de Merat et de Chevallier, une

acquisition de U2 especes nouvelles, c'est-a-dire une augmentation de pres

d'un quart. Parmi ces especes nouvelles, il y aura certainement quelques

eliminations a faire. En effet, si Ton remarque qu'un assez grand nombre

d'especes, m6me parmi celles qu'on ne saurait considerer comme rares,

signalees par Chevallier, ne le sont pas par Merat, et reciproquement, on est

porte a croire que plus d'une fois chacun de ces auteurs a applique un nom

different a la mdme Mousse. J'ai fait tous mes efforts pour eviter ces dou-

(1) Les Mousses pleurocarpes de cet herbier se trouvaient, lors de ma visile,

enire les mains de M. Schimper, h Strasbourg.
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blcs emplois, en fixant les synonymies avec autant d'exactitude qu'il m'a

ete possible, a I'aide du Bryologia europcea{\) et du Bryologia britannica

(edition de Wilson) (2), livre excellent sous tous les rapports, dont les syno-

nymies, soigneusement etablies, sont vendues d'une etude facile par des tables

aussi exactes que completes. Neanmoins je ne me dissimule pas que j'ai

encore laisse bien des erreurs de ce genre a rectifier. J'ai meme marque du

signe de doute quelques espeees,, soit parce que j'avais trouve ce signe dans

Merat ou Chevallier, soit parce que je n'avais pu etablir les synonymies

d'une maniere satisfaisante.

Quoi qu'il en soit, je ne doute pas que les renseignements fournis par les

membres de la Societe et les recberches qui seront faites encore avant l'oche-

vement de la Flore, ne comblent et au dela les vides que laisseront ces

doubles emplois.

Je me suis rigoureusement conforme k I'ordre et a la nomenclature du

Corollarium Bryologies europcece de M. Scbimper (3), qui presente quel-

ques modifications a ceux du Bryologia. Un grand nombre de genres nou-

veaux ont ete crees ou continues par M. Schimper. Les anciens genres

Phascum et Hypnum, notamment, ont ete presque completement disperses.

Je n'ai pas voulu me faire juge de ces innovations, et je lesai acceptees

toutes.

Les seuls synonymes que j'ai donnes sont ceux necessaires pour re-

trouver les espeees dans le Bryologia europcea, dans les Flores de Merat

et de Chevallier et dans le Catalogue de M. Graves.

Je ne me suis pas cru sufftsamment renseigne pour indiquer, comme

MM. Cosson et Germain de Saint-Pierre I'ont si heureusement fait dans leur

Flore phanerogamique, a quel degre les espeees sont rares ou communes.

LMndication rare (R.). n'a ete employee par moi que sur le temoignage, qui

ne doit pas etre accepte sans contrdle, des trois ouvrages qui m'ont fourni

le fond de mon catalogue. Quant a Indication commune (C.)., je ne I'ai

appliquee, de mon autorite privee, qu'aux espeees dont je connaissais trop

de localites pour pouvoir les donner toutes. Les espeees qui ne sont suivies

(1) Bryologia europcea , seu genera Muscorum europceorum monographice

illustrata, auctoribus Ph. Bruch, W.-Ph. Scbimper et Th. Guembel, editore

W.-Pb. Schimper. Stuttgard, 1836-51 (que je cite par abbreviation : Br. eur.).

(2) Bryologia britannica, containing the Mosses of Great-Britain and Ireland

systematically arranged and described according the method of Bruch and Scbimper,

being a new (third) edition, with many additions and alterations, of the Musco-

logia britannica of MM. Hooker and Taylor, by William Wilson. London, 1855

(Br. brit.).

1856 (Cor. Br. eur.).

W
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ni dedications de localites, ni des signes R. ou C, sont eellespour lesqnelles

les renseignements m'ont manque.

Les documents, si nombieux et si surs, que j'ai trouves dans I'herbier do
M. Cosson m'ont manque pour les Mousses pleurocarpes, que je n'ai pas
eues a ma disposition par le motif que j'ai dit plus haut. Si j'ai pu citor

quelques Mousses de cegroupe, recoltees par M. Cosson, c'est sur des

echantillons que mon herbier doit a I'obligeance de M. de Schcenefold , et

qui, pour la plupart, presentent, commeceux de I'herbier de M. Cosson (1),

la garantie du contr6le de M. Schimper.

J'etais tout a fait incompetent pour pousser mes recherches au dela de la

famille des Mousses, et j'ignore quelles suites ont ete donnees au projet, si

heureusement inspire par M. le comte Jaubert , en ee qui coneerne les

autres families de la cryptogamie; rnais sa realisation, mdme reduitc aux

Mousses, me paraitrait non-seulement un heureux commencement d'execu-

tion, mais deja, et par elle seule, un tres utile resultat.Releguees jusqu'ici,

en raison de leur structure cellulaire, parmi les Cryptogames inferieures, les

Mousses, qui, dans leurspetites dimensions, se rapprochcnt cependant, par

le port et par le mode de ramification, des plantes les plus elevees dans

Pordre nature!, et chez qui la localisation et la multiplicity des fonctions sont

plus evidentes que chez aucun autre groupe de Cryptogames, out cependant

partage, avec les plantes au milieu desquelles la classification les plafait,

Pindifference de la plupart des botanistes. Aujourd'hui que Pancienne divi-

sion des Cryptogames en cellulaires et vasculaires tend a faire place a la

division en amphigenes et acrogenes, les Mousses, elevees a un rang plus

digne d'elles, doivent penetrer, avec les Fougeres et les Preles, meme dans

les etudes et les herbiers des botanistes qui s'occupent plus habituelle-

ment de phanerogamic. En attendant que la Flore cryptogamique des envi-

rons de Paris ait pu s'etendre aux amphigenes, ce sera deja un grand service

rendu par la Societe que d'avoir vulgarise, parmi les nombreux botanistes

de la region parisienne, I'etude des Mousses, et d'avoir enrichi d'une si

interessante famille le domaineexploite par la plupart d'entre eux. — II ne

m'appartient pas de stimuler le zele de nos confreres; mais je me permet-

trai, en terminant, d'exprimer le voeu que la Society, par Porgane de son

Bulletin, invite ses membres a lui communiquer tous les documents nou-

veaux qu'ils pourraient posseder, et qui seraient de nature a enriehir la

flore bryologique des environs de Paris.

(1) La plupart des Mousses des environs de Faris que renferment les herbiers

de MM. Cosson et de Schoenefeld ont &e recueiilies par eux, de 1850 a 1853, soit

dans quelques courses bryologiques aux environs imm^diats de Paris, habiliment

dirig(5es par M. Durieude Maisonneuve, soit dans une s<rie d'herborisations ex<5-

cut^es par eux, conjointement avec M. Gustave Thuret, sur des points plus

^loign^s de la circonscription de la flore.
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Sphagninfe Schimper (i).

Sphagnum Dill.

acutifolium Ehrh., M6r. (S. capillifoliumliedw., Chev.).— C.

cuspidatum Ehrh., Chev., M6r. — R. (Chev.).

squarrosum Pers. — Montmorency, Saint-L£ger (Chev.); Marais de Belloy pres

Beauvais, La Chapelle-aux-Pots, Foret de Compiegne (Graves Cat. Oise).

cymbifolium Ehrh. {S. latxfolium Chev.; S. obtusifolium M£r.
; .
— C.

var. (S congestum (S. compactum Brid.; iS. obtusifolium Chev.; S. obtusifolium

Ehrh. var. (3 minus M6r.). — For6t de FonCainebleau ! (2). — R. (Chev.).

subsecundum Nees et Hornsch. — Lognes pr&s Lagny (Cosson).

var. contortum (Sphagnum contortum auct.) — Env. de Paris (Herb. Mus.).

Bryinse Schimper (3).

Epremerum Hampe.
serratum Hampe (Phascum serratum Schreb., Chev., Graves).— Thury-en-Valois

(Questier in herb. Coss.); For6t de Compifcgne {Graves Cat. Oise). — R. (Chev.).

pachycarpum Hampe (Phascum pachycarpum Schw.). — Pres de la machine de

Marly. — R. (Chev,).

Phtscomitrella Schimp.

patens Schimp. {Phascum patens Hedw., Chev., M6r.)« — Marly (M6r.); bords de

la Seine a Asnieres! et h Javelle (Cosson).

Acaclon Muell.

muticum Muell. (Phascum muticum Schreb.)— C.

Phascum L. ex parte.

cuspidatum Schreb. — C.

var. 8 piliferum Br. eur. (Ph. piliferum Schreb., Chev.). — Betz (Questier in

herb. Coss.) ; Fortt du Pare, forftt de Comptegne, Boullare, forftt de Hez {Gram
Cat. Oise).

var. c cur viseturn Br. eur. {Ph. curvisetum Dicks., Chev.).

bryoides Dicks., Chev., M£r. — C.

curvicollum Hedw., Chev., M£r.— Thury-en-Valois {Questier in herb. Coss.); La

Chapelle-aux-Pots (Graves Cat. Oise).

? patulum Chev.

Archidium Brid.

phascoides Brid.— Malabry, Meudon (Durieu); Thury-en-Valois (Questier in herb.

Coss.); Nemours (Cosson).

Pleuridium Brid.

nitidum Br. eur. {Phascum nitidum Hedw.; Ph. axillare Dicks., Chev. t BMr).

R. (Chev.).

subulatum Br. eur. (Phascum subulatum Schreb., Chev., Mer.).

alternifolium Br. eur. — Env. de Paris (Herb. Mus.).

La Mousse de'erite sous ce nom par Merat est VArchidium phascoides Brid.

Astomum Schimp.

— crispum Hampe (Phascum crispum Hedw., Graves). — Thury-en-Valois (Questier

in herb, Coss.); For6t du Pare prts Beauvais, coteau de Liancourt {Graves Cat.

Oise); Meudon (M6r.). — A. C. (Chev.)

(i) Memoir* pour servir a Vhistoire nalurelle des Sphaignes. Paris, 1857, page 12

(2) Le signe ! indique que j'ai trouve moi-meme la plante duns la localile iudiquee.

(5) Memoue pour servir a Vhistoire naturelle des Sphaignes, page io.
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Hvmenostomum R. Br.

microstomum R. Br. (Gymnoslomum microstomum Hedw., Chev., Mer.). — C.
Weisja Hedw.

viridula Brid. (W. controversa Hedw., Chev., Me>.).
var. gymnostomoides Br. eur. (W. gymnostomoides Brid.). — Sceaui (Cosson)
var. stenocarpa Br. eur. — Meudon! Sannois!
cirrata Hedw., Chev., Me>. — C.
crispula Hedw. - Morfontaine (Graves Cat. Oise). - Rare et meme douleui

\jnev.).

Gymnostomum Hedw.

curvirostrum HedwM Chev., M£r.

Eccladkjm Br. eur.

verticillatum Br. eur. (Wexsia verticillala Brid., !Mr.).— Jeufosse ores Bonnitres
(Cosson) .

KfttBDowEisiA Br. eur.

fugax Br. eur. (Weisia fugax Hedw., Chev.).

Anoectangium Schwgr.

compactum Schw. (Gymnostomum cestivum Hedw., Chev., Mer.).

Cynodontilm Br. eur*

— Bruntoni Br. eur. — Env. de Paris (Herb, Mus. Schimper!) ; bois de Beau-Moulin
pres Nemours {Cosson) ; Foutaioebleau !

Dichodontium Schimp.

pellucidum Schw. (Dicranum pellucidum Hedw., Graves).— Saint-L^ger (Chev.)

;

forSt de Hez (Graves Cat. Oise).

squarrosum Cor. Br. eur. (Dicranum squarrosum Sctarad., Graves). — Forit de

Compiegne {Graves, Cat. Oise).

Dicranella Schimp.

Grevilliana Cor. Br. eur. (Dicranum Schreberianum Hook, et Tayl.). — Fortt de

Villers-Coiterets (Questier in herb. Coss.)

varia Cor. Br. eur. (Dicranum varium Hedw., Graves).— Meudon (Durieu, Mir.);

Mont-Benard, bois de Heilles, Cuverguon (Graves Cat. Oise).

hcteromalla Cor. Br. eur. (Dicranum heteromallum Hedw., Cbev., AMr.). — C.
*

Dicranum Hedw.

flagellare Hedw. — Bois de Liancourt (Graves Cat. Oise).

scoparium Hedw., Chev., M£r. — C.

palustre Brid. (D. undulatum Turn.. Chev., M^r., Graves). — Rambouillet (M*r.);

forfit de Bondy (Chev.); valine de Dampierre (Cosson); bois de Belloy prisBeau-

vais, fortt de Hallate (Graves Cat. Oise).

Suivant le Bryologin europcta, le D. palustre Brid. et le D. undulatum Turn., sonl deux

peces distinctes. L'cchantitlon de I'herbier de M. Cosson et un eespeces echantillon de la meme localite^»r«^cs uisuncies. l. ecnauuuon ae i uci uwi uc »*. v*v»»w« »>* -.-
#
-

que je possede moi-meme, tons deux verifies par M. Schimper, apparUennent ccrtainement au

& pnlustre Brid. 11 est probable que la Mousse decrite par Merat el par Chevallier sous lc nom
de D. undulatum Turn, et rr.eutionuee par M. Graves sous le meme nom dans soni Catalogue,

tfest autre que celle nominee D. palustre Brid. par M. Schimper. M. Wilson (Bryol. brUannica),

qui ne fait qu'une seule espece des deux, erprime ncanmoins des doutes a ce su|tt. II y a

done la une question a siguaier a TaHention des bryologucs.

Schraderi Schw. — Saint-L<*ger (Darnen iu herb. Coss.).

spurium Hedw. — ForAt de Villers-Cotterets (Questier in herb. Loss.).

Campylopus Brid.

flexuosus Brid., Mer. (Dicranum fiexuosum Hedw., Chev., Graves,).— Meudon,
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Nemours (Mer.) ; Meudon, Versailles (Chev.) ; bois de Liancourt, forit de Cora-

piigne, Marolle, bois du Tillet (Graves Cat. Oise).

Campylopus fragilis Br. eur. (C. penicillatus Brid., Mir.). — Sevres (Mer.).

? deusus Br. eur.
* *

M. Wilson (Br. brit.) oe fait qu'une seule espece du C. fragilis et du C. densus. Le Br. eur.

en fail deux especes. 11 est probable que la Mousse designee par Merat Sous le nom de C. penicil-

latus Brid. est le C. fragilis du Br. eur.

longipilus Brid. (C. pilifer Mir.). — Fontaiuebleau (Mir.)-

Leucobryum Hampe.

glaucum Hampe (Dicranum glaucum Hedw.). — C., mais assez rare en fructifi-

cation.

Fissidens Hedw.

incurvus Schw. — Tilli pres Beauvais, forit de Compiigne (Graves Cat. Oise).

exilis Hedw., Cor. Br. eur. (F. bryoides Chev., Mir.).

Chevatlier fait deux especes du F. bryoides et du F. exilis; suivaut le Br. eur., ill doirent etre

reuuis en une seule.

taxifolius Hedw. — C.

adiantoides Hedw. — A. C.

Conomitrium Montagne.

julianum Cor. Br. eur. (Fontinalis Juliana Savi, Mir.). — Dans les bassins a Ver-

sailles (Mir.).

Seligema Br. eur*

pusilla Br. eur. [Weisia pusilla Hedw., Chev., Graves).— Saint-Liger, Marly

(Chev.) ; forfet du Pare pres Beauvais, forit de Hez (Graves Cat. Oise).

recurvata Br. eur.

11 existe dans l'hernier du Museum un e'chantillon de cette Mousse nomrae par M.
dont l'etiquelte porte : Environs de Paris, mais avec uu ?.

Scbt

Pottia Ehrh.

cavifolia Ehrh. (Gymnostomum ovatum Hedw., Chev., Mir.) — C.

minutula Br. et Sch. (Gymnostomum minutulum Schw.).— Vincennes (Mir.) ;
Ai

guisy, Cuvergnon (Graves Cat. Oise).

iruncata Br. et Sch. (Gymnostomum truncatulum Hedw., Chev., Mir.). -* C.

Heimii Br. et Sch. {Gymnostomum lleimii Hedw.). — Bercy (Chev.)- Won observe

depuis Palisot de Beauvois (Mir.).

Chevallier fait du Gymnostomum obtusum une espece distincte, inuis e'est un sjnonyme du

P. Heimii.

Meudon (Durieu

Anacalypta Roehl. — C.

Starkeana Neeset Homsch. (Weisia Starkeana Hedw., Mir.).
Mir.); Villers-Cotterets [Questier in herb. Coss.).

lanceolata Roehl. (Weisia lanceolala Brid.). — C.

DlDYMODON SchW.

rubellus Br. eur. (Weisia curmrostra Muse, brit., Mir.). — C. (Mir.) ?

luridus Homsch. (Mir.). — Bougival, bois de Boulogne (Cosson) ; bois de Monti-

gny-rAllier (Questier in herb. Coss.).

Trichostomuii Hedw.

rigidulum Sm. — Forfct de Compifcgnc (Graves Cat. Oise).
tortile Schrad. var. (J pallidisetum Br. cur. (T. pusillum Hedw., Graves). — Com-

piegue et la Croix-Saint-Ouen (Graves Cat. Ois>e).

flexicaule Br. eur. (Didymodon (lexicaulis Brid.).— Port-Villcz, Bagncaux pri* $ e*

mours, for6t de Fontaiuebleau au mail d Henri IV (Cosson).
pallidum Hedw. (Didymodon pallidus Arnott, Mir.). — Bondy, Hambouiliei

(Mir.); forit du Pare pres Beauvais (Graves Gat. Oise).
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Barbula Hedw.

rigida Scbultz (Torlula rigida Hedw., Chev.; T. enervis Hook et Tayl., M£r.).
ambigua Br. eur. — Aunay (Durieu).

aloides Br. eur. — Aunay (Durieu), Thury-en-Valois (Questier in herb. Coss.).

membranifolia Schultz (Torlula chloronotos Brid,, Chev., Mr.). — Versailles,
Marly; env. de Paris (P. de Beauvois in herb. Bory., herb. Coss.). — A. R.
(Chev.}.

unguiculata Hedw. (Tortula unguiculata Chev., Mdr.).

var. (3 cuspidata Br. eur. (B. cuspidata Schultz; Tortula cuspidata CheY.).
gracilis Schw. (Tortula gracilis M6r.). — Bois de Vincennes (U6r.).

fallax Hedw. (Tortula fallax Chev., M£r.).

inclinata Schw. (B. nervosa Brid., Graves). — Compicgue, Vaumoise (Graves Cat.

Oise).

tortuosa Web, et Mohr (Tortula tortuosa M^r.).

squarrosa Br. eur. — Jeufosse pres Bonnteres (Cosson), forSt de Fontainebleau au
mail d'Henri IV (Cosson).

revoluta Schw. (Tortula revoluta Chev.? M^r.).

convoluta Hedw. (Tortula convoluta Chev.. M£r.)« — C.

cuneifolia Dicks. (Tortula cuneifolia Roth, M^r.).

muralis Tirara. (Tortula muralis Chev., M£r.). — C.

var. ^ (estiva (Tortula cestiva Chev.). — A. C.

subulala Brid. (Tortula subulata Chev., M6r.).

laevipila Br. eur.— Thury-en-Valois (Questier in herb. Coss.); Aunay, Versailles;

Thu relies pr&s Souppes (Cosson).

— ruralis Hedw. (Tortula ruralis Chev., M<*r.). — C.

? Tortula acuminata Schultz, Brid. d'aprSs Chevalier; esp^ce dont je n'ai pu trouver

la synonymie dans le BryoU eur.

Ceratodon Brid.

purpureus Brid. (Didymodon purpureus, Mir.; DicranumpurpureumCheY.).— C.

Tetraphis Hedw.

pellucida Hedw., Chev., M<5r.— Meudon, Versailles (Cosson).

Chevallier dit cette Mousse tres commune dans les liens ombrage's, ce qui me parait au moios

exageie.

Encalypta Schreb.

vulgaris Hedw., Chev., M£r. — C.

ciliata Hedw. — Fontainebleau (Mr.); torti de Comptegne (Graves Cat. Oise).

streptocarpa Hedw. — Meudon (Durieu in herb. Coss.); Bonnieres, for£t de Fon-

tainebleau au mail d'Henri IV (Cosson); Villers-Cotterets (Questier in herb.

Coss.); forfit de Compiegne, for6t de TAigue, bois de Boufneville (Graves Cat.

Oise).

Zvgodon Hook et Tayl.

viridissimus Brid. — Bois d'Aunay (Durieu); foret de Compiegne (Graves Cat.

Oise).

DtOTA Mohr.

Hutchiosiaj Cor. Br. ear. (Orlholrichum Hutchinsue Hook, et Tayl., M^r., Graves).

Fontainebleau!; Chaumont, Mouchy-le-Chatel, Cires-les-Mello (Graves Cat.

Oise); env. de Paris (Herb. Mus.).

curvifolia Brid. (Orlholrichum curvifolium Whlbg.; 0. mmus Vaill.; 0. crtspum

Hedw. var. Chev.). „ . „ n ,.M , n . .

coarctata Cor. Br. eur. (Orlholrichum coarctatum P. de Beauv., Gmes) - O.se

(Graves Cat. Oise). r /r . » „ ,M , .

«ispa Cor. Br. eur. (Orlholrichum crispum Hedw.). - C. (Cher.),£("«£).
crispula Cor. Br. eur. (Orlholrichum crispulum Hornsch. - Luv. de Pans (Herb.

Mus.).
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Orthotrichum Hedw.

cupulatum Hoffm. — Oise (Graves Cat. Oise). —- A. R. (Che?. ) , ? (Uit. )

.

anomalum Hedw., Chev., M£r. — C.

obtusifolium Sw. — Taillis d'Y vors [Graves Cat. Oise).

pumilum Schw. — Bois de Saint-Cucufas (Chev.).

tenellum Bruch. — Oise (Graves Cat. Oise).

stramineum Homscb. — ForSt de Fontainebleau

!

affine Schrad., Chev., M6r. — Commun k Versailles, Meudon, Compiegne (Chev.).

rupestre Schleich. — Env. de Paris (Herb. Mus.) ; Fontainebleau (Cosson).

diaphanum Schrad., Chev., M£r. — C.

leiocarpum Br. eur. (0. striatum Hedw., Mdr., Chev.). — C.

Lyellii Hook.— Montmorency (M6r.); Meudon (Cosson); Aunay (Durieu); Oise

(Graves Cat. Oise).

Coscinodon Spreng.

pulvinatus Spreng. (Grimmia cribrosa Hedw.)* — A. R. (Chev.),? (M&r.).

Grimmia Ehrh.

apocarpa Hedw., Cor. Br. eur., Chev., M£r. — C.

var. (3 apocaulos. Br. eur. dans les remarques (G. apocaula Chev.).

var. -y rivularis Br. eur. (G. rivularis Schw.) — S^nart, Grosbois (Chev.).

plagiopodia Hedw., M6rat? —• Oise (Graves Cat. Oise).

crinita Brid. — Saint-Germain pres Compiegne (Graves Cat. Oise). — C. (Chev.).

A. C. (M6r.).

pulvinata Hook et Tayl., Mer. (Dicranum pulvinatum Chev.). — C.

var. (i obtusa Br. eur.? (G. obtusa Schw., Graves; G. africana M£r.) — Oise

(Graves Cat. Oise).

funalis Br. eur. (Trichostomum funale Schw.). — Fontainebleau (M£r.).

trichophylla Grev. — Forfit de Fontainebleau (Cosson).

patens Br. eur. (Trichostomum patens Schw. — Fontainebleau (M6r.).

Merat signale une variete piliferum qn'on trouverait a Fontainebleau.

Donniana Sra., Cor. Br. eur. (G. obtusa Schw., Br. eur.; G. plagiopus Hedw.,

Chev.).

ovata Web. et Mobr. — Saint-Leger, Nemours (Mir.),

commutata Huebn. (Dicranum ovale Hedw., Chev.).

Rhacomitrium Br. eur.

aciculare Brid. (Trichostomum aciculare Chev.).— Sur les pierres baignees par la

Seine, k Argenteuil (M6r.), a Charenton (Chev.); dans la riviere de Crosne

(Chev.).

heterostichum Brid. (Trichostomum heterostichum Hedw., Graves). — Fontaine-

bleau! (Mer.); Senlis (Graves Cat. Oise).

lanuginosum Brid. (Trichostomum lanuginosum Hedw.).—Chantilly, Fontainebleau

(M£r.). — Rare en fructification (Mdr., Chev.).

canescens Brid. (Trichostomum canescens Hedw., Chev., Mer.). — Nemours, Fon-

tainebleau (Mir.).

var. ^ ericoides Br. eur.
(
Trichostomum ericoides Schw., Chev.; ft. ericoides Brid.,

Graves;. — Commun a Meudon, Montmorency, mais rare en fructification

(Chev.); Oise (Graves Cat. Oise).

Hbdwigia Ehrh.

ciliata Hedw. (Ancectangium ciliatum Hedw., Mer.). — Villers-Cotterets (Chev.),

Fontainebleau (Chev., M£r.), Nemours (M£r.).

var. ^ secunda (H. secunda DC.).

bleau (Chev.).

Cincudotus Br. et Sch.

aquaticus Br. eur, (Uedwigia aquatka Hedw.). —Commun

i

Fontaine-
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Cinclidolus fontinaloides P. de Beauv.,Mer. (Trichostomum fontinaloidcs Hedw., Chev.).— Machine de Marly (Chev., Mdr., Herb. Coss.); dans la riviere dc Crosne, en
Brie (Chev.); sur difTCrents points de FOise (Graves Cat. Oise); Moulin d'Episy
pres Moret! (Cosson).

m

Splachnum L.

ampullaceum L., Chev., Mer. — Fontainebleau, Saint-Uger, Villers-Cotterets
(M6r.) ; Valine de Bray (Graves Cat. Oise).

Cctte Mousse, fori rare, a etc rctrouvec pros dc Saint-Lcger, en 1852, par M. G. Thurct.

Physcomitrium Brid.

- sphsericum Br. eur.— £tang du Trou-Sale pres Versailles (Durieu in herb. Coss.),

(Hang dc Saint-Quentin pres Trappes? Peut-6tre aussi aux £tangs de Saint-

Hubert pres Rambouillet.
piriformc Br. eur. (Gymnostomum piriforms Hedw., Chev., Mdr.J — C.

Entosthodon Schw.

encetorum Cor. Br. cur. — Bois de Verrieres au carrefour des Paresseui (Durieu
in herb. Coss).

- fascicularis Cor. Br. eur. (Gymostomum fasciculare Hedw., Chev., Mdr.). — C.

Funaria Schreb.

Muehlcnbergii Schw. — Russy (Graves Cat. Oise).

hibernica Hook. — Port-Villez (Thuret et Cosson.).

hygrometrica Hedw., Chev., Mdr. — C.

Leptobryitm Schimp.

piriforme Cor. Br. cur. (Bryum piriform Br. eur., M<*r.; Webera piriformis

Chev.). — Montmorency (Mdr.). — C. (Chev.).

Webera Hedw.

elongala Cor. Br. eur. (Bryum elongalum Dicks., Br. cur.; Pohliaelongata Hedw.,

Chev.).— Mcudon!; Montmorency (Chev.).

mida Cor. Br. cur. (Bryum crudum Schreb., Br. cur., Mdr., Graves; Malum

crudum Hedw., Chev.).— Compicgnc, Mareuil-sur-Ourcq (Graves Cat. Oise).

A. R. (Chev.).

nutans Cor. Br. cur., Chev. (Bryum nutans Schreb., Br. cur., Mer.).— Versailles

(Chev.); Meudon, Clamart (Chev., Mer.); Fontainebleau (Mdr.).

annotina Cor. Br. eur. (Bryum annolinum Br. eur., Mer.; B.bulbiferumChev.).

Meudon (Chev.); Saint-Ldger (Mdr.).
# #

carnea Cor. Br. eur. — Ponds des fortiflcations au bois de Boulogne (Duneu in herb.

Coss.).

BtmjM Cor. Br. eur.

biuum Schreb. (D. venlricosum Dicks , Mer.). — Compiegne (Graves Cat. Oise).

torquescens Br. eur. — Port-Villez (Cosson).

- erythrocarpon Schw. — Fontainebleau ! Senart (Cosson).

- atropurpureum Web. et Mohr. - Port-Villez, Saint-Germain (Cosson).

Cfcspiticium L., Chev., MO. — C.

argenteum L., Chev., Mer. — C.

capillarc Mcdw., Chev., Mer. —C. „, ,
„ ,„..,„.„ ».,,,,

roseum Schreb., Mer. (Mnium roseum Hedw., Chev.). - ronta.nebleau, Sa.nt-

Leger (Mdr ): ComDitanc (G raves Cat. Oise). ...... j .

..seud'otriquctrnni Schw'- Montfort-rAmaury, fosses

p
^Jo^t,ons dans le

bois de Boulogne (Durieu in herb. Coss.); env. dc Pans (Herb. Mus., Herb.

'T>l • | * _

Pallets' Swartz. - Env. dc Paris (Herb. Mus., Herb. Thrill.).

turbinatum Hedw., Mer. - Marais dc Varainfroy (QucsUer .n herb. Coss.).

69
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Mmum L.
*

cuspidatum Hedw., Chev. (Bryum cuspidatum Schreb. , Mer.).

afGoe Bland. (Bryum affine, Brid., Mdr.). — Meudou (M6r.).

undulatum Hedw., Chev. {Bryum ligulatum Schreb., Mer.). — C.

rostratum Schw., Chev.— Cuise-Lamotte , La Chapclle-aux-Pots, for6t de Com-

piegnc {Graves Cat. Oise).

liornum Hedw., Chev. (Bryum hornum Schreb., M^r.). — C. •
•. —

serratum Brid. (Bryum marginatum Dicks., M^r.) — Ville-d'Avray, Meudou (M£r.).

stellare Hedw. — Bois de Belloy pres Beauvais, forfct de Compiegne [Graves Cat.

Oise).
'

puuctalum Hedw., Chev. (Bryum punctatum Schr., Mdr.).

AULACOMNION Schw.

palustre Schw. (Mnium palustre Hedw., Chev.; Bryum palustre Sw.> Mer.). — U
audrogynumSchw. (Gymnocepjialus androgynus Chev.; Bryum androgynumNer.).

— Rare en fructiGcation.

Meesia Hedw.
*

longiseta Hedw. — Forfcts de Montmorency et de Bcaucarreau (Chev.).

Bartramia Hedw.

strieta Brid. — Bagneaux pres Nemours (Cosson).

ithyphylla Brid. — Env. de Paris (Herb. Mus., Herb. Thuill.).

pomiformis Hedw., Chev., Mer. — C.

Halleriana Hedw. — ForSt de Compiegne (Graves Cat. Oise).

Philonotis Brid.

marchica Cor. Br. eur. (Barlramia marchica Schw., Graves). — For£t de Com-

*

piegne (Graves, Cat. Oise).

fontana Cor. Br. eur. (Bartramia foniana Brid., Graves). — Saint-Leger (Cosson);

Mont-Benard, fonHs de Hez ct de Compiegne, Flcurinc (Graves Cat. Oise). — C.

(Mdr., Chev.).
-

Atrichum P. de Beauv.

undulatum P. de Beauv. (Oligotrichum undulatum DC, Chev.; Polytrichum w-
' dulatum Hedw., Mdr.; Catharinea undulata Brid., Graves). — C.

Pogonatum P. de Beauv.

nanum Brid. (Polytrichum nanum Hedw., Chev., Mer.). — C.
abides Brid. (Polytrichum aloides Hedw.). — Versailles, Meudon, bois de Boulo-

gne (Mer.). — A. R. (Chev.).

urnigerum Brid. (Polytrichum ur nigerurn Hedw.). — Fontainebleau (Chev.,M£r.)

Meudon (M6r.).
-

-

*

Polvtrichum Br. eur.

formosum Hedw. — Bois deVerriferes (Durieu); Compiegne, Ermcnonville (Gravte

Cat. Oise),

var. P paUidisetum (P. pallidisetum Funck). — Villers-CottereU, Compile
(Chev.).
Me'iat ne distingue pas cette espece du P. comnutne. doati suivant cet auteur, elle nc serait

qu unc des formes. '

pilifcrum Schreb., Chev., Mdr. — C.
juniperiuum Hedw.j Chev., Mer. — C.
strictum Cor. Br. eur., Graves (P. juniperinum [i slrictum Br. eur.),— fortt du

Pare, bois de la Chapc1le-au*-Pots, forCt de Hez (Graves, Cat. Oise).
commune L., Chev., Mer. — C.

Diphyscium Web. et Mohr.

foliosum Web. ct Mohr. — Meudon (Mandon)t Saint-Germain, Versailles, Mont-

morency (Chcv.> M£r.).



SEANCE DU 17 DECEMBRE 1858. 755

Buxbaumia Haller.

aphylla Haller. — Mcudon (Chev., Mer.); Verriferes, Versailles (Chev.) ; Saint-Ger-
main! (Schoenefeld),

Andrjsa Hedw.

petrophila Ehrh. (A. rupestris Hedw.) . — Fontainebleau, Comptegnc, Villers-Cot-
terets (Chev.).

Fontinalis Dill.

antipyretica L. — Commun dans la Seine et la riviere de Crosne (Chev.); Mcudon
,

rivifere d'Yercs a Crosne, dans leLoing, a Moret, Nemours (M6r.).

squamosa Dill. — A. R. (Chev.).

Cryph.ea Br. eur.
i

heteromalla Brid. (Neckera heteromalla Chev., Daltonia hetcromalla M<fr.).— Fon-
tainebleau, Villers-Cotterets (Chev.); Versailles (M6r.).

Neckera Hedw.

pennata Hedw., Chev. (Daltonia pennata M6r.). — Fontainebleau, Compiegne.

C. (Chev.).

pumila Hedw. — Forfit de Thelle, Thury-en-Valois (Questier in herb. Coss.).

crispa Hedw. — Abondant sur ies rochers entrc Bonnieres et Port-Villez (Cosson)

Au Beauvoisis, Fontainebleau (M£r.). — C. (Chev.).

complanata Br. eur. (Leskea complanata Chev.; Hypnum complanatum Mer.).

C, mais rare en fructification.

Omalia Br. eur.

trichomanoides Br. eur. (Leskea trichomanoides Chev.; Hypnum trichomanoides

M6r.). — C.

Pterygophyllum Brid.

lucens Brid. (Leskea lucens Chev., Graves; Hookcria lucens Mdr.). — Mcudon

(M&\), Valine de Bray, forftt de Hez, forftt de Compiegne (Graves Cat. Oise).

Pylais^a Br. eur.

polyantha Br. eur. (Leskea polyanlha Chev.; Hypnum polyanthos M£r.).— San-

nois!

Homalothecium Br. eur.

sericeum Br. eur. (Leskea serkea Chev.; Hypnum sericeum M£r.) — C.

Orthothecium Br. eur.

rufescens Br. eur. (Leskea rufescens Chev., Graves). — Sacy-le-Grand (Graves Cat.

Oise) ; Saint-Gratien, Montmorency (Chev.).

CYLiNDROTHEciuto Br. eur.

Montagnei Br. eur. — D&ouvert dans la forftt de Saint-Germain par M. de la

Pylaie (Br. eur., monog., p« 6.)

Pterigynandrum Br. eur.

? filiform® Hedw. — Indiqud par Mfrat comme distant peut-6tre h Fontainebleau.

Pterogonium Swartz.

gracile Sw. (Pterigynandrum gracile Hedw., M<*r., Graves). ~ Fontainebleau

(BMr.)i forSt de Compiegne (Graves Cat. Oise).

Climacium Web. et Mohr.

dendroides Web. et Mohr, Chev. (Hypnum dendroides L. , M<r. )
.
- Meudoo.la

Malmaisou, Versailles (Chev.); bois de Boulogne, Compiegne (BMr.); clang de

Saint-Quentin pres Trappes! (Boucheman).
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Leucodon Schw.

sciuroidcs Schw., Chev., M<5r. — C. f
mais assez rare en fructitication.

Antitricuia Brid.

curtipendula Brid. (Neckera curtipendula Hedw., Chev., Mer.).— Compiegne, Fon-

taiuebleau (Chev.).— Assez rare en fructification.

Leskea Hedw.

polycarpa Hedw., Chev. (Hypnum medium Dicks* , M£r.).— C.

Anomodon Br. eur.

atlcnuatus Br. eur. {Leskea attenuata Hedw., Graves). — Oise (Graves Cat. Oise}.

viticulosus Hook et Tayl. (Neckera viticulosa Hedw., Chev., M£r.). — Fontaine-

blcau (Mcr.) ; Saint-Cloud, Saint-Germain (Chev.). — A. C.

Thuidiuh Schimp.

tamariscinum Br. cur. (Hypnum tamariscinum Hedw., Chev.; II . prolifcrumlAer.).

— C.

abietinum Br. eur. (Hypnum abielinum L , Chev., M£r.). — C, mais trfes rare en

fructification.
t

Plagiotheciux Schimp.

silesiacum Br. eur. {Hypnum silesiacum Schw., Chev.; II. repens Poll., Mer.).

Commun & Meudon! (Mcr., Chev.) ; Compiegne (Mer.).

dcnticulatum Br. eur. (Hypnum denticulatum L., Chev., Mir.).— Meudon a l'dtang

de Trivaux (Mer.). — C. (Chev.).

silvaticum Br. eur. (Hypnum silvaticum Sw.> Chev.). — Villed'Avray pres de

Tetang! Montmorency!
undulatum Br. eur. (Hypnum undulatum L. , M^r.). — Rare en fructification

(Mer,).

BiiYNCiiosTEGiuM Schimp.

tcuellum Br. eur. (Hypnum tenellum Dicks., M6r., Graves).— For6t de Compiegne,

Thury en Valois (Graves Cat. Oise).

Tecsdalii Br. eur. — Saint-Cloud (Schimper Br. eur.).

megapolitanum Br. eur. (Hypnum megapolitanum Bland., Mer.). — Bois de Bou-

logne dans les tail lis de Sapins {Durieu in Mer.).

rotundifolium Br. eur. — Marly (Br. eur. monog. p. 7).

murale Br. eur. (Hypnum murale Hedw.. Chev., M£r.). — C.

rusciforme Br. eur. (Hypnum rusciforme Weis., Chev., Mdr.). — Sevres (Chev.)-

TiumnU'M Schimp.

alopecurum Br. cur. (Hypnum alopecurum L,, Chev., Mdr.). — C.

Eurynchium Schimp.

strigosum Br. eur. (Hypnum sirigosum Hedw., Chev.). — Bois d'Elincourt, de

Sainte-Margueritc et de Chevincourt, for£t de Compiegne (Graves Cat. Oise).

— C. (Chev.).

striatum Cor. Br. eur. (Hypnum striatum Ehrh., Chev., Mer.; E. longirostre

Schreb., $r. eur.).— C.

— prrclongum Br. eur. (Hypnum pmlongum L., Chev., Mdr.). — C.
f— Stockesii Br. eur. (Hypnum prcelongum var. M<*r.). — Ville-d'Avray !

Meudon.

(Cosson in herb. Le Dien).

pilifcrurn Br. cur. (Hypnum piliferum Chev., Mdr.), — C.

lsoTHEcii'M Br. eur.

myurum Brid. (Hypnum curvatum Sw., Chev.; //. myurum Brid., Me>.).-— c

myosuroides Brid. {Hypnum myosuroides L., Chev., Mer.). — Marly, Versailles

(Chev.); Meudon (Mer.).
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Bbacqythecium Schimp.

populeum Br. eur. (Hypnum populeum Hedw., Chew, Mer.). — Foutaincblcau
(Chcv.).

plumosum Br. cur. (Hypnum plumosum L., M£r.). — Meudon (Mir.),

vclutinum Br. eur. {Hypnum velutinum L., Chev., Mdr.). — Versailles (Chev.).

var. 7 intricotum (Hypnum intricalum Hedw., Chev.). — C. (Chev.).

salebrosum Br. eur. (Hypnum plumosum Hedw., Chev., Graves); //. albicans var.

Mdr.) — Meudon (Herb. Coss); FonH de Compiegne, Villencuvc-sous-Thury

(Graves, Cat. Oise).

albicans Br. eur. (Hypnum albicans Neck, Chev., Mdr.). — Sevres (Chev.).

Scleropodium Schimp.

illecebrum Br. eur. (? Hypnum illecebrum Lam., Mdr.]. — Meudon (Vaillant sui-

vant le Br. eur. monog. p. 2); Aunay (Cosson in herb. Le Dieti); Oise (Graves
Cat. Oise).

Camptothecium Schimp.

lutescens Br. eur. (Hypnum lutescens Hedw., Chev., M6r.). — C.

Amblystegium Schimp.

subtile Br. eur. (Leskea subtilis Hedw., Chev., Graves). — Fontaineblcau, Meudon
(Chev.); fortH de Hez, for&t de Compiegne (Graves Cat. Oise).

serpens Br. eur. (Hypnum serpens Hedw., Chev., Mer.). — C.

irriguum Cor. Br. eur. (A. fluviatile Br. eur.; Hypnum fluvialile L., Graves).

Oise (Gt*aves Cat. Oise).

riparium Br. eur. (Hypnum riparium L., Chev., Mer.). — C.

var. e trichopodium Chev. (Hypnum LrichopodiumSchuhz).

var. p Chev. (Hypnum longifolium Brid.),

Liunobium Schimp.

palustre Br. eur. (Hypnum palustrc L., Chev., Mer.).

Hypnum Dill., Br. eur.

? polymorphum Hook ct Tayl. (H. polymorphism Brid.; //. squarrulosum Brid..

Chev.).— Meudon, Montmorency (Chev.); env. de Paris (Herb. Thuill. in Herb.

Mas.).

stellatum Schreb., Chev., Mer. — C.

incurvatum Schrad. — Oise (Graves, Cat. Oise).

cupressiforme L., Chev., Iftr. — C.

molluscum Hedw., Mdr. — C.
%

Crista-castrcnsis L, Chev., Mir.. — Meudon (Chev., Mdr.), Compiegne (Iter.),

Fontaineblcau! • ^ „ . ._ .

uncinatum Hedw., Chev., MiSr.— Montmorency, Chantilly (Chev.); Fontaineblcau !

revolvens Swartz, Chev. — Morfontaine (Cosson in herb. Le Dion).

flmtans L., Chev., M<5r. —- C.
'

aduncum Hedw., L., Chev., Mdr. — En Brie, Saint-Leger (Chev.).

var. £ tenue Chcv. (H. Jenue/Turn.).

Suivanl le Br. e«i". iV/. flr//i/ic//m Hedw. serait Vff. aduncum var. /*/i#*4? dc Linnc.

eommutatum Hedw., Chev., M£r. —Meudon (Chev.).

filicinum L., Chev., M<5r. — Bondy (Chcv.).

rogosum Ehrh., Chev., M4r. - Bois de Boulogne (Mtr.). - R. Inconnu en fruclifi-

sco^pSei^aev., If*. - Saint-Graticn, Montmorency, Saint-Leger (Chev),

Meudon!, Morfontaine (Cosson in herb. Le Dien).

lycopodioides Schw., Chev.

cordifoliiim Hedw., Chcv., life - Rare en fructification.

stramineum Dicks., Chev., Mfe - ValWcde Bray (Giwei Cat. O.sc). - Rare en

fructification (Mer.).



758 SOCIETE BOTANIQUE 1)E FRANCE.

Hypnum trifarium Web. ct Mohr, Chev. — Saint-Leger, Montmorency (Chev.),

— cuspidatum L., Chev., M£r. •— C.

VH, flexile Bird., portii par Chevallier comme varie'tc de YH. cuspidalum
%
u'en est qu'un

simple synunyme, (Br. brit. % edit, de Wilson, j>. 575.)

Schreberi Willd. (Hypnum muticum Swartz, Chev.)- — Fontaineblcau! (Cosson).

purum L., Chev., M<*r.. — C.

nitens Schreb., Chev., Mer. — For6t de Compiegne (Graves Cat. Oise); Saint-

Gratien, Sevres, Montmorency (Chev.).

? Hedvvigii DC, Chev. — Forets de Montmorency, de Beaucarreau, de Senart

(Chev.); Oise [Graves^ Cat. Oise).

La Mousse indiquee sous ce nom par Chevallier et par M. Graves est prohuMenient VHypnum
molluscum, qu'uu nc trouve ni dnns la Flore de Chevallier ni dans le Catalogue de M. Graves,

*

dYLOComuM Schimp.

splendens Br. cur. {Hypnum splendens Hedw., Chev., M6r.). — C.

umbratum Br. eur. (Hypnum umbratum Ehrh., Chev.). — Compiegne (Chev.).

brevirostrum Br. eur. (Hypnum brevirostrum Ehrh., Chev., M£r.). — Bois de Bou-

logne, Saint-Cloud (Chev.); Versailles, Rambouillet (Mer.).

squarrosum Br. eur. [Hypnum squarrosum L., Chev., Mer.). — Commun h Meu-

don, Versailles, Saint-Germain (Chev.).

loreum Br. eur. (Hypnum loreum L., Chev., Mer.). — Senlis, Compiegne, Fontai-

nebleau (Chev.)*

triquetrum Br. eur. (Hypnum triquetrum L., Chev., M6r.). — C.

SUR DES EPIS MONSTRUELX DE TYPHA, par M. J. BUFFET.

(Paris, 17 decembre 1858.)

J'ai observe sur les epis des Typha deux etats anomaux qui me paraissent

dignes d'etre mentionnes dans notre Bulletin :

1° Dans Tun de ces etats, on trouve deux epis femelles superposes. La

tige offre alors trois epis, les deux inferieurs femelles et le superieur m^le.

Cette anomalie se rencontre assez frequemment ; on I'observe peut-etre trois

ou quatre fois sur une centaine de pieds.

2° Le second etat anomal est, pour ainsidire, ente sur le precedent, le le

fais presenter a la Societe. Dans ce cas, dont je n'ai jamais vu que ce

seul exemple, Pepi femelle superieur, intermediaire aux deux autres, a

snbi une division. Au-dessus de Tepi femelle inferieur, la tige est fendue en

deux parties; chacune d'elles porte un epi femelle, au-dessus duquel elles

se reunissent pour porter I'epi male unique et terminal.

Cet echantillon a ete trouve par M. Defrance dans I'etang de Saint-Hu-

bert pres Rambouillet (Seine-et-Oise), le 26 juillet 1858, a Therborisation

de TM. Chatin. Notre honorable confrere M. Vigineix a rencontre une

monstruosite analogue encore plus complete : c'etait une bifurcation de

la tige, commencant au-dessous de l'epi /emelle inferieur, dont les branches

s'elevaient isolement, et portaient chacune un epi male sans se reunir.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, presente a la Societe le Nitelk

strl/ir/era trouve ie 25 seplembre dernier, a Layrac pres Agen (kol-
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) docteur Amblard et M. do Pommarol. La

seule Characee signalee dans ce departement par Saint-Amans est lo

Chara fcetida.
* »

M. Fournier met ensuite sous les yeux de la Societe un rameau

de Lonicera Xylosteum % cueilli au mois de mai dernier, et qui pre-

sente trois feuilles au lieu de deux a cnaque vertieille. Le pied qui

le portait etait cultive et en pleine fleur; les rameaux lleuris pre-

sentaient a chaque noeud deux petites feuilles opposees, tandis que

les nouveaux rameaux de Vannee, tres vigoureux et deja elcves de

h tous des verticilles formes de

trois grandes feuilles et alternant exactement entre eux.
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PHYS1OL0GIE VEGETALE.

Be eaulilras Bcsoniaccaram, imprimis lis qui lasorum
fasciculis in parenchymalc medullar! dispersls sunt

prwditi. Dissertation inaugurate, par M. Fr. Armin. Gust. Hilde-

brand (brocb. in-8de hi pages, Berlin, 1858)

Ce Memoire est dedie a M. Alex. Braun. L'autcur doune d'abord un

apercu historique relatif aux plantes dicotyledones dans lesquelies on a

reconnu I'existence de faisceaux vasculairesepars au milieu de la moelle. II

rappelle que M. G.-H.Scbultz a etabli pour ces Dicotyledons une classe

particuliere, dans la division du regne vegetal qu'il a proposee, celle des

Synorganes dicborganoides ; mais il ajoute que, si Ton se basait sur ce

caractere anatomique pour etablir une division quelconque, on serait con-

duit a romp re les affinites les plus naturelles, a briser des families et meme

des genres. II donne le releve des families dans lesquelies on a vu jusqu'a

ce jour des faisceaux medullaires : ce sont les Berberidees, les Nymphea-

cees, les Papaveracees, les Melastomaeees, les Cucurbitacees, les Begonia-

cees, les Araliacees, les Primulacees, les iNyctaginees, les Amarantacees,

les Pbytolaccaeees, les Piperacees. Ne pouvant s'occuper de toutes ces

families, il a porte specialement son attention sur celle des Begoniacees,

dont il a pu etudier quatre-vingt-dix-huit especes, grace a la riche collec-

tion qu en possede le Jardin botanique de Berlin. Sur ce nombre, vingt-

deux seulement lui ont presente des faisceaux medullaires, soixante-seize

s
f

en sont montrees depourvues; d'oii il resulte que I'absence de ces faisceaux

est trois fois plus frequente dans cette famille que leur presence. En second

lieu, dans certains des genres proposes en grand nombre par M. Klotzsch.

parmi les Begoniacees, quelques-uns lui ont offert des faisceaux medul-

laires dans toutes leurs especes (Ewaldia, Scheidweileria, Platycentrum),

tandis que d'autres lui en ont montrc dans certaines de leurs especes et non

dans d'autres. En raison de I'inconstancedece caractere, il poseen principe

que la structure anatomique de la tige, considereeen elle-meme, ne peut

devenir motif de division dans la methode naturelle.

L'etudc attentive destigesdes Besoniaceesa fait reconnaitre a M. Hi!-

debrand deux types distincts :

1° Les Begonia*formes ont toujours la tige dressee, rameuse, formec

d'entre-nceuds assez allonges
5 leurs feuilles sont disposers exaclementselon
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rordre spiral 1/2, en formant deux series rigoureusemenl opposees. Leurs
faisceaux sc diligent paralielement eulre eux clans toute la longueur de
rentrc-noBud

;
a I'exterieur de la portion vasculaire de ces faisceaux se

trouve constammentune masse semi-lunaire de fibres a parois epaisses.

Des cellules interposees aux faisceaux, a parois ties epaisses et disposers

par files radiales, les reunissent en un cylindre Iigneux, pourvu, dans les

especes ligneuses, d'un anneau cambial, grace auquel la tige croit en

epaisseur.

2° Les Gireoudiceformes ont une tige en rhizome, rampante, dtcombaute,

ascendante, rarement dressee, a ramu les floriferes espaces, simples ou

presque simples; leurs entre-noeuds sont tres courts; leurs feuilles sont

disposees selon l'ordre spiral 1/2, en deux series non pas opposees, mais

situees sur le meme cote de la tige. Les faisceaux vasculaires ne marehent

point paralielement dans la longueur de chaque cntre-noeud, mais le plus

souvent ils s'anastomosent enlre eux ; ils manquent de fibres a parois
/ #

epaisses ou n'en present en t que d'isolees, qui sont dispersees dans leur por-

tion exlerne ou interne. Les cellules interposees aux faisceaux ne ressem-

blent jamais a celles du premier type; 1'anneau cambial existe dans cer-

laines ; il manque dans d'autres.

M. Hildebrand examine ensuite en detail dans autant de paragraphes

distincts : 1° le trajet des faisceaux des Begoniacees ; 2° le rapport de ce

trajet des faisceaux avec rordrepbyllotaxique; 3° le nombre de ces fais-

ceaux dans les entre-noeuds consccutifs; 4° les parties constitutives de la

t,#ge et sa vegetation; apres quoi il deduit de ('ensemble de ses recherches

'es conclusions suivantes :

1. Les faisceaux medullaires qui existent dans la tige d'on certain

nombre de Begoniacees nepeuvent fournir un caractere pour la division de

toute la famille.
,

.

2. Les faisceaux medullaires qui parcourent un enlre- noeud en mareliant

paralielement entre eux, se reunissent par anastomose, dans le noeud, entre

eux et avec eeux de la peripheric ; il n'est pas un faisceau central qui tra-

verse le noeud en ligne droite sans se joindre aux autres. C'est du plexus

ainsi forme dans le noeud que naissent les faisceaux centraux de I'entre-

nceud superieur ; d'autres portions de ce plexus se portant a la peripheric

de la tige, montent ensuite dons celle-ci en y restant peripheriques. La
O 7

branche recoil une portion de ses faisceaux peripheriques de ceux qui sont

egalement peripheriques dans l'axe, et I'autrc portion du plexus forme par

^s faisceaux peripheriques et centraux de l'axe ; ses faisceaux centraux

Proviennent du meme plexus et des faisceaux peripheriques.

3. L'ordre phyllotaxique se raltache au trajet des faisceaux periphe-

riques, nullcment a la marchc ni a la disposition des faisceaux medullaires.

ft. Le nombre des faisceaux, soit peripheriques, soit medullaires, varie
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avec les entre-noeuds ; il diminue a I'extremite de la tige ; deja les premiers

entre-noeuds des ramcaux floriferes ren ferment fort peu de faisceaux me-

dullaires ou en manquent memeentieremenf,

5. Les faisceaux peripheriques sont le plus souvent, mais won loujours,

relies en un corps ligueux; les faisceaux du centre sont disperses sans ordre

clans la moelle. Quelquefois I'ecorce elle-meme renferme des faisceaux

vaseu Iaires.

6. Les faisceaux de I'ecorce sont formes de fibres a parois epaisses, de

cellules conductrices, d'une couche cambioforme, d'un corps ligneux ;
ils

ne croissent pas en epaisseur. — Les parties constitutive* des faisceaux

peripheriques sont : des fibres a parois epaisses, des cellules conductrices,

du cambium, un corps ligneux. Ces faisceaux grossissent plus ou moins

(quelques-uns exceptes) par 1'effet d'un accroissement faible pour les cel-

lules conductrices, plus considerable pour le corps ligneux, qui est du au

cambium.—Les faisceaux medullaires comprennent cbacun un ou deux corps

ligneux, une couche cambioforme, des cellules conductrices; on netrouve

pas dans tous des fibres a parois epaisses; la ou elles existent, elles sont

entourees par les cellules conductrices et cambioformes. Ces faisceaux ne

croissent pas en epaisseur.

mouvciiiciits

sou* l'influcncc dc la liiiuiere: par M. S. featchinsky {Bull,

de la Soc. imper. des natural, de Moscou, cahier n° 6 de 1857, pp. 221-

248, pi. II et III).

Le memoire de M. Ratchinsky est relatif au sommeil des feuilles et a

l'inflexion des axes vers la lumiere, phenomenes qu'il range dans lamfime

categorie, vu 1'analogie qu'il croit avoir reconnue dans le mecanisme qui

determine Tun et l'autre. L'auteur donne d'abord le releve historique de-

taille des travaux que possede la science sur ces deux sujets, et des theories

qui out ete proposees pour les expliquer. II resume de la maniere suivante

tout ce qu'on sait aujourd'hui a cet egard : 1° l'inflexion est operee par la

moitie de 1'axe exposee a la lumiere-, l'autre moitie est entierement passive.

2° Cette inflexion depend d'un etatparticulier de turgescence des tissus, du

a Taction chimique de la lumiere.

Pour se fixer sur ce dernier point, M. Ratchinsky a repete une expe-

rience lies connue de Dutrochet, mais en la modifiant. II a fendu longitu-

dinalement des tiges, et il a mesure avec un rapporteur la divergence ce

leurs deux moittes, qui se courbentaussitdt en dehors. II a pris la moyenne

de plusieurs observations pour chacunedes especes sur lesquelles il a expe-

riment*, et, afin d'avoir des axes compatibles, il a choisi les
pedoncules

de diverses fleurs au moment de la fleuraison ; il a coupe la fleur immedia-
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tement sous Ic calice, et il a eu soin de faire passer I'jncision, autant que
possible, par I'axe du pedoncule. II a observe de cette maniere le Uontodon
Taraxacum, le Rosa canina, le Caragana Altagana, le Bellis perennis, le

Scabiosa atropurpurea et le Tropceolum majus. II conclut de ses observa-
tions que la tendance a recurvation en dehors existe constamment dans
les axes vegetaux

;
que cetle tendance s'accroit sous I'influence de la lumiere,

car elle est plus forte le jour que la nuit, plus forte aussi dans la moitie de
la tige qui est la plus eclairee.

Mais il restait a savoir si cette tendance d'une moitie de la tige a se

eourber en dehors depend d'une tumescence inegale des parties centrales

et peripheriques de la tige, ou si Tune de ces parties de la tige est seule

active dans ce phenomene. — On se rappelle que Dutrochet attribue au

systeme medullaire uue tendance a se comber eu dedans, au systeme cor-

tical une tendance a se eourber en dehors. En repetaut les observations de

Dutrochet, M. H. Mohl ne les a pas reconuues exactes. M. Ratchinsky a

obtenu les m ernes resultats que M. H. Mohl. L'un et I'autre ont vu que le

systeme medullaire n'a pas la moindre tendance h I'incurvation, tandis

que I'ecorce tend toujours a se eourber en dehors. Le savant russe

donne, comme consequence de ses experiences, ce principe « que la ten-

dance a I'incurvation en dehors qu'offrent les segments des tiges herbacees,

et, par consequent, leur tendance a se flechir vers la lumiere, est determi-

nee par leur systeme cortical. » II a cherche ensuite a reconnaitre quelle est

la portion de I'ecorce qu'il faut regarder comme la cause de ces flexions. Le

liber ne parait pas intervenir sensiblement dans la production de ce pheno-

mene; e'est done le parenchyme cortical auquel il faut 1'attribuer. Or, dans

ce parenchyme, MM. Hartig, Schleiden, Mohl, etc., ont distingue : l
a une

couche exterieure, situee immediatement au-dessous de 1'epiderme, loug-

temps inapercue ou confoudue avec le liber, composee de cellules allougees,

a parois ties epaisses, intimement unies, remplies ordinairement d'un

b'quide transparent el incolore, qu'on voit passer quelquefois insensible-

ment au parenchyme interne, tandis que, dans d'autres cas, elle se termine

brusquement et sans transition; 2° une zone interne, qui constitue le

parenchyme eortical proprement dit. Celle-ci est le siege d'un travail con-

stant d'assimilation, et des lors se trouve dans un etat de turgescence plus

prononcee que celle de la couche externe, qui d'ailleurs ue peut dilater

autaut ses cellules, a cause de la grande epaisseur de leurs parois. « La

turgescence du stratum interieur de I'ecorce doit augmenler, dit I'auteur,

sous I'influence desoxydante de la lumiere et produirc dans la tendance a

I'incurvation de tout le systeme cortical mi surcroit, ayant pour suite de

eourber toute la tige du cote de I'afflnx de la lumiere, malgre la ten-

dance en sens contraire, mais plus faible, qui existe dans I'autre moitie de

'a tige. »
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Dans la seconde partie de son memoire, M. Ratchinsky communique des

observations sur les plantes dormantes et sup le mecanisme cles mouvements

connus sous le nom de sommeil. 11 resume d'abord le peu que nous ont

appris sur ce dernier sujet Lindsay, Dutrochet, Meyen, Dassen, Briike. « II

resulte, dit-il ensuite, de ces travaux que les renflements moteurs des

feuilles dormantes sont revetus d'une couche de parenchymc turgeseent,

tendant, de chaque cdte du renflement, a courber le petiole vers le cfltfi

oppose, en sorte que celui-ei est force de prendre la position oil ces ten-

dances opposees s'equilibrent entre elles. Nous voyons que Taction de la

lumiere fait prevaloir une de ces tendances antagonists sur I'autre, en sorte

que le petiole est courbe vers le haut, vers le has ou lateralement, selon le

caractere specifique de la plante; quelquefois la portion de parenchyme

qui Temporte sur les autres n'etant pas disposee pnrallelement a Paxc du

petiole, il en pesulte un mouvement de torsion. » M. Briike avait deja con-

state une difference d'epaisseur dans les parois des cellules qui forment le

dessus et le dessous du renflement moteur du Mimosa pud ica. M. Ratchinsky

a cherche si cette inegalite ne se montrerait pas egalement dans les diffe-

rentes feuilles qui se relevent ou s'abaissent pendant la nuit. Dans ce but,

il a etudie la structure anatomique des parties motrices des feuilles dor-

mantes du Chenopudiwn album, du Malva rotundifolia, de VImpatiens glan-

dulicjera, de YOxalis acetosella, du Lupin et de quelques autres Legumi-

neuses. II a vu que le renflement moteur presente un parenchyme plus

semi, a parois plus epaisses, a sa partie superieure , dans celles de ces

plantes qui rabattent leurs feuilles peudant la nuit, et qu'il offre ce meme

tissu a sa partie inferieure dans celles qui relevent leurs feuilles a i'obscu-

ritt\ II voit dans ces faits la confirmation de ses idees sur la cause des mou-

vements appeles sommeil des plantes, du moinspour les especesdont il s'est

occupe; ear ce sommeil est, dit-il, la manifestation visible de phinomencs

interieurs dont la nature pent Stre ties variee.

Les 35 figures lithographies qui occupent les deux planches jointes au

memoire de M. Ratchinsky represented presque toutes des coupes trans-

versales de tiges, de pedoneules, de petioles et de renflements moteurs p»is

dans differentes especes.

i

Reclterclics sur l'asslmilation dn carbolic par Ic*

feuilles des vegetaux; par M. B. Corenwinder (Annales de

chimie ct de physique, 3* serie, LIV, cahier de decembre 1858, pp. 321-

.356, pi. I).

Les engrais, ct, en general, toutes les matieres organiques alterees que

renferme le sol, repandent constamment dans ratmosphere du gaz a^ide

carboniqiie en quantite variable, suivant leur ctat de decomposition, tear
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humidite et {'elevation de la temperature. Ce gaz, emane du sol, est absorbc
en parlie par les feuilles des vegetaux. C'est ce que M. Corenwinder s'est

d'abord propose de demontrer par les reeherches dont son memoire ren-

ferme les resultats. L'appareil dont il s'est servi consislait en une grandc
cloche de verre a douille dont le bord fnferfeur rode s'appliquait exactc-

ment sur une plaque de xerro sur laquelle ello etait lutec avec du mastic

de vitrier. La douille de cette cloche portait deux tubes, dont Tun en

faisait communiquer Pinterieur avec Patmosphere, dont Pautre se rendalt

successivement a deux flacons contqnant de Peau de baryte, et & un grand

Bspirateur de 25 litres. Une plante en pot etant placee sous la cloche, si

Pon faisait jouer Paspirateur, Pair contenu dans la cloche etait appelc, et,

par suite, force de traverser Peau de baryte qui en retenait Pacide carbo-

nique; en meme temps de Pair exterieur arrivait dans Pappareil. Le carbo-

nate de baryte prod u it dans Peau du premier flacon indiquait la proportion

d'acide carbonique de Pair qui aval! ete soumis a Paction de la plante; il

suffisait de repeter Pexperience pendant le meme espace de temps, le len-

demain, apres avoir coupe celle-ci au niveau de la terre, et en laissant le

pot dans la cloche, pour reconnaitre qu'il setrouvait une plus grandc quan-

tity d'acide carbonique dans Pair de Pappareil. La difference entre les deux

resultats montrait la proportion de cegaz qui, la veille, avait ete absorbce

par la plante. Dans ces experiences : 1° quatre pieds de Thlaspi, hauls de

12 a 15 centimetres, ont absorbe en huit heures, a la lumiere diffuse,

17 centimetres cubes d'acide carbonique; 2° douze jeunes pieds de Pois,

hauls de 20 centimetres, en ont pris, pendant le meme espace de temps, a

'a lumiere diffuse, 8 centimetres cubes ;
3° une Laitue, dont le diam&trc

i'taitde 15cenlimetres, a absorbc 17 centimetres cubes de cegaz, c'est-ft-dire

toute la quantite qui en a ete obtenue quand la terre seule du pot s'est

trouvec dans Pappareil ; 4° de jeunes Pois, sans doute les memos que dans

'a deuxidmc experience, etant restes quatre heures a Pombrc et quatre

heures au soleil, ont decompose en ces huit heures 57 centimetres cubes

d'aeide carbonique sur 67 ; enfin douze pieds de petites Garottes, hauls de

16 a 18 centimetres, ont pris, en quatre heures d'ombre et quatre heures de

soleil, tout Pacide carbonique. exhale par la terre, par les raciues, et celui

qu'avait apporte dans la cloche Pair atmospherique aspire par Pappareil.

Ces premieres experiences avaient pour principal objet de manifester

('absorption de Pacide carbonique par les feuilles sous Pinfluence de la

lumifcrc.

Dans la seconde partie de son memoire, M. Corenwinder se propose de

prouver experimentalement que: Les plantes exhalent souvenl de Pacide

carbonique pendant le jour a la lumiere diffuse, surtout dans leur premiere

jeunesse, et que, dans I'Age adulte, elles ont moins generalement cette pro-

prietc. Pour cette nouvelle serie d'observations, Pappareil a etc modifier
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fair exterieur attire par le jeu de l'aspirateur n'arrivait dans !a cloche

qu'apres avoir traverse un tube a boules de Liebig rempli d'une solution

de potasse et one eprouvette pleine d'eau de baryte. En outre, une dispo-

sition parliculiere avait permis de laisser hors de la cloche le pot dans

lequel se trouvaient les racines des plantes dont la tige et les feuilles

etaient soumises a Inexperience. « Je constatai ainsi, dit I'auteur, que des

tiges naissantes de Pois, de jeunes Feves, les feuilles recemment epanouies

du Lilas, du Lupin, les bourgeons du Marronnier, etc., exhalent pendant

le jour, a Tombre, des proportions variables d'acide carbonique. Beaucoup

de jeunes vegetaux, qui ont cette propriete, la perdent dans un etat de

developpement plus avance. Un grand nombre de vegetaux adultes, non-

seulement n'expirent pas d'acide carbonique al'ombre, mais meme ilsdecom-

posentsouvent, a la lumiere diffuse, I'acide carbonique del'air aspire. (L'au-

teur en cite douze exemples.) Enfin, j'ai constate que les vegetaux suivants

expirent constamment de I'acfde carbonique pendant le jour, a Tombre,

quelquefois en proportions considerables; ce sont : le Colza, le Tabac,

1' Heliantkus annuus , le Lupin, leNoisetier pourpre, le Chou rouge, l'Ortie

commune... J'ai toujours remarque que tout degagement d'acide carbo-

nique cesse quand les plantes sont soumises aux rayons du soleil. »

« Les plantes absorbent pendant le jour, sous I'influence des rayons

solaires, de grancles quantites d'acide carbonique. Quelquefois elles en

absorbent aussi, mais en faibles proportions, a la lumiere diffuse. » Tel est

I enonce inscrit en tete du troisieme chapitre de ce memoire. Apres un

court historique des travaux qui ont etabli fassimilation du carbone par

les feuilles sous ('influence des rayons solaires, M. Corenwinder expose ses

propres observations sur ce sujet. Afin d'appreeier ce qu'une plante peut ab-

sorber de gaz carbonique dans un temps et dans des circonstances donnees,

il a fait passer dans la cloche deson appareil unequantiteconnuedecegaz t

en presence de cette plante; apres un certain temps, Fair de cette cloche

ayant etc aspire, et ayant des lors traverse I'eau de baryte, il a pu par l&

determiner la quantite d'acide carhonique restant, et en deduire par diffe-

rence celle qui avait ete absorbee. 1° Un pied de Colza, haut de 28 centi-

metres, en une heure, place au soleil, a pu assimiler le carbone de 166 ceil*

timetres cubes d'acide carbonique) ce qui, dans l'espace de douze heures»

representerait plus de 1 gramme de carbone. 2° Trois pois hauts, en

moyenne, de UO centimetres, ont absorbe, en une heure, 76 centimetres

cubes du meme gaz. 3° Un jeune Framboisier, vegetant en pleine terrej et

haut de 30 centimetres, a absorbe, en une heure de soleil, 66 centimetres

cubes d'acide carbonique. Pendant ses experiences sur cette plante* I'auteur

s'est assure que laquantite d'acide carbonique absorbee varie avec 1'iuten-

site de la lumiere solaire, et qu'elle est en rapport direct avec cette inten-

site. U° Une plante de Eeverole haute de 30 centimetres a pris, en une
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lieure d'insolation, 93 centimetres cubes d'aeide carbonique ; mais cette

plantc, par un temps sombre et pluvieux, n'a absorbe ni exhale aucune
trace de ce gaz. 5° Les autres experiences faites dans le meme but ont

porte sur le Lilas, la Carotte, et VHclianthus annuus.

L'euonce dout la demonstration est i'objet du quatrieme chapitre du
memoire de M. Corenwinder, est celui-ci : « Les piantes exhalent pendant
la nuit de 1'acide carbonique; ce qu'eiles en absorbent sous I'influence de
la lumiere solaire est beaucoup plus considerable que ce qu'eiles perdent

dans .'obscurite. » Si ['exhalation de gaz carbonique par les plantes pen-

dant la nuit etait connue depuis Ingenhousz, on n'avait pas determine la

quantite de carbone qu'elle leur fait perdre, ni le rapport de cette quantite

avec celle que i'assimilation diurne introduit dans I'organisme vegetal. Or,

cesontla les deux points dont l'auteur aeherche la determination experimen-

tale. II a vu que I'assimilation au soleil, par le Colza, s'eleve en douze heures

de soleil, a 1992 centimetres cubes d'aeide carbonique, tandis que 1'exha-

lation de ce gaz pendant les douze autres heures n'est que de Ul centimetres

cubes, ce qui donne une difference de 1945 centimetres cubes en faveur de

I'assimilation diurne. Meme, si Ton suppose que la plante ne regoive le

soleil que pendant une heure sur vingt-quatre, la quantite de carbone

qu'elle gagne est encore superieure a ce qu'elle perd. En effet, en une

heure de soleil, elle absorbe 166 centimetres cubes d'aeide carbonique:

elle en perd, en dix heures de nuit, U2 centimetres cubes; en Ireize heures

de lumiere diffuse, 32 centimetres cubes; il reste done 92 centimetres

cubes d'exces du gain sur la perte. L'auteur ajoute que si cette plantc etait

soumise constamment a la lumiere diffuse, son accroissement n'aurait plus

lieu. « II y acependant, continue-t-il, des vegetaux qui croissent a I'ombre,

et qui acquierent consequemment du carbone en I'absence des rayons

directs du soleil. II faut admettre qu'alors ces vegetaux trouvent ce prin-

cipe dans le sol, oil ils le puisent par leurs racines, et qu'ils en absorbent

en meme temps par leurs feuilles sous I'influence de la lumiere diffuse. »

Des experiences analogues a celles dont le Colza avaitete I'objet ont ete

faites par l'auteur sur le Pois, le Framboisier, le Lilas, la Feverole, le

Soleil.

Le cinquieme et dernier chapitre du memoire que nous resumons est

relatif a la question de savoir si, corame lont admis des physiologistes,

pendant le jour corame pendant la nuit, les vegetaux aspirent dans le sol

Par leurs racines de I'acide carbonique dont la decomposition a lieu sous

''influence de la lumiere, tandis que, pendant la nuit, il passe a travers le

tissu vegetal pour arriver jusqu'aux surfaces qui I'eXhalent. L'auteur a

fait, pour s'eclairer sur ce sujet, plusieurs experiences qui, dit-il, n'ont

Pas donne de resultats concluants. II croit cependant pouvoir formuler la

conclusion que le gaz carbonique exhale pendant la nuit tire son origiue de
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la tige et des racines. Toutefois, dans des ciresistances exceptionnelles,

lorsqn'une plnntc transpire pendant Tobscurite, i! est probable qu'elle eii

emprunte au sol environnant une petite quantite, qui passe clans ses tissus

sans etre decompose.

Les conclusions generates deduites par M. Corenwinder des troisiemc

et quatrieme chapitres sont formulees par lui de la manfere suivante :

Au soleil les plantes absorbent et decomposent de l'acide carbonique par

leurs organes folia ires avec plus d'activite qu'on ne le supposait jusquc

aujourd'luii. Si Ton compare la quantite de carbone qu'elles assimilent

ainsi avec celle qui entre dans leur constitution, on est oblige de reconnaitre

que e'est dans I'atmosphere, sous Tinfluence des rayons du soleil, que les

vegetaux puisent une grande partie du carbone necessaire a leur develop-

pemeuL — La quantite d'acide carbonique decomposee pendant le jour au

soleil par les feuilles des plantes est beaucoup plus considerable que celle

qui est exhalec par elles pendant toute la nuit. Le matin il leur suffit sou-

vent de trente minutes d'insolation pour se recuperer de ce qu'elles peuvent

avoir perdu pendant I'obscurite.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Vade-mecum des Iicrliori.su tioits parisicuncs ,
conduisarit

par la methode dichotomique aux noms d'ordre, de genre et d'espeee des

plantes spontanees ou eultivees en grand dans un rayon de trente lieucs

autour de Paris; par M. Eugene de Fourcy. (1 vol. in-18 de xxxi et

299 pages. Paris, sans date indiquee, mais public en 1859, ehez

' Adrien Delabaye, place de rEcole-de-Mcdecine.)

L'auteur de cct ouvrage s'est attache avant tout a lui donner un format et
i

f

tin ordre qui le rendissent commode pour les herborisations. Dans tine pre-

face de h pages, il rend d'abord bommage au merite de la Flore de Paris

de MM. Cosson et Germain, mais il fait observer que cet ouvrage forme

un volume assez epais pour etre embarrassant dans les excursions botani-

ques, et que le Synopsis de eclte Flore a I'inconv&iicnt de ne presenter que

des clefs dichotomiques sans addition de enracteres qui permettentde rec-

tifier des wears faciles a commettre dans les determinations faites sans

autre secours que cette methode analytique. Pour lui, il a joint aux carac*

teres sur lesquels sont basecs ses ciefs analytiques ^'enumeration de ceux

qui, etant faciles a observer, peuvent aider a completer les determina-

tions. De nombreuses cbrcviations lui out permis neanmoins de ne donner

a son livre qu'un petit format et un nombre de pages peu considerable.

Mcmedans son analyse dichotomique, il s'est attache a ehoisir toujoursles

caracteres parmi ceux qui ffoppent les yeux les moius cxerces". La loupe
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et le scalpel sont, dit-il, des instruments de cabinet qu'il faut a pen pres ex-

clure d'une promenade botanique. Aussi ne considerons-nous qu'a la der-

niere extremite le fruit, organe d'un developpement tardif et dune obser-

vation minutieuse. » ^introduction renferme ensuite un vocabulaire des

abreviations et des mots techniques employes dans l'ouvrage.

Le corps de l'ouvrage est intitule : Clefs dichotomiques des ordres, des

genres et des especes. En effet, apres une page cYobservations preliminaires

relatives a I'usage de ces clefs, il comprend remuneration des ordres dis-

poses d'apres la serie de De Candolle, telle qu'elle se trouve dans la Flore

de France de MM. Grenier et Godron, et cependant rattaches a la suite des

numeros adoptes pour fanalyse. Chaque famille est caracterisee suecinete-

ment, et une analyse particuliere conduit a la determination des genres

qu'elle comprend. Les caracteres essentiellement distinctifs sont indiques

pour chaque genre. Enfin un troisieme ordre de clefs dichotomiques, pro-
*

pres a chacun des genres, permet de determiner les especes. Le nom de

celles-ci n'est accompagne de la designation de l'autorite que lorsqu'il s'a-

git d'une espece Linneenne, ou ties rarement lorsque la denomination spe-

cifique est due a De Candolle. Plus habituellement, M. de Fourcy se con-

tente de renvoyer par les deux initiates CG a l'ouvrage de MM. Cosson et

Germain, ou paries lettres GGa celuideMM. Grenier et Godron. Lorsque

le nom u'est accompagne d'aucune de ces abreviations, il est Linneen et

adopte dans les deux ouvragesqui viennent d'etre cites. Les noms vulgaircs

sont ecrits entre deux parentheses. Une courte phrase diagnostique tracee,

d'apres le principe de classification adopte par I'auteur, est suivie de l'e-

• poque de la floraison, de I'habitat ou de la station, enfin de la designa-

tion du degre de frequence ou de rarete. Lorsqu'il y a lieu, 1'abreviation

des mots cultivee, officinale, omementale
%
etc., placee entre parentheses,

distingue les especes interessantes a cause de leur utilite ou de la place

qu'elles occupent dans les cultures d'agrement. A ce propos, cependant,

nous ferons observer que la premiere de ces designations parait avoir ete

quelquefois oubliee dans 1'impression de l'ouvrage, ce qui pourrait faire

croire a tort a la spontaneite de quelques especes non indigenes. C'est ainsi,

Par exemple, que le Liriodendron tulipifera etant indique a Meudon et a

Malesherbes, sans autre designation , on pourrait penser que c'est une

espece spontanee propre a ces deux localites.

Apres les Phanerogames, M. de Fourcy a donne place dans son ouvrage

aux Cryptogames superieures representees par les Fougeres, les Equiseta-

cees, les Rbizocarpees, les Lycopodiacees et les Characees. Les Cryptogames

•uferieures ou cellulaires sont simplement nommees et caracterisees suc-

cinctement. Klles sont suivies de la note suivante : « II n'existe encore

aucune Flore cryptogamique de Paris. La Societe botanique de France

pourrait, mieux que qui que ce soit, accomplir cette ajuvre difficile, en

T. V.
50
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provoquant et reglant le concours des savants distingues qu'elle compte

dans son sein. » Or, ce que desire M. de Fourcy est deja, comroe on le sait,

en cours d'execution, la Societe botaniques'etant empressee d'adopter, dans

ses seances du 24 juillet et du 13 novembre 1857, la proposition qui lui

avait ete faite a ce sujet par M. le comte Jaubert (voy. le Bull., IV,

p. 774 et 858), et des cryptogamistes tres avantageusement connus s'e-

tant des lors charges de la redaction de ce travail important.

L'ouvrage de M. de Fourcy se termine par une table alphabetique gene-

rale dans laquelle quatre sortes de caracteres typographiques distinguent les

families, les genres, les noms specifiquesadoptes et les synonymes.

Uetoer JBetwla rtavurica Pall. (Sur le Betula davurica Pall.); par

M. E. R. de Trautvetter [Bull, de la Soc. imper. des natur. de Moscou,

1857, cahier n° 2, pp. 449-452, p). VII).

M. de Trautvetter montre d'abord I'extrgme incertitude qui regne dans

la science au sujet des Bouleaux de laSiberie, en particulier du Betula

davurica Pall. II examine ce que les auteurs ont dit au sujet de cette espece,

depuis Gmelin, qui I'a deeouverte, jusqu'a ce moment. II en discute les

caracteres, en les comparant a ceux des autres espfcces du meme genre;

apres quoi il en donne la description. II resulte de I'expose des caracteres

de cette espece mal connue qu'elle differe de toutes les especes europeennes

et de toutes celles qui croissent avec elle en Siberie, principalement par la

configuration de ses ecailles, qui, au lieu de s'elargir graduellement de la

base au sommet, ou tout au moins d'avoii- leur portion inferieure retrecie

en coin, s'elargissent brusquement presque d&s leur base, de telle sorte que

leurs lobes commencent presque immediatement au-dessus de leur point

d'attache. Quant a ses feuilles, le Betula davurica Pall, ressemble beau-

coup plus au B. nigra L. d'Amerique qu'au B. alba L. ;
seulement les

feuilles du B. nigra sont beaucoup plus velues; de plus, cette derniere

espece se distingue nettement par la forme des ecailles de ses chatons.

Anima cli crsioiics lit scenndam partem berharli Ture-

zaninouiani . nunc unlversltatls Ceesarese Cha^ko-

wi« nsis. auctore N. Turczaninow {Bull, de la Soc. imper. des natural,

dc Moscou, 1" cahier de 1858, pp. 185-250).

Ce travail considerable, dont il n'a paru encore que la premiere partie

renferme des observations sur un grand nombre d'espeees deja connues

ainsi que les caracteres de beaucoup d'espeees nouvelles et de quelques

genres nouveaux. Nous presenterons le releve de ces nouveautes, en distin-

guant les genres seuls par des caracteres italiques. Nous supprimerons,

f

?
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apres lesnoms, I'abreviation Turcz.de Turczaninow,attendu qu'elledevrait

suivre chacun d'eux, sans exception.

Malva deflexa. Sphaeralcea Galeottii. Pavonia Gardneriana; P. cardio-

sepala; P. caracasana; P. hetercphylla; P. rubiformis; P. dasypetala;

P. plumosa. Malvaviscus cuspidatus ; M. oligotriehus. Arcynospermum

(Malvaceae); A. nodiflorum. Kosteletzkya asterocarpa; K. malacosperraa.

Hibiscus cordofanus; H. Campylosiphon; H. platystegius; H. Drummon-
dii;H. geraniifolius. Abelmoschus achanioides. Fugosia punctata; F. re-

tusa. Cristaria seselifolia. Sida Berlandieri; S. subsessilis; S. chaetodonta;

S. Lindeniana; S. Ghiesbreghtiana. Bastard ia aristata; B. guyaqualensis.

Wissadula gymnostachya ; W. Jamesonii. Abutilou rufescens; A. verbas-

coides; A. pyramidale; A. divaricatum; A, domingense; A.? ambiguum.

Malachra conglomerata; M. lineariloba. Buttneria nepalensis; B. hypo-'

leuca. Melochiascordiifolia. RiedIeja?dichotoma; R. siphonandra; R. pte-

'onema; R. urticaefolia; R. cubensis; R. scutellarioides; R. hyptoides;

R. Jurgensenii; R. heterotricha; R. tenella. Physocodon ( Biittneriaceae)

;

P. brachybotrys; P. macrobotrys. Waltheria brevipes; W. imbricata;

VV. sericea; W. albicans; W* brachypetala; W. excelsa; W. macropoda.

Hermannia macrophylla; H. mucronulata ; H. paucifolia. Mahernia humi-

lis; M. tomentosa ; M. saccifera; M. namaquensis; M. chrysantha; M. mul-

ticaulis; M. jacobeaefolia; M. pauciflora; M. marginata; M. sisymbriifolia

M. stricta. Leptonychia (Buttneriacese); L. glabra. Peltostegia (Biittneria-

eeee?); P. parviQora. Dasynema pubescens. Luhea ferruginea; L. Endopo-

gon. Heliocarpus tomentosus; H. appendicular ; H. trichopodus. Trium-

fetta brachypetala; T. Martiana; T. Salzmanni; T. Lindeniana; T. longi-

cuspis; T. macrocalyx ; T. mexicana. Grewia Cumingiana; G. eriopoda; G.?

cubensis. Belotia Galeottii. Columbia inaequilatera. Sczegleewia (Tiliaceae);

S. involucrata. Diplodiscus (Tiiiaceee); D. paniculatus. Elaeocarpus Lob-

bianus. Monocera elliptica. Vallea cernua; V. pyrifolia; V. ovata; V. ma-

crophylla. Hopea squamata. Ternstroemia microcarpa; T. dasyanthera.

Saurauja angustifolia; S. anisopoda; S. aspera; S. xanthotricha; S. Morit-

ziana; S. pycnotricha; S. rugosa; S. obelanthera; S. brachybotrys. ffypo-

pogon (Ternstroemiacese); H. brevipes. Bonnetia bahiensis. Tristylium

(Ternstroemiacese); T. mexicanum. Schoepfia quintuplinervia; S. obliquf-

folia; S. nigricans. Sclerostylisnitida. Glycosmis crenulata.

Kssai sur l'talstoire oaturelle de l'archlpel de Mendana

on uc« Marquises; par M. Edelstan Jardin {Memoires de la Societ.4

imperiale des sciences naturelles de Cherbourg, vol. V, pour 1857 [1858],

p. 289-331).

Ce memoire est la deuxttroe partie. d'un travail plus general dont la
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premiere partie, deja publiee dans le meme recueil, est consacree a la

geologie et a la mineralogie des Marquises. II est divise en quatre sections,

de la maniere suivante :

I. Vegetation de Varchipel des Marquises. — Apres avoir signale eu

quelques lignes les conditions favorables que ces lies presentcnt pour la

vegetation, avec leurs hautes montagnes, leurs vallees qui deseendent des

sommets jusqua la rner, les nombreux accidents de leur terrain, leurs

plages sablonneuses ou regne une haute temperature, M. Jardin pre-

sente le releve suivant des especes et des families dont il a trouve des

representants dans le cours de ses herborisations, qui ont dure depuis le

mois de mars 1853 jusqu'au mois de juin 185&.

Dicotyleoons. — Thalamiflores : Anonacees, 1 espece; Menisperma-

cees, 1 ; Cruciferes, 2; Capparidees, 1 ; Malvacees, 11 ; Bytlneriacees, 3;

Guttiferes, 1; Malpighiacees, 1; Sapindacees, 2; Meliacees, 1; Oxali-

dees, 1. — Calyciflores : Celastrinees, 1; Rhamnees, U; Terebintha-

cees, 1 ; Legumineuses, 29; Combretacees, 1 ; Myrtacees, 6; Cucurbita-

cees, U; Passiflorees, 1 ; Portulacees, 1 ; Ombelliferes, 1 ; Loranthacees, 1;

Rubiacees, 6; Composees, 10 ; Vacciniees,l. — Corol I
i
/lores: Sapotees, 1

;

Ebenacees, 1; Apocynees, 3; Asclepiadees, 1 ; Convolvulacees, 10; Bor-

raginees, 3 ; Labiecs, 2; Serofularinees, 1 5 Verbenac^es, 1 ;
Solanees, 10.

Monochlamydees : Nyctagin^es, 2; Amarantacees, U; Santalacees, 2;

Euphorbiacees, 11 ; Urticees, 7 ; Piperacees, U ; Casuarinees, 1. — T°ta ' :

U2 families, 156 especes.

Monocotyledons. — Orchidees, 1 ; Cannacees, 1 ;
Musacees, 2 ;

Zingi-

beracees, 2; Dioscoreacees, 1 ; Liliacees, 1 ; Bromeliacees, 1 ; Palmiers, 2;

Pandauees, 1 ; Taccacees, 1 ; Aroidees, 2 ; Cyperacees, 7 ; Graminees, 20.

Total : 13 families, 42 especes.

Acotyledons. — Vasculaires : Fougeres, 18; Lycopodiacees, 5.

Cellulaires : Mousses, 20; Hepatiques, 12; Lichens, 5U; Champi-

gnons, 29; Algues, 49. — Total : 187 especes.

II. Etude des plantes par les indigenes. — Les naturels des Marquises

soot portes a s'occuper des plantes et de leurs proprietes en raison de leurs

besoins et de leur gout pour la parure. lis designent les especes dont ils ont

remarque I'analogie par un nom generique auquel ils ajoutent un nom

specifique tire de diverses circonstances de vegetation. Ils ont un mot pour

designer les diverses parties d'un vegetal, particulierement dans la fleur,

le calice et les sepales, la coiolle et les petales, les etamines, le pistil. Us

connaissent a peu pies toutes les especes signalees par M. Jardin etdonnent

uu nom a chacune d'elles. Cependant ils s'adonnent fort peu a la culture,

probablement parce que I'Arbre a pain (Artocarpus incisa), dont le fruit

est leur aliment a peu pies exclusif, ne demande guere d'autres soins que

d'etre debarrasse des broussailles. Quelques-uns cultivent la Canoe a sucre,
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les Bananiers (Musa paradisiaca), surtout le Broussonnetia papyrifera, qui
leur fournit la matierede leurs etoffes. lis commencent aussi a cultiver la

Batate douce {Batatas edulis).

III. Nomenclature des especes phanerogames et cryptogames. — C/est In

listedes plantes recoltees aux Marquises par M. Jardin, et des noms que
leur donnent les indigenes.

IV. Notes sur quelques-unes des especes ci-dessus mentionnees. — Ce cha-

pifre, qui forme la majeure partie du memoire de M. Jardin (p. 304-331),
est relatif a 102 especes, genres ou families. Nous en extrairons quelques-

unes des notes qui nous paraitront les plus inteiessantes.

Le Paritium tiliaceum A. S.-HiL, le Han des Noukabiviens, est un des

arbres les plus communs et les plus utiles. Son liber do'nne des cordes \ii>*

fortes, d'un usage tres frequent; ses larges feuilles servent a beaueoup

d'usages domestiques; ses tiges donnent des chevrons; ses fleurs sont

us itees comme emollientes. II croittres vite. — Le Thespesia populnea Coir,

est tres utile aussi ; son bois dur sert pour des pirogues,, des jattes, etc.

Les Cotonniers, assez nombreux aux Marquises, paraissent y avoir etc

importes. — Le Calophyllum inophyllum L. est commun et devient colos-

sal. Son bois dur sert pour des pirogues que Ton fait sur place. — UJndi-

gofera tinctoria L., bien que tres commun, parait n'gtre pas indigene

d'apres le nom qui lui est donne. — VAbrus precatorius L. est tres com-

muu, de raeme que le Guilandina Bonduc L., qui devient fort incommode
-

par ses piquants. — Le Terminalia ylabrata Forst. se trouve sur toutes

les places publiques ; on en mange quelquefois le fruit. — Le Barringlonia

speciosa est assez commun sur les cotes de Noukahiva ; son fruit frais sert

a enivrer le poisson. ferum et pomifi

se rencontrent partout, les pores a demi-sauvages, qui font de leurs fruits

leur nourriture presque exclusive, en repandant les graines; on a dit a

lauteur qu'ils avaient ete apportes de Taiti. lis restent a l'etat d'arbris-

seaux buissonnants. — Les femmes kanaques se servent des feuilles pilees

du Siegesbeckia orientalis pour se blancbir la peau. — UAsclepia* curas-

savica L. est tres commum ; les aigrettes soyeuses de ses graines donnent

des coussins tres moelleux. — On trouve aux Marquises, outre le Batatas

edulis, deux autres especes, dont Tune a un tubercule fllandreux, non

comestible.— Tous les indigenes, hommes, femmes, memeeufanls, foment

du tabac; cependant ils cultivent rarement !a plnute qui parait avoir ele

importee. — Le Santalum Freycinetianum Gaud., peu aboudant a Nouka-

hiva, Test beaueoup plus dans les autres iles du groupe. Les Kanaes font

des saebets odoriferants avec la sciure de son bois. — L'Aleurites triloba

{Arna) est commun; on fait avec ses fruits, enfilesau moyen d'une nervine

de Cocotier des sortes de brocbettes que Ton brule pour s'eclairer d;,ns le

eases. Ces fruits carbonises donnent la poudre avec laquelle Irs indigenes
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tracent des dessins sur leur peau. — Le Carica Papaya vient sans culture,

surtout dans !es endroits pierreux et parmi les decombres ; ses fruits sont

excel lents, et cependant les Kauacs n'en font guere usage. — L'Arbre a

pain, ou Artocarpus incisa, Met des indigenes, est le vegetal le plus utile

dans ces iles, ou il est au inoins tout a fait naturalise. II y vegete avec une

extreme vigueur. Lorsqu'un Arbre a pain tombe de vetuste, ses branches

qui, par la chute, touchent la terre, s'enracinent et donnent bientdt de

nouveaux pieds qui fructifient au bout de quelques annees. Les naturels en

comptent trente-trois varietes, dont l'auteur rapporte les noms. Outre les

fruits de cet arbre, ils en utilisent toutes les parties : 1'ecorce pour des

etoffes, le bois pour des pirogues, des charpentes, etc., les feuilles pour

couvrir les habitations et pour envelopper la bouillie preparee avec les

fruits (popoi). Cette bouillie ou p£te, enfermee dans des trous creusespro-

fondement en terre, s'y conserve pendant plusieurs annees. — Le tirous-

sonnet ia papyrifera est cuitive avec assez de soin par les Kanaes, qui !e

nomment Ute. L'ecorce des pieds jeunes leur fournit la matiere de presque
I

toutes leurs etoffes; dans ce but ils ne laissent jamais cet arbre depasser

U metres de hauteur, et ils suppriment avec soin tous les bourgeons qui

naissent Je long de la tige, pour ev iter la formation de branches dont cha-

cune se traduirait par un trou dans l'ecorce. 'foil

ou loa, croit dans les endroits sees et rocailleux du littoral. Son bois, tres

dur, sert a faire des armes, des pagaies, etc. — Le Musa paradisiaca est

cuitive aux Marquises, ou Ton en distingue beaucoup de varietes. Les

Bananes sont conservees pour les jours de fete, L'auteur rapporte les noms

de vingt-six varietes. — L'igname ordinaire, Dioscorea alata, est sponta-

nee; on ne la cuitive pas. — Le Bromelia ananas vient sans culture au

moot Quetu ; ses fruits sont coriaces et petite. — Les naturels distinguent

onze varietes du Cocotier, dont M. Jardin rapporte les noms. Ce Palmier

fructifie a I'Age de huit ou dix ans. On en utilise le tronc, les feuilles et les

fruits. — On a signale a Tauteur, comme venant dans le nord de Nouka-

hiva, un autre Palmier appele par les naturels Vahake. — Le Pandanus

odoratissimus, ou Haa, est tres commun aux Marquises. Ses feuilles servent

a faire pour les cases des couvertures durables. — Le Tacca pinnatifida ,
ou

Pia, n'est pas utilise comme il Test a Taiti. — II en est presque de mfrne

du Tao (Taro des Taitiens), Caladiam esculentum L., qui n'est que rare-

ment cuitive aux Marquises, bien que les indigenes en aiment beaucoup le

tubercule. — Le Colocasia esculenta, ou Kape, devient enorme, mats n'est

guere cuitive. — On trouve aux Marquises deux especes de Bambous,

Kohe, dont onemploie les tiges a beaucoup d'usages. — La Canne a sucre,

que les Kanaes cultivent pres de leurs cases, et qu'ils appellent To, a ete

nommee par Steudel Saccharum disticlwphyllum. II y en a plusieurs

varietes.
'
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Dans ces derniers temps on a introduit aux Marquises les Citrus, la

Vigne, la Vanille, le Grenadier, YHibiscm esculentws, nos Choux,
Navets, etc. LesOrangers et Citronniers y viennent ties bien; la Vi$:ne n'y
donne du fruit que rarement, la chaleur en faisant eouler les fleurs. Quant
auChou.au Radis, etc., on nepeut en obtenir de la graine; onmultiplie le

Chou de boutures, et il produit toujours fort pen. On ji'obtient des Radis

qu'avec de la graine qui arrive d'Europe. Ces cultures exigent d'ailleurs

des soins conlinuels pour les arrosements, les abris, etc.

Dae miovi gencrl dl plante moiioeotllecloni (Deux nou-

veoux genres deplantes monocotyledones)
; par M. Phil, Parlatore (broch.

in~8 de 8 pages, Florence, mai 1858).

1° Ruminia Pari. Ce genre, de la famille des Amaryllidees, est dedie a

la comtese Catherine de Rumine, nee princesse Schahovskoy. II a pour

type le Galanthus autumnalis All. (Leucoium hyemale DC, var. <*; Ac-is

hyemails Roem.), qui devient le Rumlnla hyemalls Pari. II se distingue

aisement, d'apres M. Parlatore, du Leucoium et des genres voisins par

son disque assez visible, a 6 lobes libres, verddtre, par ses filets ascen-

dants et non dresses; enfin, par ses graines pourvues d'une cavoneule qui

se prolonge sur le raphe. II se rapprochedu germ Acts par ses filets ties

courts et son style filiforme ; mais il en differe par les caracteres ci-dessus

iudiques pour le disque et les filets, par la forme de l'ovaire etde la capsule;

enfin, par la forme, la direction des ovules et par ('organisation de la

giaine et de Pembryon. L'auteur le caracterise de la manierc suivante :

Perig. corollinum, 6-phylltim, phyllis subaequalib., ima basi connalis,

marcescendo-persist. Stam. 6, a3qualia, disco epigyno 6-lobato inserla,

erecto-conniventia ; filam. brevia, ascendentia, tiliformia, libera; anth.

subsagittat®, basi biloba affixae, muticae, introrsae, superne rima duplici

liiantes; pollen oblon., utrinq. obtusiusculum. Ovor. oblon., 3 loc.;ovula

iu loculis sub-10, angulo interno affixa, biseriala, oblonga, obtusa, bori-

zont., anatropa; styl. erectus, filiformis; stigma simplex, obtus., papillo-

sum. Caps, carnosula, subgloboso-trigona, 3-loc, loeulicido-semi-3-valvis.

Semi, iu loculis pauca, subglob., atra,opaca, carunculachalazina fungosa,

alba, per raphem prodncta, praedita ; testa carnosula, albumin! adherens.

Album, carnosum. Embryo subcylind., leviter curvatus, axilis, albumine

subdimidio brevior, extremitate radiculari hilo contigua.

2° BABUAParl. Ce genre d'Orchidees est dedie a M. J.-B. Barla, bota-

niste de Nice. II a pour type une tres belle plante de la region mediterra-

neenne, Y Orchis longibracteata Biv. (Orchis Roberiiana Lois.; Aceras lon-

gibracteata Rchbc. 81.). qui devient le Barlia longibracteata Vavl En voici

les caracteres :
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Perigonii phylla distincta, exteriorum intermedio cum 2 fnteriorib. an-

gustiorib. in galeam connivente, lateralib. patentib. , 2 interiora columnar

adnata. Label, ante anthesim convolutum, basi gynostemii adnatum, basi

calcaratum, caleare intus antice glandulifero, lobatum, patens. Colum.

brevis; staminodia valde manifesta ; anthera erecta, loculis haud conti-

guis, subparallelis, cum inteijecto processu rostelli; pollinia 2, lobulata

caudiculis elong., glandule communi hursiculse simplici inelusee, affixa.

Ovar. lineari-oblon., subcylind. , sessile, contortum. Stigma magnum,

verticale. Caps, oblon., triquetra.

Ce genre differe des Orchis par les deux folioles internes du perianthe

soudees k la colonne, par les staminodes bien plus visibles, par les masses

polliniques fixees a une glande unique, par la presence d'une glande dans

l'eperon, parle stigmate assez grand et vertical. II se distingue du genre

Aceras, que M. Parlatore conserve tel que Pa etabli E. Brown., et non tel

que Ta fait M. Reichenbacb, qui y reunit des piantes tres di verses, par les

folioles internes du perianthe soudees a la colonne, par le labelle eperonne,

par les staminodes bien visibles, par les loges de l'anthere non contigues a

la base, par le stigmate grand et vertical ; enfin, par le port.

M. Parlatore donne en detail la synonymic, la distribution geographique

et la description des deux especes qui servent de type a ses deux genres.

Etude s-enerale du gronpc des Etipborbiae6es 9
pat'

M. H. Baillon. (1 vol. tres grand in-8 de 684 pages, avec un atlas de

27 planches. Paris, 1858. Librairie de Victor Masson, place de l'Ecole-

de-Medecine.)

Dans un court avant-propos place en tete de son ouvrage, M. Baillon

nous apprend que, vu I'etendue considerable de la famille des Euphorbia-

cees et le grand nombre ainsi que ('importance des questions que souleve

I'etude approfondie de ce grand groupe nature), il a du fractionner le vaste

travail qu'il a entrepris ; dans la portion deja publiee, qui va faire lesujet

de eet article, il s'occupe de I'examen des genres, des caracteres exterieurs

des organes et de leur developpement, et il se propose de publier plus tard

la monographic detailleedes especes, les resultats de ses observations sur

leur structure anatomique, enfin fexpose des proprieties qu'elles possedent.

Le premier chapitre de I 'ouvrage (pp. 3-M) est intitule : Examen des

genres et recherche des types. L'auteur dit d'abord que toutes les Euphor-

biaeees connues ne possedent qu'un seul caractere commun : « II n'y a dans

chaque loge ovarienne qu'un ovule ou que 2 ovules collateraux, attaches a

I'angle interne de eelte loge, et jamais davantage, a aucune epoquedu deve-

loppement. » Les ovules, anatropes ou amphitropes, a raphe interieor et

micropyle superieur, deviennent une graine a 3 teguments, dont I'ex-
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terne est generaleraent eaduc, ainsi que le raphe propi-oment (lit qu'il sup-
porte, et qui renferroe un embryon a radicule supere, entoure d'un em-
bryon charnu, oleagineux ; ils sont coiffes d'un chopeau simple ou double,

dit de tissu conducteur, qui n'est plus que rudimentaire dans le fruit mur.
« II n'y a pas d'autres caracteres constants d'une maniere absolue, Ce sont

done ceux qui appartiennent a I'ordre. » Au contraire, tous les autres ca-

racteres, etant variables et inconstants, ne peuvent servir qu'a etablir des

coupes generiques et autres.

Dans sa recherche des types, M. Baillon, apres avoir divise toutes les

Euphorbiacees en deux grandes sections d'apres le caractere de leurs loges

ovariennes uniovulees ou biovulees, partage les geures en diverses series

dont chacune a pour base un type generique, a la suite duquel sont

ranges les autres genres d'apres leur ressemblance plus ou moins marquee

avec ce type fundamental. Parmi les Euphorbiacees uniovulees, la serie A
a pour type les Euphorbia avec un autre genre; la serie B a pour lype les

Ricinus avec 2 autres genres ; la serie C a pour type les Jatropha avec

30 autres genres; la serie D a pour type les Croton que suivent 37 genres;

la serie E ne contient que les Pera ; la serie F a pour type le Dysopsis, au-

quel se rattachent Ixk genres ; la serie G, dont le lype est le genre Stillingia,

contient de plus 9 autres genres. Les Hura sont le seul genre de la serie H;
au genre Anthostema, type de la serie I, se relient 6 genres. Les Euphor-

biacees biovulees ne forment que 5 series, dont la premiere, designee par J,

a pour type le Colmeiroa, auquel Tauteur rattache U genres; la serie K a

pour type le Williamia, que suivent 5 genres ; la serie L, dont le type est

le genre Wielandia, renferme en outre 19 genres; la serie M, avec son

type Menarda, presente encore 21 genres; enfin la serie N est formee pour

le seul genre Callitriche, que Tauteur regarde comme appartenant aux

Euphorbiacees.

Le second chapitre (pp. 65-241) traite de l'organographie et de Torgano-

genie. L'auteur y examine successivement et en deux sections differentes

les organes floraux et ceux de la vegetation. Les organes floraux ont ete

etudies par lui en plusieurs paragraphes distincts et a differents points de

vue :
1° De la separation des sexes, admise sans contestation par tous les

botanistes, et qui ne serait pas cependant absolue; car, en traitant 2° de

Yhermaphroditisme des Euphorbes, M. Baillon se propose d'etablir par des

faits, et particulierement par I'observation organogenique, que les an-

ciens botanistes avaient raison d'attribuer aux Euphorbia des fleurs her-

maphrodites, et que I'opinion admise par tous les auteurs, depuis Lamarck

et Jussieu, doit etre abandonnee. « L'Euphorbe, dit-il, a une fleur andro-

gyne, polyandre et tricarpellee ; ce qu'on a nomme linvolucre est un calice

gamo'sepale a 5 divisions ; les pretendus calices des fleurs males et femelles

sont des disques, et cette fleur, au lieu d'etre le type le plus simplifle et le
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plus degrade de l'ordre des Euphorbiacees, en estau contra ire le plus par-

faitet le plus releve, ralliant tous les autres genres aux ordres voisins dont

les fleurs sont hermaphrodites. » Pour completer sa demonstration, il etu-

die ensuite les Pedilanthus, qui ne sont pour lui qu'une forme irreguliere

des Euphorbes, ainsi que les Anthostetna et Dalechampia, qui, differant

beaucoupde ces dernieres plantes, montrent que la section des Euphorbiees

n'a aucune homogeneite. 3° L' inflorescence des Euphorbiacees, etudiee en

detail, presente cette loi generate que, dans les cas ou elle est determinee,

les fleurs males sont peripheriques et la femelle est centrale, tandis que,

dans ceux oii elle est indeterminee, les fleurs m&les sont superieures et les

femelles inferieures. U° Le perianthe est etudie successivement par M. Bail-

Ion, en general, quant au nombre absolu ou relatif des pieces qui le com-

posent; puis, comme il admet que le perianthe de ces plantes comprend

un calice et une corolle, le calice et la corolle lui fournissent la matiere de

deux alineas. 5° Un examen detaille de la prefloraison, de la symetrie flo-

rale, suit cette premiere portion de l'etude speciale de la fleur
;
passant en-

suite 6° aux organes reproducteurs, I'auteur s'occupe du nombre des par-

ties de i'androcee et de leur symetrie, de l'anthere, du pollen, du filet, de

l'organogenie de I'androcee, de I'androcee rudimentaire (staminodes) et de

son organogenie, de l'insertion et du receptacle, du disque. Eniin 7° le gy-

' necee est etudie en detail aux points de vue de son organogenie, de son type

et de sa symetrie, de ses parties constitutives, du developpement de

l'ovule et de la nature du petit chapeau qui coiffe ce dernier, et pour le-

quel Tauteur emploie la denomination d'obturateur, rejetant celle de cha-

peau de tissu conducteur comme inexacte et trop longue, ainsi que celle

d'h&erovule, comme indiquant une origine au moins fort douteuse.

La partie relative au fruit, dans Tetude organographique et organogenique

des Euphorbiacees, est subdivisee en nombreuses sections ou paragraphes,

dont nousdevons forcement nous contenter dindiquer le sujet, et qui trai-

tent successivement du pericarpe entier et de ses parties constitutives autres

que Tepiderme, savoir du mesocarpe et de Tendocarpe; puis des fausses

cloisons qui se developpent dans les Callitriche, du developpement de la

graine, de Talbumen, qui ne manque jamais dans les Euphorbiacees, du

hile, du raphe, de Tembryon, de la caroncule, de la direction des graines, de

la dehiscence du fruit, enftn des induvies que forment, dans certains cas,

a ce fruit, soit le calice persistant, soit la bractee. Un paragraphe relatif a

quelques faits teratologiques, surtout a des alterations anormalesde la dice-

cie ou de la monoecie, termine cette etude approfondie des organes floraux

des Euphorbiacees.

Un chapitre de cinq pages (pp. 242-2/i6) est consacre a la distribution

geographique des Euphorbiacees. Le nombre des especes de cette faniille

pent etre evalue aujourd'hui a 3000 environ, dont 1600 existent a Pans



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 779

dans les herbiers da Museum et de M. Delessert. Sur ce nombre total,

M. Baillon compte 700 especes hermaphrodites appartenant en grande par-

tie au genre Euphorbe, 1700 monospermy et 600 dispermes. Sur 500 Ku-
phorbes on en compte 62 pour PEurope et les bords de la Mediterranee,

98 pour 1'AfrJque, 98 pour I'Amerjque du Nord, 47 pour I'Amerique dn
Sud, 178 pour l'Asie avec ses arcbipels, 17 pour I'Oceanie. Dans les con-

trees chaudes le nombre des Euphorbiacees hermaphrodites diminue beau-

coup, et celui des die-lines augmente souvent. Parmi celles-ci les genres

monospermes sont lesseuls qu'on trouve dans les pays septentrionaux, ils

sont cependant peu nombreux; sur un total de 140, 86 sont de I'ancien

continent, 5U du nouveau. Pour les genres dispermes, Je total est de 61;

on en compte 3 en Europe, 32 en Asie, 20 en Afrique, 10 en Oceanic,

17 en Amerique, dont plusieurs sont communs a plusieurs parties du

monde.

Le cbapitre suivant (pp. 246-254) est consacre a la recherche des aftini-

tes naturellesdes Euphorbiacees. L'auteur considereces plantes comme tres

voisines des Malvales Lindl. ; la plus grande difference entre les 2 groupes

est que les ovules des ftlalvacees, supposes pendus, out le raphe tourne en

sens contraire de celui des Euphorbiacees. Les Geraniales Lindl. sont encore

tres rapproches de celfes-ci. II y a plusieurs ordres de Rhamnales Lindl. qui

se rapprochent beaucoup des Euphorbiacees, savoir, les Ulmacees, les Rham-

n£es et les Chailletiacees. Les liutales Lindl. ont, ainsi que les Sapindale*

Lindl., quelques affinites avec la meme famille. Eufin, il y a aussi des ana-

logies marquees avec les Urticees, mais non avec les Amentacees.

Le chapitre Classification (pp. 255-280) commence par lhistorique des

travaux sur les Euphorbiacees et sur leur division ;
il comprend, en second

lieu, une discussion etendue des nombreux ecrits partiels sur cette famille

qu'a pubiies M. Klotzsch, ecrits dont l'auteur n'accepte qu'un petit nombre

de resultats.

Le reste de I'ouvrage de M . Baillon est consacre au grand chapitre sur la

description des genres (pp. 281-669) rapportes aux divisions suivantes

:

I. Euphorbiacees uniovulees (ou monospermes) subdivisees eu series

indiquees plus haut et nominees d'apres leurs types : A, Euphorbiidees

;

B, Ricinidees; C, Jatrophidees; D, Crotonidees; E, Peridees; F, Dysopsi-

dees; G, Stillingiidees; H, Huridees ; I, Anthost^midees.-— II. Euphorbiacees

biovulees(ou dispermes): J, Colmeiroidees;K, sans denomination commune,

probablement par oubli typographique ; L, Wielandiidees; M, Phyllanthi-

dees; N, Callitrichidees. Les genres, ainsi classes, sont au nombre de 200.

Les earacteres en sont exposes en francais, precedes de la synonymie,

suivis d
f

observations, de Enumeration des especes etudiees par l'auteur et

d indications bibliographiques. Dans la categorie des Euphorbiacees incertip

sedis qui vient ensuite sont enumeres 35 genres ; enfin une derniere partie
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de ce grand ehapitre est consacree a plusieurs genres que divers auteurs

ont rapportes aux Euphorbiacees, etque I'auteur en retire pour les rattacher

a differentes families.— Voici Indication des genres nouveaux etablis par

M. Baillon, abstraction faite de ceux dont il a profondement modifie la

circonscription, tout en leur conservant leur denomination premiere. Sec-

tion B, Ricinidees, Calodiscus ; C, Jatrophidees, Telogyne, Tritaxis;

D, Crotonidees, Klotzschiphytum, Blachia, Speranskia, Sumbavia, Axen-

feldia;F, Dysopsidees, Dysopsis, Lautembergia, Or/ilea, Lassia, Seidelia,

Sphceroslylis, Chloradenia, Symphyllia, Leptobotrys, Zuckertia, Passa>a,

Allevia; I, Anthostemidees, Dalembertia, Algernonia , Tetraplandra

;

J, Colmeiroidees, Caletia; K Williamia; L, Wielandiidees, Wielan-

dia, Stenonia, Meineckia, Uapaca; M, Phyllanthidees, Orbicularia, He-

micicca.

L'ouvrage de M. Baillon se termine par la liste explicative des abrevia-

tions employees pour designer les autorites, par une table de matieres rele-

vees suivant I'ordre suivi dans le livre, enfin par la table alphabetique des

genres ou sous-genres. II est accompagne d'un atlas du meme format, com-

prenant 27 planches, sur lesquelles ont ete reunies un tres grand nombre

de figures, toutes gravees par M. Picart, d'aprfcs les dessins de I'auteur,

L'explication de ces figures se trouve jointe a I'atlas.

€atalogo delle piaiitc crittogame raccoltc fiuoi-a nelle

provineie venctc (Catalogue des plantes cryptogames recoltees jus-

qu'd ce jour dans les provinces venitiennes)
;
par M. G. Zanardini (Atti

dell' imp. reg. htituto veneto, ann. 1857-1858, l\
e livr., pp. 245-272).

Ce travail de M. Zanardini doit, d'apres son titre, porter sur I'ensemble

des Cryptogames; mais sa premiere portion renferme uniquement la liste

methodique des especes d'Algues ou Phycees observees jusqu'a ce jour dans

les provinces venitiennes, avec I'indication des localites ou elles ont ete

trouvees. II est dispose sur trois colonnes, qui comprennent, la premiere

les noms des genres; la seconde les noms speciiiques; la troisieme les loca-

lites. Tont ce que nous pouvons faire ici, c'est de relever le nombre des

genres etdes especes qui y figurent, selon I'ordre adoptepar i'auteur.

PHYCEES. — Serie I. Diatomees. — Ordre 1. Fragilariees : 3 genres,

6 esp. — Ordre 2. Meloseirees : 3 genr., 6 esp. — Ordre 3. Surireltte* :

2geni\, 11 esp. — Ordre It. Cocconeidees : 1 genr., 5 esp. — Ordre 5.

Acnanthees : 2 genr., 5 esp. — Ordre 6. Cymbellees : 2 genr., 2 esp.

Ordre 7. Gomphonemees : 1 genr., 5 esp. — Ordre 8. Naviculees :

9 genr., 32 esp. — Ordre 9. Licmophorees : 3 genr., 13 esp. — Ordre 10.

Striatellees

:

2 genr. , U esp. — Ordre 11. Tabellariees : 1 genr., 2 esp.

Ordre 12. Biddulphiees:2%eiw., 2 esp.
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Serie II. Desmidiees. 16 gear., 49 esp.

,
Serie III. Chlobophycees. —- Ordre 1. Cryptococcees : 1 genr., 2 esp.

Ordre 2. Leptomitees : 2 gear.; 3 esp. — Ordre 3. Saprolegniees : 1 genr.
f

1 esp. — Ordre 4. Palmellees: 10 gear., 43 esp. — Ordre 5. Hydrococ-
cees: 2 genr., 3 esp. — Ordre 6. Oscillariees : 5 genr., 37 esp. — Ordre 7.

Leptotrichees : 2 genr., 15 esp. — Ordre 8. Lyngbyees : 9 genr., 46 esp.

Ordre 9. Mastichotrichees : 2 genr., 5 esp. — Ordre 10. JSostocees .

5 genr. , 22 esp.— Ordre 11. Rivulariees : 1 genr., 5 esp.— Ordre 12. Ulo-

trichees : 6 genr., 14 esp. — Ordre 13. Confe

Ordre 14. Zygnemees : 5 genr., 18 esp. — Ordre 15. Hydrodictyees

:

1 genr., 1 esp. — Ordre 16. Chwtophorees : 1 genr., 3 esp. — Ordre 17.

Batrachospermees : 1 genr., 2 esp. — Ordre 18. Ulvees : l\ genr., 8 esp.

Ordre 19. Siphonees : 9 genr. , 27 esp.

Serie IV. Fucoidees.—Ordre 1. Ectocurpees : 1 genr., 1 esp.—Ordre 2.

Sphacellanees : 2 genr., 3 esp. — Ordre 3. Chordariees : U genr., 5 esp.

Ordre 4. Dictyotees: 9 genr., 13 esp. — Ordre 5. Laminariees : 2 genr.,

2 esp. — Ordre 6. Sporochnoidees : 1 genr., 1 esp. — Ordre 7. Fucees

:

3 genr., 9 esp.

Serie V. Floridees. — Ordre 1. Ceramiees : 7 genr., 18 esp.—Ordre 2.

Cryptonemees : 6 genr., 7 esp. — Ordre 3. Gigartinees : 3 genr., 4 esp.

Ordre 4. Dumontiees : 2 genr., 3 esp. — Ordre 5. Rhodymeniees : 2 genr.,

4 esp. — Ordre 6. Helminthocladiees : 2 genr., 2 esp. — Ordre 7. Wran-

geliees: 1 genr., 1 esp.— Ordre 8. Hypneacees : 1 genr., 2 esp.— Ordre 9.

Gelidiees : 1 genr., 1 esp. — Ordre 10. Squamariees : 2 genr., 3 esp.

Ordre 11. Corallinees : 6 genr., 12 esp. — Ordre 12. Sphcerococco'idees :

4 genr., 8 esp. — Ordre 13. Chondrites : 3 genr., 13 esp. — Ordre 14.

Rkodomelees : 7 genr., 46 esp.

Ainsi jusqu'a ce jour on a decouvert dans les provinces veniticnnes

191 genres et 616 especes de Phycees. t

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE
.

Ceber die Blc^samkelt der Pflanzeu gregen kllmati*ehe

I iiillus**' (Sur I'aptitude des plantes a se plier aux influences dcs

climats) ;
par M. Theodore Basiner {Bull, de la Soc. tmper. des natura-

lises de Moscou^Moscov, 1857, cahier n" 2, pp. 490-535).

L'auteur de ee memoire etendu comraeDce par rappeler que les especes

out toutes un certain cercle de diffusion (aire) qu'elles nedepassent pas, et

dans lequei elles sont retenues par les conditions cliraatologiques. II montre

qu'il en est autrement a cet egard des especes et des individus, ceux-ci

pouvant s'ecarter quelquefois des liraites assignees a I'espece, et passer
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meme toute leur vie dans des lieux etrangers pour eux : c'est ce qu'on voit

souvent, par exemple, pour les plantesdes hautes montagnes entrainees par,

les eaux dans les vallees. Les efforts des cultivateurs tendent sans cesse a

introduire dans leur pays des plantes qui ne lui appartiennent pas naturel-

lement; or, celles qu'on transporte ainsi trouvent dans le pays oil on les

introduit on climat tant6t semblable a celui de leur patrie, tant6t different.

Dans le premier cas, non-seulement elles prosperent dans la culture, mais

encore elles peuvent se naturaliser 5 dans le second, les soins de Thomme

peuvent seuls les conserver ; seulement les individus peuvent se plier plus

ou moins aux influences du climat, ce qui constitue leur aptitude a Taccli-

matation. C'est l'examen special de cette possibilite d'acclimatation qui fait

I'objet du memoire de M. Basiner. — Trois questions sont successivement

discutees dans ce travail : t°Les plantes peuvent-elles prosperer dans des

pays dont le climat differe de celui de leur aire naturelle?— 2° Sont-elles

douees de la faculte de s'accommoder a de tels climats, ou , en d'autres

termes, quels changements subit leur nature par Taction de ces climats?

3° Quelles sont les limites de leur flexibility sous ce rapport?

I. L'auteur prend pour exemples le H£tre et le Cbene pedoncule, dont

on connalt assez bien la distribution geographique, et il examine la variete

des conditions dans lesquelles lis vegetent dans les pays oil ils croissent

spontanement. II conclut de cet examen detaille que le cercle de diffusion

artificielle des plantes, c'est-a-dire I'etendue sur laquelle la culture peut les

repandre, peut depasser beaucoup les limites que le climat opposait a leur

distribution naturelle. De la, dit-il, on doit distinguer deux spheres de dis-

tribution des plantes : une interieure ou centrale,dans laquelle Tespfcce peut

exister par elle-meme ou a Petat sauvage, et une exterieure ou periphe-

rique, ou Tespece ne peut vivre sans Paide de Phomme. II donne la qualifi-

cation de endochytique a la sphere interieure ou la plante est spontanee, et

celle de exochytique a la sphere exterieure ou elle ne peut venir qu'a Petat

cultive.

II. La discussion a laquelle M. Basiner se livre relativement h la seconde

question le conduit aux conclusions suivantes : 1° Les plantes doivent sur-

tout a leur faculte de modifier entre certaines limites leurs periodes vege-

tatives, ainsi que les proportions et la nature de leurs principes, le pouvoir

de s'accommoder plus ou moins aux influences des climats; dans des pays

plus froids, elles forment des varietes ou des races a periodes vegetatives

plus courtes, et dans des contrees plus chaudes ou temperees, elles donnent

des varietes ou des races a periodes plus longues. — 2° Les changements,

qui s'op&rent dans leur nature par ces influences, se montrent souvent dfes

la premiere generation lorsqu'on les multiplie par leurs gralnes, tandis que

pour un seul et mSme individu ou pour des pieds multiplies par division

on les remarque uuiquement aprfcs un plus long espace de temps.
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L'auteur deduit aussi de la meme discussion les deux preceptes suivants

relativement a la culture des jardins et des champs :
1° Les proprietes par-

ticulieresaux plantes cultivees se divisentendeux classes : en premier lieu,

celles qui resultent des conditions de sol et des methodes de culture; en

second lieu, celles qui derivent des influences de climat. —2° Les plantes

sauvages, ou vivaut clans Tetat nature!, retiennent avec la plus grande per-

sistance leurs proprietes lorsqu'elles passent dans la culture, parce que, de-

puis une longue suite de sieeles, elles ont &e constamment soumises aux
memes influences exterieures. Mais lorsque eoflo les nouvelles influences

exterieures auxquelles l'homme les soumet ont vaincu cette persistance,

elles deviennent des lors en general plus aptes que les plantes sauvages a

modifier leur nature, elles se plient plus aisement aux differents climats,

c'est-a-dire elles s'acclimatent mieux. Cette flexibility plus grande est le

caractere propre aux plantes cultivees. — De la Tauteur enonce les regies

suivantes relativement aux plantes des cultures : 1° Par le semis r^pete des

graines de generations successives, on obtient des varietes et des races qui

conviennent au climat. 2° Les proprietes dependantes du climat, dans les

plantes cultivees, sont d'autant plus persistantes que celles-ci ont ete culti-

vees pendant un plus long espace de temps sous le m£me climat, sans se

modifier notablement. 3° Les plantes cultivees, qui sont exposees a de fre-

quentes variations climateriques, sont peu constantes dans leurs particula-

tes. U° On doit preferer les bonnes varietes et races du pays a celles de m£me

merite qui appartiennent a d'autres contrees. 5° Lorsqu'on introduit des

plantes cultivees etrangeres, on peut compter qu'elles conserveront leurs

qualitcs d'autant plus surement que le climat nouveau pour elles differe

moins de leur climat premier. 6° Lorsqu'on veut conserver le plus possible

a des plantes cultivees etrangeres leurs qualites produites par le climat, on

doit les renouveler de temps a autre au moins de graines ou d'iudividus tires

de leur climat primitif.

i

III. Quant a la troisieme question, M. Basiner dit que nous ne possedons

pas encore assez de donnees pour determiner, meme approximativement,

les limites possibles de I'aire de diffusion artificieile dune plaute au delade

sa sphere naturelle de temperature, quelque importante que soil cette de-

termination pour 1'introduction de nouvelles plantes cultivees; or, les plantes

se component tres diversement sous ce rapport.

Kn general cependant, on peut admettre, ce semble, que la sphere de

temperature exochytique d'une plante est d'autant plus grande que sa sphere

de temperature endochytique est elle-meme plus etendue, c'est-a-dirc

qu'elle est soumise, dans ses limites naturelles, a de plus grandes differences

de temperature. La seconde regie parait etre que les plantes peuvent sup-

porter une temperature plus haute que les limites de leur sphere de tempe-

rature naturelle plutdt qu'ane infericure a ces limites. On eu voit uue preuve
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dans ce fait que le Hdtre, ayant ete introduit h Madere, y prospere, sans

qu'il soit meme necessaire de le placer sur les montagnes. — L'auteur ter-

raine en exprimant le regret qu'on n'ait fait jusqu'a ce jour qu'un nombre

extreraement faible dobservations serieuses sur la question dont il s'est

occupe lui-m$me, de telle sorte qu'on ne puisse poser a ce sujet aucune loi

generate.

MELANGES.

Merkwiirdlge Flehte [Sapins remarquables)
;
par M. Jaeger

(Gartenflora, 1858, p. 367).

Dans leparc de Wilhelmsthal, pres de Eisenach, se trouvent quelques

Sapins [Abies excelsa DC.) remarquables par la multiplicity de leurs troncs

ou par leurs dimensions extraordinaires. L'un d'eux a sept troncs surmon-

tes chacun d'une forte cime, et assez gros pour pouvoir fournir de larges

planches, s'ils etaient debites. Parmi ceux de fortes proportions, il en est

un dont le tronc, a 1 metre 65 centimetres au-dessus du sol, n'a pas

moins de 16 pieds ou 5m,30 de circonference, c'est-a-dire environ l
n,,70 de

diametre. A 7 metres environ de hauteur, il se divise en deux branches,

dont Tune a un peu plus d'un metre de diametre, et dont I'autre n'estguere

moins grosse. La plus forte de ces branches, arrivee a une hauteur d'envi-

ron 16m,50, se bifurque encore en deux autres branches qui paraissent

avoir de l
,n,33 a l

m
,65 de circonference. Toutefois la hauteur de cet arbre

n'est pas aussi considerable que celle de plusieurs autres qui se trouvent

dans son voisinage; elle n'est que de 33 metres, tandis que plusieurs de ses

voisins s'elevent a /i0 metres.

NOUVELLES.
i

Necrologie. — Le celebre botaniste suedois, C.-A. Agardh, est mort a

l'4ge de soixante-quatorze ans et six mois, apres une courte indisposition,

le 28 Janvier dernier. Ce savant, justement celebre, non-seulement par des

ttavaux estimes sur diverses branches de la science, avait ete d'abord

professeur de botanique a TUniversite de Lund. Ayant ete nomme eveque

dela province de Wermland, il flxa son sejour a Carlstad, chef-lieu de

cette province.

A la fin de I'annee 1858 est mort le celebre voyageur botaniste

Charles Zeyher, a qui ses nombreuses decouvertes dans I'Afrique australe

et ses travaux sur la flore de ces contrees, publiesavec la collaboration de

M. Chr. Fred. Ecklon, out fait une reputation meritee.

Paris. — Iraprimerie de L. Martinet, rue Mignon , 2. i
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alphabeliquesont les noms latins des plantes. Ainsi, pour trouver Chou, cherchcz Drassica, etc.

A

Abies excelsa DC. Sapins rcmarquables,
784.

JEgilops (Hybridatiou eutre les; et les Tri-

ticum, 364, 44X, 494, 655.

JJgotoxicwm (Sur le genre), 214.

Mri (Bourgeons) du Colocasia antiquo-

rum, 202.

Aelhionema pyrenaicuni Bout., 113. —
saxatile R. Br. Identite avcc cette es-

pece de trois plantes de I'hcrbier de La-

peyrouse, 113.

Affinity (De 1'importance du plan dc sy-

nictrie pour l'6tude des)
9
45. — de la

famille des Sauvag^siees, 115.

Agardh (C.-A.). Sa mort, 784.

Agave heleracantha Zucc. var. vittata

Kegel, 663. — rupicola H. petrop. sp.

nov., 662. —#(Autres esp. du genre),

662, 663.
Agen (Decouverte du Nitella stelligera pres

d'), 758.

Aglaonema simplex Bl. (Grains dc tecule

obs. dans T), 630.
Air contenu dans les vaisseaux, 332-334,

358-362.
Aira sublriflora Lag., £tat maladif du

Deschampsia media, 334.

Aisne (Sur quelques Fougeres obs. dans le

depart, del'), 15.

Aldrovanda vesiculosa L. retrouve a la

Canau par M. Durieu de Maisonneuve,

581, 587-589, 717.— (Fails d'anatomie

et de physiologie pour scrvir h I'histoire

(Monographic del*), 716.

de T), 720,

C. B., 169,

706. —
tarlina gummifera, 692,

593.

del'), 580.-
(Bourgeons hivern

725.

Alg^rie (Flore dc V) : Nouvelles du voyage

de M. Cosson dans le Sahara alglricii,

Lettre dc M. Cosson

sur son voyage, 425. — Leltres de

M. Miergues sur la v£g6tatiou des envi-

rons de lArba, 593. — Anacyclus Pyre-

Aristida brachyathera,

252, 275, 316.

Lavatera moschata Miergues,

Rumex Aristidis Coss., 103.
Scilla Aristidis Coss., 104. — Voyez

. (dans la table de la Revue bibliogr.) ;

Ascherson.

Allemagne (Diagnose des Sparganium d'j,

°81.

thrum, 135.

graines bu I bi formes

I. V.

Allium Chamasmoly L. trouvg pres de
Montpellier, 151 .—presdelteziers, 594.

Alpes du Dauphinc (Rapport sur ('excur-

sion de I'Ecole de pharmacie de Paris

dans les), 632, 694, 734.

Alsace, voy. Herborisations, Vegetation,

Voyage.

Amarantacees (Obs. sur deux) de la flore

frangaise, 217.

Amaranlus (Orthographe du mot), 217
(en note), 220. — Blttum L., 217.

stlveslris Des f. , 217.

Amaryllis ( Sur les

desj, 18.

Amblaro (L.) et E. de Pomiiabet. Dlcour.

du Nitella stelligera prfcs d'Agen, 758,

Amylase (Des div. £tats de la substance),

708.

Anacyclus Pseudopyrethrum Aschers. sp.

nov., 136. — Pyrethrum DC., 135.

Anagyris foetida L. rtcolt^ pr£s de Monl-
pellier, 151. — trouvtf prfcs dc Blziers,

594.

Analogie de la veget . des hautes Vosges avec

celle des Monts-Dores, 491-494.

Analogies (Nouv.)de la fleur et du rameau,

des organes sexuels et des bourgeons,

727.

Anatomic (Fait* d') pour servir a I'histoire

de VAldrovanda, 580.

Anatomiques (Sur les caracteres) des rhizo-

mes, 39.

Andropogon pogonanlhus B. B. sp. nov.,

168.

Anemone. Ao&none verte, 319.

Angers (Naturalisat. de YEndoptcra bio-

scoridis aux environs d')
f
318.
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Annonces, voy. Melanges.

Anomalies, voy. Monstruosittfs.

Aper^udelavcg^tat alsato-vosgieune,417.

Arachnites Isengce Tod. sp. nov., 660.

Aristida brachyathera C. B. sp. nov., 169.

Artois (Dc la culture du Cresson en) an

moyeo Age, 743.

Aseendantes (Racines deviees et) penetrant

les tissus dune ancienne hampe florale,

221.

Asphodelus alius Mill, var., 83.— YUlarsii

Verlot, 230, 614.

Asplenium Ruta murariaL. var., 17.

Atraclylis gummifera L., voy. Carlina.

Automnales (floraisons), 702, 704-706.

Avranches (Gui trouvtf sur un Chene pres

d'), 349.

Axillaires (Dos bourgeons) multiples dans

les Dicotvledones, 598.
mi *

B

Bngnolet (Decouv. du Valerianella

carpa prte de), 275.

Baillon (H.). Sur Torganogenie florale du
Triphasic! trifoliala, 1 52. — Sur I'orga-

nogenie florale des Jussiwa, leurs sti-

pules et leurs bractees ovariennes, 206.

Sur les ovules des Evonymus cultives

a Paris, 256, 314. — presente unelpine
florifere de Gleditschia el un fruit de Ca-

tasetum Wailesii, 316. — Sur Torgano-

genie du Callitriche et sur ses rapports

naturels, 337. — Obs., 208, 209, 259,

260, 265, 316, 333, 360,

Balansa (B.). Description de trois uouv.

espeees deGramin^es, 168.— Obs., 86,

157, 203.

Bcile, voy. Herborisations.

Ballon deSoultz, voy. Herborisations.

Barlia Pari. gen. nov., 775.

Barrandon. Decouv. de 'YAllium Chamce-
moly presdeMontpellier, 151 (en note).

Barthelemy (A.). Sur le tissu cellulaire des

p^tales des G^raniaeees, 215.

Batemania Meleagris Rchb. f., 396.

Balis P. Br., 21, 47.

Batrachospermum pulvinalum Bonh. sp.

nov., 664.

Begonia Wageriana Hook., 243.

Belhomme. Sur les bourgeons a^riens du
Colocasia antiquorum, 202.

Restiaux (Emploi du Gui pour la nourri-

ture des), 591.
Betula alba L. (Obs

:
les (leurs mAles

du), 1 5 I . — davurica Pall., 770.
Briers (Plantes decouv. presde), 594.
Bibliographic 79.

Bibliographique (Revue), 49, 123, 17 3,

222, 283, 373, 566, 645, 760.

Bibliotheque de Lille (Citations extraites de

quelques manuscrits de la), 205.

Bignonia Chica H. B. K., pi. usuelle de la

Nouvelle-Grenade, 86.

Billot (C). La Socidte visile son herbier,

485.

Bixa Orellana L., pi. usuelle de la Nou-
velle-Grenade , 366. — sphecrocarpa

Triana, sp. nov., 369.

Botsduval, presente dos plantes viva rites

qu'il cultive, 204, 211, 324, 349.

Bolbophyllum neilgherrense Wight, 670.

Bollcea Pari. gen. nov., 509. — cana-

densis Pari., 509.

Bonnet (M.). Lettre sur la decouv. de quel-

ques plantes naturalises aux environs

de Paris, 261.

Bonpland (A.). Sa mort, 310.

Bureau (A.). Lettre sur quelques floraisons

internpestives, 704.

Botanique medicate Document historiquc

pour la), 638.

Botrychium Ianceolaturn Angstr. sp. nov.,

234.

Eouis (de) ;
membre h vie, 210.

Bourgeois (A.), voy. Damaskinos.

Bourgeon anomal deCereuspruinosus, 171.

Bourgeons (Nouv. analogies des organes

sexuels et des), 727. — (Pedoncules de

aeriens du

axillaires

poires portant des), 349.

Colocasia antiquorum, 202.

multiples dans les Dfcotylcdones, 598.

— hivernaux de VAldrovanda , 720,

725.

Bractees ovariennes des Jussicea, 206.

Brassavola Pcrrinii Lindl., 397.

Bi^assica. Feuille monstrueuse de Chou

dTork, 594.

Bhice (G.). Rapport de la Commission de

comptabilittf, 674.

Brongmart /Ad.). Sur la floraison du/Ad.).

Freycinetia insignis, 209. — Obs ,
203,

208, 209.

Brown ;Rob.). Traduction d'un passage d'un

desesm£moires,relatifauxgraincsbuIbi-

formes des Pancratium, Crinum el Ama-

ryllis, 18.— Sa mort, 325.— Hommage

rendu a sa m^moire, 325.— (Notice ne-

crologique sur), 246.

Bruchia vogesiaca Schw., 479.

Buffet (J.)'. Sur des <*pis monstr. de Typha,

758.

Bulbiformes (Graines) des Pancratium,

Crinum el Amaryllis, 18.

Bureau (fid.). Obs.. 158.

Bureau de la SocitUe pour 1858, 3. — d«

la session extraordinaire,' 403, 499.
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C

Cactus pycnoxiphus (Production d'un tissu

anomal dans le), 213.

Calanthe Dominii Lindl. sp. nov. hybr.,

242.

Callitriche (Organogenic et rapports natu-

rels du), 337.

Calothrix cirrosa Bonh. sp. nov., 664.

Camellia rosceflora Hook. sp. nov., 243.

Campanula bononiensis (Fibres de la moelle

dans le), 343.

Canau (VAldrovanda retrouve h la), 581,

587-589, 717. - (Decouv. du Pirus

communis var. azaroliferak la), 726.

Cantal (Nouv. plantcs trouv. dans le dep.

du), 595.

Caractcres anatomiques des rhizomes, 39.

— spccifiqucs des Daucus, 266. — dc

la veget. des Fraisiers, 277-281.

Carbone (Emploi du snlfure de) pour la

conservation des herbiers, 117.

Carlina gummifera DC. Proprtetes toxi-

ques.de ses ratines, 692, 706.

Caspary (R.). Sur V Aldrovanda vesiculosa,

716.

Catalogue des Mousses observees aux envi-

rons de Paris, 744.

Catasetum Wailesii Hook. (Fruit du), 316.

Cattleya AclandioB Lindl , 242. — granu-

losa (3 flusseliana Lindl., 670.

Cellulaire (Tissu) des petales des G£ra-

niacdes, 215. — des petales dausquel-

ques autres families, 741.

Cenlaurea algeriensis Coss. trouv£ au

Port-Juvenal, 317.

Cereus pruinosus Salm (Bourgeon anomal

de), 171.

Champignons ( Anomalies et parasitisme

des), 211, 254, 617.

Chatin (Ad.). Sur les caracteres anatorni-

ques des rhizomes, 39. — Sur le Cres-

son de fontaine et sa culture, 158.

Decouv., prfcs de File-Adam, du Vale-

rianella eriocarpa, 274. — Fails d'ana-

tomie et dc physiologic pour servir h

Fhist. deVAldrovanda, 580.— Obs., 44,

45, 47, 99, 102, 111, H5, 116, 158,

167, 274, 333, 343, 344, 586, 587.

Chine (Obs.faites sur une Colocase de la),

267.

Chloranthie (Rose verte), 261, 318.

Choricarpha Bceck. gen. nov., 235.

Cistus. Synonymie des Cistes de Pourret,

293.

Citations eitraites de quelques manuscnts

de la biblioth^que de Lille, 205.

Clianthus Dampieri All. Cunn., 670.

Cliloria L., 69.

Clos (D.). Sur quelques, omissions de la

Bibliotheque botanique deM. Pritzel, 34.— Sur Fidentite de trois plantes dc
Fherbier de Lapeyrouse avec YAelhio-
nema saxalile, 113.— Des fleurs tene-
ment sessiles et des sous-s^pales, 320.
— Document historique pour la bota-
nique medicate, 638. — De la ramifi-

cation, des Eleagnees, 739. — Sur une
particularity du tissu cellulaire des pe-
tales, 741.

Clypeola gracilis PI. sp. nov., 494.
Colchicum aulumnale L. Physionomie du

Colchique, 442.

Collections de la Society industrielle de
Mulhouse, voy. Rapport et Visite.

Colocasia (Obs. faites sur un) de la Chine,
267.

—

antiquorum Schott (Bourgeons

a^riens du), 202.

Commission des Archives, 2. — du Bulle-

tin pour 1858, 2.— Communication
faite en son nom, 116 — de compta-
bilite, 2.— Son rapport, 674.— charg^e

d'organiser le voyage de la Socidte a

Strasbourg, 261 (en note). — des gra-

vures pour 1858, 372. — charg^e de

visiter les etabliss.scientifiques de Stras-

bourg, 403. — Ses rapports, 548, 550.
charg^e de recevoir et d'installer

Fherbier de M. deRayneval, 674.

Conseil d'administration de la Society pour

1858, 3.

Conservation des herbiers (Emploi du sul-

fure de carbone pour la), 117.

Corse (Flore de), voy. France.

Cosson(E.). Surdeqx esp. nouv. d'Algerie

{HumexAristidis et Scilla Aristidis) , 103.
— Lettre a M. J . Gay sur son voyage dans

le Sahara algcrien, 425. — Rapport sur

Pherborisation faite par la Soctete h Ha-
guenau, 484. — Sur Fanalogie de la v£-

gdtation des hautes Vosges avec celle

des Mouts-Dores, 491. — Notice sur

Fherbier de M. Fee, 553. — Obs., 25,

29, 3S, 117, 589, 591, 693, 706.

Nouvelles de son voyage en Algerie, 252,

275, 316.

Cratcegus monogyna Jacq., 170. — oxya-

canthoides ThuiU . , 170.

Crinum (Sur les graines bulbiformes des)
f

18.

—

amabile Don, hybr.?, 151.

Crouan fr&res. Obs. sur un mode particu-

lier dc propagation des Dtriculaires, 27.

Cuba Orchidees nouvelles de), 189.

Culture de la Vigne dans le nord de la

France aux xve et xvie siecles, 23. — du
Cresson de fontaine, 158. — du Cres-

son en Artois au moyen Age, 743.
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I)

Damaskinos (Tli.) et Bourgeois. Des bour-

geons axillaires multiples dans les Di-

cotyledoncs, 598.

Dasylirium glaucophyllum Hook, sp, nov.,

242.

Daucus (Caracteres specifiques des), 266.

Dauphine ( Rapport sur Pexcursion de

rEcole dc pharmacie de Paris dans les

Alpesdu), 632, 694, 734.

Decaisnr(J.) communique uu passage d'uo

mdmoire de Rob. Brown, relatif aux

graincs bulbiformes des Pancratium
,

Crinum et Amaryllis, 18. — Sur la ste-

rility habituelle dc quelques especes,

151. — Production d'un lissu anomal

dans le Cactus pycnoxiphus, 21 3,— Sur

le genre Aigotoxicum, 214.— Obs., 33,

44, 47, 150, 151, 157, 158, lf>7, 170,

215, 265, 274, 344, 694, 704.

Deformation des tiges du Pinus silveslris,

510.

Delavaud (C). Sur une pluie de sucre,

641. — Sur quelques anomalies et

monstruosit^s vegfkales : Inflorescence

duPereskia Bleo, 685; Fruits proliferes

dnParitiumtiliaceum, 687; Fleurs sou-

dees et p£lori£es de la Linaire striee,

688.

Delbos (J.). Obs. 504.

Dendranlhema Des Moul. gen. nov., 570.

Dendrobrium chrysotoxum Lindl., 670. —
macrophyllumfigiganteum Lindl., 395.

pulchellum Roxb.?, 241.

Deschampsia media R'. S. var. (3 J. Gay,
336.

Des Moulins (Ch,). Lettre sur le parasi-

tisme des Champignons, 211.

Devices (Racines) et ascendantes pdndtrant

les tissus d'une ancicnne hampe florale,

221.

Dezan^eau (\.) 9 membreivie, 30.

Diagnose des Sparganium d'Allemagne,

381.

Dianlhusbenearnensis Loret,sp. nov., 327.
— fallens Timb. sp. nov., 329. — .su-

perbus L. trouvl h diverses localites,

362-363, 691.

Dicotyledones (Bourgeons axillaires mul-
tiples dans les), 598.

Digitalis purpurea L. Physionomie de la

Digitale, 443.

Discours de M. F£e, h Fouverture et a la

cl6ture dela session extraordinaire, 416,
340. — de M. Passy, a Fouverture dc la

session extraordinaire, 406. — deM. le

comte Jaubert, a Paris, 6. — de M. de
Laporte, adjorit au tuaircdeStra^bmrg,

,

40 de M. de Schocnefeld, a fie-

rardmcr, 496.

Divisions (Etudes sur les) gdographiques de

la flore francaise, 519.

Document historiquc pour la botaifique

mtfdicale, 638.
Donation a la Society de Fherbier dc M. le

comte de Rayneval, 674.

Donnemarie ( Dianthus supcrbus trouve

pres de), 363.

Dons faits a la Soctetd, 2, 4, 30, 84, 112,

145, 153, 201, 210, 250, 260, 314,

326, 350, 415, 445, 450, 471, 506,

577, :>97, 623, 673, 708.

Doumet (Nap.). Production de rameaux sur

des fruits (TOpuntia, 114. — Obs., 115,

172.

Doyere(L.), voy. Leiiormand.

Docuartre (P.). Recherches expdrimentales

sur la transpiration des plantes dans les

milieux humides, 105. — Principaux

rdsultats des obs. physiologiques etana-

tomiques faites sur une Colocase de la

Chiue, 267.— Sur une monstrubsite de

Rose, 341. —Obs., 22, 25, 29, 97,

Ml, 112, 203, 208, 259, 274, 333,

334, 343, 360, 586, 632.
Durieu de Maisohneuve. D^couv. de plu-

sieurs Graminges au Port-Juvenal, 317,

369. — dc VAldrovanda a la Canau,

581, 587-589, 717. du Pirus com-

munis var. azarolifera, k la Canau, 726.

Duval-Jouve (J.). Sur une deformation des

tiges de Pinus silveslris, 510.— Sur les

Equisetum de France, 512.— Obs., 519.

Duvergier de Hauranne (Emm.). Toast a

M. Mougeot, a Gerardmer, 497.

E

Ecole de pharmacie de Paris (Rapport sur

Fexcursion de V) dans les Alpes du

Dauphine, 632, 694, 734.
Elceagia utilis Wcdd., plaute usuelle de la

Nouvelle Grenade, 500.

Eldagn^es [Ramification des), 739.

Elymus geniculatus Del. trouv£ au Port-

Juvdnal, 317.
Emploi du sulfure de carbone pour la

conservation des herbiers, 117. — du

Gui pour la nourriture des bestiaux,

591.

Endoptera Dioscoridis DC. naturalist aux

environs d'Angers, 318.
Epices (Sur diverses) vendues auxvi e siecle

par les apothicaires du nord de la France

et sur leurs prix, 356.

Epidendrum Ononis Rchb. f. , 396.

Epioe florif&re dc Glcditschia, 316,
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fipfe monstrueux de Typha, 758.

Equisetum (Stir les) dc France, 512. —
arvense L., 137, 515. — elongatum
Willd., 138. — hiemale L., 137, 518.
— UmosumL., 516.— palustre L. f 516.

ramosutn Schl., 517. — silvaticum

L., 516. Telmateia Ehrh., 515.

trachyodon A. Br., 518.

Schl .

variegatum

, 138, 517.

Etats (Des divers) dc la substance amyla-
se, 708.

Etudes sur les divisions geographiques de

la flore frangaise, 519.

Eugenia Luma Berg., 242.

Evonymus (Sur les ovules des) cultives a

Paris, 256, 263, 314.— americanus L.,

315. — angustifolius Pursh, 3 J 5. —
atropurpurcus Jacq., 314. — echinatus

Wall., 314.—europceus L., 257.

—

fim-

briates Wall., 314.—lalifolius L., 257.— lucidus Don, 314. — nanus Bieb.,

258. — nitidus Benth. , 315. — verru-

cosus Jacq., 258.

Excursion (Rapport sur V) de FEeole de

pharmacie de Paris dans les Alpes du

Dauphin**, 632, 694, 734.

F

Qucl-

Fecule (Grains de) obs. dans VAglaonema
simplex, 630.

Fee (A.), president (pour I'Alsace) de la

session extraordinaire, 403. — Discou

d'ouvcrture de la session, 416.

ques physionomies vegetales frangaises :

le Saule, 440; le Lierre, 441; le Col-

chiqucd'autornne, 442; la Ronce, 443;

la Digitale, 443. — Sur les plantes dites

sommeillantes, et en particulier sur le

Porlieria hygrometrica, 451. — Dis-

cours de cloture de la session, 540.

Obs., 507. Notice sur son herbier,
« « . •>

Fkrmond (Ch.). Sur des fibres-racines pro-

duites par des feuilles, 99.

Feuille raonstr. de Chou d'York, 594.

Feuilles ;Fibres-racines produites par des),

99. _ terries (Lonicera Xylosteum a),

759.

Fibres de la moelle du Campanula bono-

niensis, 343.

Fibres-racines produites par des feuilles, 99.

Eleur (Nouv. analogies de la) et du ra-

meau, 727,— (Structure de la) des Kra-

indri^es et des Trigoniees, 46.

Fleurs (Sur les) males du Bouleau, 1 51.

r^ellement sessiles, 320. — peiorices de

Pelargonium, 332. — pelorides du Lina-

(Organogenie)

du Triphasta trifo-

ria vulgaris. 700, 703. — soudlos et

peloriees du Linaria striata, 688.
FJoraison du Freycinetia insignia, 209.

du Ruscus acuteatus, 712.—du Semper-
vivum flagelltforme, 275.

Floraisons interr.pestivcs, 702, 704-706.

•Florale (Racines penetrant les tissus d'une

anrienne hampe), 22!.

des Jussicea, 206.

liala, 152.

Flore d'Algerie, voy. Algerie. — d'Alsace,

voy. vegetation — deCorsc,voy. France.

— du Dauphind, voy. Goubert. — de

France, voy. France.— des env. de Paris,

voy. Paris. — des Vosges, voy. Vegeta-

tion.

Floriferc (fipinc) de Gleditschia, 316.

Folioles (Mouyemeut des) des I.egumi-

nenses, 470.

Fontainebleau (Dccouv. du Fragaria Ha-
genbachiana pres de), 280.

Forme (Variat.de) de VOrchis fusca, 185.

Formes de quelques Equisetum, 137-138.

Fossiles (Plantes). Voyez (dans la table de

la Revue bibliographique) : Eftingshau-

sen, Goeppert.

Fougeres (Sur quelques) obs. dans ledep.

de FAisne, 15.

Focrnilr (Eug), membrei vie, 313.— Sur

quelques varietes duLolium perenne, 85.

Sur quelques cas de naturalisat. obs.

nux env. de Paris, 204.— Sur lescarac-

teres specifiques des Daucus, 26(5.—Sur

le Paslinaca divaricata, 323.— Rapport

sur Fherborisation de la Societe au lac

de Lispach, 504. — Rapport sur le jar-

din botanique de Strasbourg, 550.

Rapport sur la visile de la Societe aux

collections de la Societe indusirieJJc de

Mulhouse, 555. — presente un rameau

de Lonicera Xylosteum a feuilles ter-

ries, 759.- Obs. 86, 116, 213.

Fourxier (Henri). Rapport sur Fherbori-

sation de la Societe a Tbann, 533.

Fragaria (Caracteres de la vegetation des),

277-281.— ^Caracteres qui diflerenrient

les) collina, , Hagenbachiana et vesca,

277. — Hagenbachiana Lang , trouve

dans les forets de Saint-Germain et de

Fontainebleau, 280.

Franchise (Etudes sur les divisions geogra-

phiques de la flore), 519.

Francaises (Quelques physionomies vege-

tans , voy. Physionomies.

France (Culture de la Vigne dans le nord

de la) aux xve et xvi p siecles, 23.

France (Flore de) et de Corse : Herborisa-

tions de la Societe pendant sa session

extraordinaire en Alsace et dans les
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Vosges, 444, 480, 484, 4S6, 504, 530,

533. — Leltre de M. Mougeot sur une

herborisatioa faite au Hohnerk en 1821,

472. — Aper<;u de la vdgtft. alsato-vos-

gienne, 417.—Analogie de la v^g^tation

des hautes Vosges avee celle desMonts-

Dores, 491-494.— Rapport sur Fexcur-

sion de TEcole de pharmacie de Paris

dans les Alpes du Dauphin^, 632, 694,

734.—Etudes surlesdivisionsg£ograph.

de laflore fraucaise, 519. — Catalogue

des Mousses obs. aux env. de Paris, 744.

Sur quelques plantes trouv. aux env.

de Montfort-rAmaury, 691.—Sur quel-

ques Fougeres obs. dans le depart, de

I'Aisne, 15. — Sur quelques plantes

trouv. dans le dep. de la Marne, 362,

691 .— Sur diverses plantes trouv. dans

les dep. du Cantal et du Lot, 595.—Sur

les Equisetum de France, 512. — Sur

quelques Helianthemum, 26.— Sur deux

Amarantac^es, 217.— Caracteres sp^ci-

fiques des Daucus, 266.—Sur quelques

cas de naturalisation observes aux env.

de Paris, 204, 261. — Plantes trouv^es

au Port-Juvenal, 317, 369.— Quelques

physionomies veg<Hales franchises, 4 40.

— Aelhionema pyrenaicum, 113. — A.

saxatile, 113.— Aldrovanda vesiculosa,

580-589, 716, 725. — Allium Chamce-
moly, 151, 594.

—

Amarantus Blitum,

217. — A. silvestris, 217. — Anagyris
fottida, 151, 594.— Asphodclus Villar-

sii Verlot, 250, 614. — Asplenium Ruta
muraria var., 17. — Batrachospermum
pulvinatum Bonh., 664. — Bruchia
vogesiaca, 479. — Calolhrix cirrosa

Bonh., 664. — Cistus, 293.— Chjpeola

gracilis PI., 494. — Colchicum autuin-
nate, 442.

—

Cratcegus monogyna, 170.

C. oxyacanthoides, 170. — Daucus,
266. — Dianthus benearnensis Lorrt,

327. — D. fallens Timb. , 329.— D. su-

perbus, 362-363, 691. — Digitalis pur-

purea, 443.

—

Endoptera Dioscoridis(nn-

tur.), 318. — Equisetum arvense, 515.

E. hiemale^ 518. — E. limosum, 516.
E. palustre, 516. E. ramosum,

K 17. E. silvaticum, 516. E. Tel-

mateia, 515.— E. trachyodon. 518.
E. variegalum,M~ .

—

Fragaria collina,

277. — F. Hagenbachiana, 277, 280.

F. vesca, 277.— Hedera Helix, 441.

Helianthemum majorancefolium, 26.

//. pulverulento-vulgare 27.— U.vnl-
gari-pulverulentum Laramb. , 27.
— Hieraciumaurigcranum L.T., 61 5.

H. JaubertianumT. L., 507.—H. Plan-
chonianum, T. L., 508. — H.pseude-

riophorum L. T., 616. — Iberis pyre-

naica, 1 1 4.— Leucojum roscum, 590.

Linaria striata, 688.— Lolium perenne

var , 85.

—

Myosotis cwspitosa, 362, 692.

— Narcissus incomparabilis , 478.

N. Pseudonarcisso-poelicus, 275.— Na-

sturtium officinale, 158, 7 4 3 . — Nilella

stelligera, 758. — Ophioglossumlanceo-

latum Watelet, 1 6.— O. vulgatum var.,

31.— Osmunda Brayeri Watelet, 16.

—

Palmella virescens Bonh., 663. — Pal-

mogleea calcarea Bonh., 664 — Pasti-

naca divaricata, 323.

—

Pirns communis

var. azarolifera DR., 726. — Rubus

,

443. - Salixalba, 440. — Scleranthus

uncinates, 656.— Sempervivum arach-

noideo - Boutignianum Loret, 14s.

S. Bouligniano-arachnoideum Loret,! 47.

— S. rubellumTimb .
, 14,— Smymium

pcrfoliatum, 621. — Sorbus Mougeoli

S. G., 447.— Spirogyra elegans Bonh.,

664. — S. emilianensis Bonh., 664. —
S. peregrina Bouh., 664.— S. quinina,

664 — Thlaspi marginatum, 113. --

Th. saxatile, 114. — Usnea saxicola

Koum., 138.

702.

Yaccinium Myrtillus,

Valeria

-

V. Vitis idtua, 702.

nella eriocarpa, 274, 275. — Viola ela-

Yiscum album, 349,lior, 362, 692.

591.
VOYCZ

Wolfia Michclii, 589.

noma abbreoialum Bonh., 644

(dans la table de la Revue bibliogra-

phique) : Bally, Bonhomme ,
Boreau,

Clos, Fourcy, Kirschleger, Lacroix, Le-

coq, Martin, Parisot, Roumegutre, Sou-

beiran, Tulasne, Zetterstedt.

Freycinetiaimignis Bl. (Floraison du), 209.

Fribourg-en-Brisgau (Jardin botaniquede),

voy. Happort et Visite.

Fritillaria groeca B. S.. 670.

Fruit de Calaselum Wailesii, 316.

Fruits d'Opuntia (Production de rameaux

sur des), 114. — proliferes du Paritium

liliaceum, 68 /

c;

Gaillardot (C). Lcttrc sur le Trachelium

tubulosum. 19.

Galcotti. Sa mort, 78.

Gav (J.). Sur le mode de vegetal, du '«<-

lata purpurea , 31. — presente de..

echantillons d'Ophioglossum vulgatum*

Sur le Querent
froude lauceolee, 31.

II oin id age a la memoirc

Nouveaux
glabra, 32. — uuimn-e
de M. de Rayneval, 81

renseignemenls sur les Aelhionema f>V'

renaicum et sajcatile. 113. — presence

des echantillons A'Anagyris fceUda ei
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A"Allium Chamamoly, 151. — Exemple
de racines devices et ascendantes p£ne-

nouvclles de), \ G8.

Juvenal, 317, 369.

791

trouv. an Port-

trant les tissus d'une ancienne hampej Grenade (Plantes usuelles de la Nouvelle) •

florale, 221. - Felicitations a M. le Blgnonia Ctvca, 86; Bixa Orellana,
comte Jaubertsur son Election a I'Aca- 366; II. sphmrocarpa, 369; Elaagia

Obs. sur

donnedes

demie des sciences, 249.
I'Asphodelus Villarsii, 250.
nouvelles du voyage de M. Cosson en
Alg^rie, 252, 275, 316. — Sur le Nar-
cissus Pseudonarcisso-poelicus, 275.
Sur les caracteres de la vlgltation des
Fraisiers, 277. — Ddcouv. du Fragaria
Hagenbachiana aux env. de Paris, 280.

Sur le Sternbcrgia colchiciflora et sur
le genre Oporanthw, 282. — Sur quel-

ques plantes trouv. au Port-Juvenal,

317, 369.—Hommage a la mtfmoire de
M. Rob. Brown, 325. —Sur VAira sub-

triflora Lag. {Deschampsia media var.),

334. — Sur la deeouv. de VAldrovanda
a In Canau, 587.— presentc des cchant.

de Leucojum roseum, 590. — Sur les

propriety toxiques des racines du Car-
Una gummifera, 692, 706. — Sur les

bourgeons hivernaux de VAldrocanda,
725.— Obs. 33, 4i, 84, ^6

9 117, 150,

151, 156,157, 167,208, 259, 267,

274, 280, 326, 366, 586, 623, 705,

726.

Gaz (Sur la presence de) dans les vaisseaux,

332-334, 358-362.

Ggographiques (Etudes sur les divisions) de

la Horn franchise, 519.

Ggraniacles (Tissu cellulairc des ptHales

des), 215.

G^rardmcr (Sdancc de la Soctftd a), 471.

(Lac de), 498.

Germain de Saint-Pierre. Obs., 589, 597,

703, 705.

(iesneria cinnabarina Hook., 241.

Glacis de Strasbourg, voy. Herborisa-

tions.

Gleditschia (Epine florifere de), 316.

Godron (D.-A.). Descript. d'unc nouv. esp.

deSorbier deeouv. dans les Vosges (S.

ulilis, 500.

Gris (A). Sur la Rose verte, 261. — Sur
quelques cas de monstniositc obs. sur le

Philadelphus speciosus, 323, 330. —
Sur des grains de Wcule obs. dans
VAglaonema simplex, 630.

Grqenland (J.). Lettre sur I'opinion des
auteurs allemands, relativement a la

presence de Pair dans les vaisseaux, 358.
— Sur les hybrides entre les .Kyilops et

302,

Mougeoti), 446. Sur Thybridation

les Trilicum, 364.

Guepin. Sa mort, 84,

Guillard (A.). Sur les voyages deM. Tria-

na, 87 (en note). — Negation physio*

. logique, 91. — Sur la vStation des

Fraisiers, 280. — OmbeUiferes terati-

ques. Nouv. analogies de la fleur et du
rameau, desorganes sexuels et des bour-

geons, 727. — Obs., 86, 91, 98, 101,

102, 112, 115, 259, 274, 360,

618.

Gymnocaulus Phil. gen. nov., 188.

H
w

HaguenaU, yov. Herborisations.

Hampe florale (Racines penetrant les tissus

d'unc ancienne), 221.

Hedera Helix L. Physionomie du Lierre,

441,

Hclianthcmum
{
Sur quelques), 26. — ma-

jorat! a>folium DC, 26. — pulverulent'o-

vulgare Marlr. hybr., 27. — vulgari-

pulverulentum Laramb. sp. now hybr.,

27.

Herbier de ML Billot (Visite de la SocttU h

de M. Fee {Notice sur P),

de Lapeyrouse (Synonymie de

deM. le

553.

48S

des .Egilops, 448.

Gogot. Obs., 33.

Godbert (Em.). Sur la Rose verte et ('Ane-

mone verte, 318. — Sur quelques plan-

tes trouv. dans le dep. de laMarne, 362.

— Rapport sur Fexcursion de I'Ecole de

pharmacie de Paris dans les Alpes du

Dauphin^, 632, 694, 734.

Graines bulbiformes des Pancratium, Cri-

num el Amaryllis, 18.

Grains de ttcule obs. dans VAglaonetno

quelques plantes de r), 1 13.

comtede Rayneval (Donation h la Society

de F), 674.

Herbiers (Emploi du sulfure de carbone

pour la conservation des), 117.

Herborisation (Lettre de M. Mougeot sur

une) faite au Hobneck en 182 J, 472.

Herborisations de la Sori<He pendant la

session extraord. h Strasbourg el dan*

les Vosges (Rapports sur les) :

Glacis de Strasbourg, 444. —- Bonis du Rhiri,

480. — Haguenau, 484. — Le col do la Schludit

et le Hobneck, 480. — Lac de Lispach, 504. —
Ballon de Soultz, $30. — Thann, 539. — B4)«,

534. Le Kai9er9tubl, 535
simplex, 630.

,
_, , ^

Grammes (Description de trois especes ! Hermione venusta Tod. sp. nov., 660.
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Hieracium aurigeranum Loret et Timb. sp.

— Jaubertianum Timb. etnov., 615.

PlanchonianumLoret, sp. nov., 507.

Timb. et Loret, sp. nov., 508. — pseu-

deriophorum Loret et Timb. sp. nov.,

616.

Hirschfeldia adpressa Mcench , monstr.,

597.

Historique (Document) pour la botanique

mldicale, 638.

Hivernaux (Bourgeons) de VAldrovanda,

720, 725.

Hohneck (Le), voy. Herborisations et Mou-
geot.

Hordeum fragile Godr. trouve au Port-

Juv^nal, 317.

Humides (Recherches experiment, sur la

transpiration des plantes dans les mi-
lieux), 105.

Hybridation, voy. Gay (J.), Godron, Green-

land, Lecoq, Loret.

Hybrides : JEgilops et Triticum, 364, 448,
494, 655. — Colonthe, 242. — Cri-

num?, 151. — Helianthemum, 27.

Mirabilis, 449. — Narcissus, 275.
Orchis, 657. — Petunia, 150.— Plaly-

centrum, 654.— Primula, 150.

—

Sem-
pervivum, 146. — Voy. (dans la table

de la Revue biblogr.) : De Bary, Green-
land, Regel.

Hydrangea cyanema Nutt., 241

.

I

Iberis pyrenaica Lap. Sou identity avec
YAethionema saxatile, 114.

He -Adam (Dlcouverte du Valerianella

eriocarpa prfes de V), 274.
Importance du plan de symetric pour

l^tude des affinity, 45.

Inflorescence du Pcreskia Bleo, 685.
Innovation (Sur une) dans la nomenclature

botanique, 37.

Intempestives (Floraisons), 702, 704-706.
Iris erralica Tod. sp. nov., 660.—panor-

mitana Tod. sp. nov., 659. — sicula
Tod. sp. uov., 660.— Statellce Tod. sp.

nov., 659.

J

Jamain (A.). Rapport sur Therborisation de
la Society au col de la Schlucht et au
Hohueck, 486. — Dtfcouv. du Smyr-
nium perfoliatum presdeVe>igcon, 621

,

— Obs.. 157.
Jardin botanique de Strasbourg, voy. Rap-

port et Visite. — de Fribours en Bris-
gau, voy. Rapport et Visite.

Jaubert (le comle), president de la Soci<He\

2. — Son discours, 6. — donne lecture

d'un troisieme m^moire sur I'enseigne-

ment de la botanique, 318. — Lettre a

M. de Schoenefeld, lue a Touverture de

la session extraordinaire, 409.— Notice

sur la vie et les travaux de J.-B. Mou-
— Obs., 17, 25, 157, 591,562.geot,

678, 685.

Jussicva (Sur Torganog^nie florale, les sti-

pules et les bractees ovariennes des),

206.

K

Kaiserstuhl (Le), voy. Herborisations.

Kefersteinia graminea Rchb. f., 243.

Kirschleger (Fr.). Aper^u succinct de la

v£g£tation alsato - vosgienne , 417. —
Obs., 519.

Kram6ri£es (Struct, de la fleur des), 46.

L

de Lispach,Lac de G6rardmer, 498.

voy. Herborisations.

Lacanau, voy. Canau.
Lacroix (Tabb^ S. de). Lettre sur la mort

de M. Gu^pin, 84. — Lettre sur le pa-

rasitisme des Champignons, 617.

Lcelia prcestans Rchb. f., 397.

Laisne (A.-M.), montre des p&Ioncules de

poires sur lesquels se trouvent des bour-

geons, 349. — a trouvg le Gui sur uo

Ch£ne pres d'Avranches, 349.

Lambertye (le comtc de). Notice sur la d£-

couv. de quelques plantes dans le dep.

de la Marne, 691.

Lamotte (M.), Sur quelques anomalies pre-

sentees par des Champignons, 254.

La Perraudiere (H. de). Obs., 694, 703.

Lapeyrouse (Synonymiedequelques plantes

del'herbier de), 113.

Laporte (de), adjoint au maire de Stras-

bourg. Son discours, 405.

Larambergue (H. de). Notice sur quelques

Helianthemum, 26.

Latex (Presence du) dans les vaisseaux spi-

raux, reticules, ray£s et ponctues

344.

Lavallee (Alph.). Obs., 319.

Lavatera moschala Miergues, sp.

593.

Lechleria Phil. gen. nov., 187.

Lecleri; (L.). Lettre sur un bourdon ano-

raal obs. sur le Cereus pruinosur, I II-

Lecoq (H.). Sur des Mirabilis hybrides,

4 49. - Sur Panologie de la vegetation

des haute* Vosges avec cellc des Monti-

54,

nov.
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Table alphabetiqie des matierek. 70S
Dores, 492. —- Rapport sur le Musee
d'histoire naturelle de Strasbourg, 548.
— Obs., 450. 528.

Le Dien (E.). Catalogue des Mousses obs.

aux env. de Paris, 744.
Llgumineuses (Mouvement des folioles

des), 470.
Le Maout (E.). Sur 1'ovule des Evonymus,

263. —Obs., 265.
Lemna arrhiza L., voy. Wolfia Michelii.

Lenormand(R.). Sur Femploi du sulfure de
carbone pour Ja conservat. des herbiers,

avec des notes de M. Doy&re, 1 1 7.

LtfoN (I.). Recherches sur la cause du
mouvement spiral des tiges volubiles,

351, 610, 624, 679.

Lestiboudois (Th.). Obs., 333, 344.
Lettres de MM. Bonnet, Boreau, Cosson,
Des Moulins, Gaillardot, Greenland, le

eomte Jaubert, Vabbi de Lacroix, Le-
clere, Miergues, A. Mougeot, J.-B. Mou-
geot, P^ris, de Parseval -Grandmaison,
Personnat, le comte de Bay ncval , Schim -

per, Verlot, voy. ces noms.
Leucojum roseum Lois., 590.
Lille (Citations extraites de quelques ma-

nuscrits de la bibliotheque de), 205.

Linaria striata DC. a fleurs soud^es et p£-

lortees, 688. — vulgaris Mill, a fleurs

pelortees, 700, 703.

Lispaeh (Lac de), voy. Herborisations.

Lolium perenne L. (Sur quelques varietds

du) obs. aux env. de Paris, 85.

Lonicera Xylosteum L. (Rameau de) k

feuilles temtfes, 759.

Loret (H.). Des hybrides et sp^cialement

de Fhybridation mutuelledes deux Sem-

pervivum, 146. — Sur une nouv. esp.

de Dianthus (D. benearnensis), 327. —
etTiMBAL-LAGRAVE. Sur deux Hieracium

nouveaux des Pyr^ndes, 615. — Voy.

Timbal-Lagrave.
Lot (Nouv. plantes trouv. dans le depart.

du), 595.

M

Macodes Pelola Lindl., 397.

MAles (Obs. sur les fleurs) du Bouleau, 151.

Manuscrits (Citations extr. de quelques) de

Li bibliotheque de Lille, 205.

Marmottan (H.). Rnpports sur div. herbo-

risations de laSoci<H£, 480, 53i.

Marne (Div. plantes trouv. dans le dep.

dela), 362, 691.

Maugin (A.). Rapport sur rherborisation

faite par quelques membres de la Society

au Ballon de Soultz, 530.

Maxillaria ffoutleana Rchb. t., 395.

M^dicale (Documeut historique pour la

botanique), 638.
Melanges, nouvelles, annonces, ntfcrolo-

gie, etc., 75, 144, 199, 246, 306, 400,
576, 671, 784.

Melicocq (le baron de). De la culture de
la Vigne dans le nord de la France
aux xve et xvi e siecles. 23. — Citations

extr. de quelques manuscrits de la bi-

bliotheque de Lille, 205. — Sur les tur-
lepains, turlepas, oflTerts a un gouverneur
de province, 255. — Sur diverses epices

vendues au xvi e siicle par les apothi-

caires du nord de la Franre et sur leurs

prix, 356. — Sur la d&ouverte du Li-
naria vulgaris h fleurs p^loriees, aux
environs de Valenciennes, 700. — Sur
des Vaccinium Myrtillus et Yitis idcea h

floraison automnale, 702. — De la cult,

du Cresson en Artois au moyen Age, 743.
Meliosma Bl. (Sur le genre), 21.

Meniere (P.). Obs., 316, 318.

Meyer (E.-H.-F.). Sa mort, 311. ,

Miergies. Lettres sur le Lavaleramoschala
sp. now etautres plantes d'Algerie, 593.

p<5rimen-Milieux humides (Recherches

tales sur la transpiration des plantes

dans les), 105.

Milium verlicillatum B. B. sp. no v. 169.

Mirabilis hybrides. 4 49.

Moelle (Fibres de la) du Campanula bono*

niensis, 3i3.

Monstruosites et anomalies : Anemone,

319. — Brassica, 594. — Cactus pyc-

noxiphus, 213. — Cereus pruinosus

,

171.— Champignons, 211, 254, 617.

— Deschampsia media, 336. — Gledil-

schio, 316. — Hirschfeldia adpressa,

597. — Linaria striata, 688. — L. vul-

700, 703. — Lolium perenne,

Lonicera Xylosteum, 759.

Paritium ti-

garis

8

Opuntia Salmiana, 1 1

4

liaceum, 687. — Pelargonium, 332.

Pereskia Bleo, 685.— Philadelphus spe-

Pinus silveslris ,

Polypodium vul-
ciosus , 323 , 330.

510.— Pirus, 349.

gare, 17. — Ranunculus chcerophyllos,

596.

—

Rosa diversifolia, 261.— ft. gal-

R.viridiflora,Z 18.

—

Selmum
— TorHis Anthriscus,

lica,U\

Carvifolia, 727.

727.— Typhn, 758.— Vaccinium, 702.

— Bourgeon anomal, 171.— Bourgeons

axillaires multiples, 598—Chloranthie,

261, 318.— Deformation de tiges, 510.

— Epine florifere, 316.— Epis moustr.,

75g,— Feuille monstr., 594.— Feuilles

tern^es, 759.— Fibres- racines produi

par des feuilles, 99. — Fleurs pelortfes

etsoudtfes, 332, 688, 700, 703.— Flo-
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raisons intempestives, 702, 704-706.
— Fruits proli feres, 687.—Inflorescence

anomalc, 685. — Peldoncule portant des

bourgeons, 349.— Product, derameaux
sur des fruits, 114. — Racines deviees

p£n£tr. les tissus dune ancienne bampe
florale, 221. — Tissu anonial, 213. —
Voyez (dans la table de la Revue biblio-

graph.) : Carter, Gray (J.-E.), Irmisch.

Jaeger, Reinscb, Rosbach, Treviranus.

Montagnk (C). Obs., 594.

Montfort-PAmaury (Sur quelques plantes

trouv. pres de), 691.

Moutpellier (Plantes trouv. aux euv. dc),

151, 494, 507.

Monts-Dores (Analogie de la vegetation

des hautes Vosges avec celle des), 491-

494.

Moqiin-Tanhon (A.). Sur deux Amaranta-
cees de la flore franchise, 217. — Obs.,

22, 25, 38, 212, 220, 685.

Morize(L.). Sur quelques plantes trouvdes

pres de Montfort-FAniaury, 691. — Obs.,

593.

Morren (C.-F.-A.). Sa mort et notice sur

sa vie et ses travaux, 67 i.

Mothe-Saiut-Heraye. (De'couv. d'un Ophio-

glossum a froude lanc£olee pres dc

la), 31.

Mougeot (A.). Sur la recolte et I'emploi du
Gui, 591:

Mougeot(J.-B.), president (pour les Vosges)

de la session extraoni.., 403.— preside

la stance de la Societe k Gerardmer,

471 . — Lettre a Nestler sur une herboris.

faite sur le Hohneck en 1821, 472.

Sur le Narjcissus incomparabilis , 478.
Sur le Bruchia vogesiaca, 479. — Obs.,

472. — Sa mort, 707. — Notice sur sa

vie et ses travaux, 562.

Mousses (Catalogue des) obs. aux env. de

Paris, 744.

Mouvement spiral (Sur la cause du) des

tiges volubiles, 351, 610, 624, 679.

Mouvements des organes des plantes, 453,

456, 458, 465, 470. — des folioles des

lilgumineuses, 470.

Mulhouse (Stance de la Society a), 499.

(Collections de la Societe induslrielle

n

de \ voy. Rapport et Visite.

Multiples (Des bourgeons axillaires) dans

les Dicotyledones, 598.

Muse'e d
1

histoire naturelle de Strasbourg,
voy. Rapport et Visite.

Myosotis cmspUosa Schultz trouvtf dans le

de*p. de la Marue, 362, 692.

N

Narcissus incomparabilis Mill., 478.

Pseudonarcisso-poeticus, 27 5.

Nasturtium officinale R. Br. Sur le Cresson

de fontaine et sa culture, 158. - De la

culture du Cresson en Artois, au moyen

Age, 743.

Naturalisation (Sur quelques cas de) obs

aux environs de Paris, 204, 261. — de

VEndoptera Dioscoridis aux env. d'An-

gers, 318.

Ndcrologie, voy. Melanges.

Negation physiologique, 91.

Ntevre (D^couv. du Wolfia Michelii dans le

ddp. de la), 589.

Niphcea albo-lineata Hook. var. reticulata,

242.

Nilella slelligera C. G. decouv. pr. d'Agen,

758.

Nomenclature (Sur une innovation dans

la) botanique, 37.

Nord de la France (Culture de la Vigne

dans le) aux xv e et xvi e sieeles, 23.

Nourriture des bestiaux (Emploi du Gui

pour la), 591.

Nouvelle-Grenade, voy. Grenade.

Nouvelles, voy. Melanges.

397.

396.

Oberonia acaulis Griff., 671.

Octomeria lobulosa Rehb. f. sp. now,
Odontoglossum tripudians Rcbb. f.

,

triumphans lichb. f., 396.

OmbeHiferes Pratiques, 727.
Omissions (De quelques) de la Bibliotheque

botanique de M. Pritzel, 34.

Oncidium Undent Rehb- f. , 395.

Ophioglossum lanceolatum Watelet, sp.

16. — vulgatum L. h fronde

trouv6 a la Mothe-Saint-
nov.

,

lanc^ojec

Heraye, 31.

Oporanthus Herb. (Sur le genre, 282.

Opuntia Salmiana Parm. (Production de

rameaux sur des fruits d'), 114.

Orangeriede Strasbourg, voy. Robertsau.

Orchidees nouvelles de Cuba, 189.

Orchis fusca Jacq. (Variations de forme

de 1), 185.— militarise Simia, fusca el

leurs hybrides, 657.

Organes des plantes (Mouvements des),

453, 456, 458, 465, 470. — sexuel*

(Nouv. analogies des) et iWs bourgeons,

727.

Organogenic du Callitriche, 337. - florale

des Jussicea, 206. — du Triphasia tri-

foliata, 152.

Omithidium miniatum Lindl., 397.
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Orthographe du mot Jmarantus, 217 (en

note), 220.

Oschatz (Ad.). Sa more, 78.

Osmunda Brayeri Watelet, sp nov.?, 16.

Osyris alba L. (Parasitisme de P), 289,
44!;>.

Ovariennes (Bractles) des Jussima, 206.
Ovule des Evonymus, 256, 263, 314.

P

Palmella virescens Bouh. sp. nov., 663.

Palmoglcea calcarea Bonh. sp. nov., 664.

Pancratium (Sur les graines bulbiformcs

des), 18.

Parasitisme des Champignons, 211, 254,
617. -de VOsyris alba, 289, 445.

Paris (E.-G.). Lettre sur les travaux et les

voyages dc M. Schimper, 253.
Paris

( Flore des environs de), voy. Don-
nemarie, Fragaria

f
Loltum, Montfort-

I'Amaury, Mousses, Naturalisation, Va-

lerianella, et (dans la table de la Revue
bibliogr.) Fourey.

Parisot (L.). Rapport sur rherhorisatiou

de la Soci£t£ au Kaiserstuhl, 535.

Paritium tiliaceum A. Juss. (Fruits proli-

feres du), 687.

Parlatore (Ph.). Sur le Bullosa, nouvcau

genre de la fam. des Amarylliddes, 509.

Parseval-Grandmaison (J. de). Leitre a

M. le President, 579. — Obs., 85, 97,

101.
Passy (A.), niembreA vie, 577. — dlllgul

pour installer la session extraordinaire,

350. — Discours d'ouvcrt. de la session

extraordinaire, 406. — Obs., 25.

Pastinaca divaricata Desf., 323.

Pastorcea Tod. gen. nov., 66i.

Payer. Sur les genres Pelletiera, Melios

et Batis, 20.— De Hmportance du plan

de symltrie pour IVlude des affinity,

45.— Des affin ills de la fam. des Sauva

K&teea. 115.— Obs. sur les fleurs miles

du Bouleau, 151.

gonium a fleurs regulieres (p^lortees),

332. _ Sur la presence de gaz dans les

vaisseaux, 332. — Sur les fibres de la

moelle du Campanula bononiensis 343,

Obs., 22, 23, 47, 215, 265, 274.

333, 34 8, 359, 360.

Pedoneules de poires portant des bourgeons,

prteente un Pelar-

au Port-

Pentstctnon Jaffrayanns Hook. sp. nov.,

243.

Pereskia Rleo DC. (inflorescence du), 685.
Pebsonnat (V.). Lettre sur une feuille

monstr. de Chou d'York et sur diverse*

planles trouv. dans les dep. du CanUl
et du Lot, 594. — Lettre stir des ano-
malies du Ranunculus chfcrophyllos et

de VHirschfeldia adpressa, 596.
P^tales (Tissu cellulaire des) desG^rania-

cees, 215. — de quclques a tit res fa-

milies, 741

.

Petunia hybride, 150.

Phajus Blumei Lindl., 397.

Phalaris angusta Nees trouvc*

Juvenal, 369.

Pbarmacie ( Rapport sur Pcxcursion de

I'Ecole de) dc Paris dans les Alpei du
Dauphin^, 632, 694, 734.

Philadelphus speciosus Sehrad. (Monstr.

obs. sur le), 323, 330.

Physiologic (Fails de) pour servir h I'hist.

de V Aldrovanda, 580.

Pbysiologique (Negation), 9).

Physionornies veg^ tales francaises (Quel-

ques) : le Saule, 440; le Lierre, 441 ;

le Colcbique d'automue, 442; la Ronce,

443; laDigitale, 443.

Pilobolus sp. nov. inuom. Currey, 66.

Pinus silvestris L. (Deformations des tiges

du), 510.

Pirus. Poires dont les pedoneules porlent des

bourgeons, 349 — communis L. tar.

azarolifera DR. deoou\crt a la Canau,

726.

Piton (P.). Rapport sur la RoberUau et

POrangerie de Strasbourg, 559.

Plande symcHric 'DcPimportancedu pour

Vilude des affinity, 45.

Planches du Bulletin (R^glemcnt pour les),

371.

Planchon (J. E .). Sur le parasitisme de VOsy

ris alba. 289, 445. — Sur Fbybridation

des .Egilops, 448, 494. — Sur quclques

faits du sommeil des planfes et sur les

mouvements des folioles de la plupart

des L&mmmcuscs, 46!).—Surum- nonv.

349.

Pelargonium a fleurs regulieres (ptflortfes),

332.

Pelletiera Sainl-Hil., 21.

Peiortecs (Fleurs) de Pelargonium, 332.

du Linaria vulgaris, 700, 703. — du

L. striata^ 6HS.

esp. dcClypeola (C. gracilis), 494.

Plautes (Recherches exp^rimentales sur la

transpiration des) dans les milieux hu-

mides, 105— dites sommcillanfcs. 451-

470.—usue I les de la Nouvcllc-Grenadc,

voy. Grenade.

plalycentrum hybrides, 65 i.

Pluie de suere, 641.

Poire, voy. Pit us.

Polygala ffilairinna End!., 671 .

Polygonatum rosewn Kth, 670.

Polypodium vulgare L. var. monstr., 17.
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Polystachia rhodopterya Rcbb. f. sp. nov.,

396.

Pommaret (E. de). Sur la floraison du fitis-

cws aculeatuSj 742.— Voy. Amblard.

Ponctufo (Presence du latex dans les

vaisseaux), 54, 344,

Porlieria hygrometrica R. P., 465.

Port-Juv£nal (Plantes trouvtfes au), 317,

369.

Pourret (Synonymie desCistes de), 293.

Presence de gaz dans les vaisseaux, 322-

334, 358-362. — du latex dans les

vaisseaux spiraux, ray^s, reticules et

ponctu£s, 54, 344.

Primula hybride, 150.

Pritzel (Sur quelqucs omissions de la Bt-

bliotheque botanique de) , 34.

Production de rameaux sur des fruits

d'Opuntia, 114. d'un tissu anomal
dans le Cactus pycnoxiphus, 213.

Programme de la session extraordinaire de

Strasbourg, 404.

Proliferes (Fruits) du ParUium tiliaceum,

687.

Propagation (Mode de) desUtriculaires, 27.

Propri6t£s toxiques des racines du Carlina

gwnmifera, 692, 706.

Puel (T.). Etudes sur les divisions gdogr.

de la flore franchise, 519.— Obs., 275,
705.

Pyr£n£es (Sur deux Hieracium nouveaux
des), 615.

Pyrus, voy. Pirus.

Q

Quereus. Gui trouve sur un Ch&ne aux en v.

d'Avranches, 349.— glabra Thunb. % 32.

QLEST»ER(rabb6). Sur une innovation dans
U nomenclature botanique, 37.

Mulhouse, 555. — sur le jardin bota-

nique de Fribourg-en-Brisgau, 556. —
sur la Roberlsau et POrangerie de Stras-

bourg, 559.— sur Pexcursiou de FEcole

de pharmacie de Paris dans les Alpes du

Dauphine, 632, 694, 734. — de la

Commission de eomptabilite, 674.

Rapports sur les herborisations de la So-

ciety, voy. Herborisations.

Rapports naturels du Callitriche, 337.

Ray6s (Presence du latex dans les vais-

seaux), 54, 34 i.

Rayneval (le comtede). Lettre a M. J. Gay,

Sa mort, 81 . — Hommage rendu

— Donation de son
83.

a sa m^moire, 81.

herbier a la Soci^te, 674.

Recherches exp^rimentalcs sur la transpi-

ration des plantes dans les milieux hu-

midcs, 105.

Recolte du Gui, 591

.

Reglement relatif aux plancbes du Bulle-

tin, 371.

Reticules (Presence du latex dans les vais-

seaux), 54, 344.

Revue bibliographique , voy. Bibliogra-

phique.

Rhin (Bords du), voy. Herborisations.

Rhizomes (Sur les caracteres anatomiques

des), 39.

Rhododendron argenteum Hook, f.,670.

Robertsau (Rapport sur la) et rOrangerie

de Strasbourg, 559.
gal-

R

Racines deviees et ascendantes pdn&rant
les tissus d'une ancienne hampe florale,

221.— (Propria its toxiques des) du Car-
Una gummifera, 692, 706. — (Fibres-)

produites par des feuilles, 99.
Rameau (Nouvelles analogies de la fleur et

du), 727. — de Lonicera Xylosleum a

Teuilles tern^es, 759.
Rameaux (Production de) sur des fruits

d'Opuwf/a, 1 14.

Ramification des fileagndes, 739.
Ranunculus chcerophyllos L. monstr., 596.
Rapport sur le Musec d'histoirc naturelle

de Strasbourg, 548.— sur le jardin bo-
tanique de Strasbourg, 550. — sur les

collections de la Soctete industrielle de

Rosa diversifolia (Rose verte), 261 .
—

lica L. monstr., 341.

—

viridiflora (Rose

verte), 318.

Roux, a trouv£ VAnagyris fceiida et VAl-

lium Chamcemoly pres de Montpellier,

151.

Rubus. Physionomie de la Ronce, 443.

Rumex Aristidis Coss. sp. nov., 103.

Ruminia Pari. gen. nov., 775.

Ruscus aculeatus L. (Floraison du), 742.

S

Saint-Germain (Fragaria Hagenbachiana

trouve dans la foret de), 280.

Salixalba L. Physionomie du Saule, 440.

Sapota Mulleri Bl., 75.

Sauze (C). Decouv. d'un Ophioglossum

vulgatum a fronde lancdol^e pres de la

Mothe-Saint-H£raye, 31.

Sauv«gesides (Des affinity de la famille

des), 115.

Savatier (L)., membre a vie, 577.

Schimpei; (W.-P.). Lettre a M. Cosson, 590.

(Lettre dc M. Pilris sur les travaux et

les voyages de), 253.

Schlucht (Col de la), voy. Herborisations.

I
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556.

Schoenefeld (\V. de), presente des rameaux
deCratmgusmonogynaetoxyacanthoides
170. — Sur la floraison duu Sempervi-
vum flagellitorme, 275. — Discours de
cloture de la stance de la Soci<k<* a Gd-
rardmer, 496. — Rapport sur le jardm
botanique de Fribourg-en-Brisgau,
— Ddcouv. du Wolfia Micheliidansle d<*p.

de la Nievre, 589. — Obs., 25, 158,
167, 220, 261, 274, 280, 350,363,
546, 547, 592, 705.

Sciadophila Phil. gen. nov., 186.

Scilla Aristidis Coss. sp. nov., 104.
Scteranthus uncinatus Sehur, 656.
Selinum Carvifolia L. monstr., 727.

Sempervivum (De Phybridation mutuclle
de deux), 146. — arachnoideo-Bouti-

sp. nov., 664.
nov., 664. — qui-

quolqucs espcces,

gnianum Loret, sp. nov. hybr., 148.

tfouUgniano-arachnoideum Loret

,

nov. hybr., 147.

sp

flagelliforme Fischer

(Floraison du), 275.— rubellum Timb,
sp. nov., 14.

Sepales (Sous-), 320.
Serres (le colonel). Sa mort et notice n£cro~

logique, 400„ 577.
Sessiles (Des fleurs rtellement), 320.

Session extraordinaire a Strasbourg, 401-
561. — (Fixation de la), 202.— (Avan-

tagesobtenuspour la), 261.— (Membres

qui ont assists a la), 401.— (Programme
de la), 404. — (Bureau de la), 403, 499.

(Stances de la), 405. 444, 471, 499,

506. — (Herborisations de la), voy. Her-

borisations.

Sexuels (Nouv. analogies des organes) et

em ilianc?}sis Booh.
peregrina Bonh. sp.

nina Kuctz , 664.
St^rilitd habituelle de

154-158.

Sternbergia colchiciflora W. K., 282.
Slipules des Jussioea, 206.
Strasbourg, voy. Discours, Herborisations,

Rapport, Session extraordinaire, Visile.

Structure de la fleur des Kram^rtecs et des
Trigontees, 46.

Substance amylacee ( Des divers ctats de
la), 708.

Sucre (Sur une pluie de), 641.
Sulfure de carbone (Emploi du) pour la

conservation des herbiers, 1 1 7.

Symetrie (Derimportance du plan de) pour
TcHudedcs affinitcs, 45.

Synonymic des Cistes de Pourret, 293. —
de quelques plantes de Therbier de La-
peyrouse, 113.

T

Tcmminck. Sa mort, 78.

Tlraliques (Ombclliferes), 727.

Terndes (Lonicera Xylosteum k feuilles),

759.

Teysmania R. Z. gen. nov., 185.

Thann, voy. Herborisations.

Thesaurus literatures bolanicce de II. Prit-

I (Sur quelques omissions du), 34.

Theveneau. D&ouv. de VAllium Charnne-

ides bourgeons, 72
Smyrninm perfoliatum L. decouvert pres

de Vlrigooo, 621.

Societe botanique de France. Composition

du Bureau et du Conseil pour 1858, 3.

Commissions pour 1858, voy. Com-
mission.

Soctete industrielle de Mulhousc (Collec-

tions de la), voy. Rapport et Visite.

Sommeillantes (Sur les plantes diles),

451-470.
Sorbus Mougeoti S. G. sp. nov., 447.

Soud^es (Fleurs) du Linaria striata, 688.

Soultz (Ballon de), voy. Herborisations.

Sous-s£pales, 320.

Sparganium (Diagnose des) d'Allemagne,

381.

SptfciGques (Caracteres) des Daucus, 266.

Spiral ( Sur la cause du mouvement ) des

tiges volubiles, 351, 610, 624, 679.

Spiranthes Eldorado Liudl., 397.

Spiraux (Presence du latex dans les vais-

seaux), 54, 34 4.

Spirogyra elegans Bonh. sp. nov., t)6i. -

moly et de YAnagyris fmlida aux env.

de Beziers, 594.

Thlaspi marginatum Lap. et saxaiile Lap.

Leur identity avec VAethionema saxatile

R. Br.. 113.

Thurya B. B. gen. nov., 234.

Tiges (Dgformatiou des)du Pinussilvestris,

510. — volubiles (Sur la cause du mou-
vement spiral des), 351, 610, 624, 679.

Timbal-Lagrave (Ed.). Sur une nouvelle

espece de Sempervivum (S. rubellum),

14. — Sur une nouv. esp. de Dianlhus

(D. fallens), 329. — et H. Loret. Sur

deux esp. nouv. du genre Hieracium des

env. de Montpcllier, 507.— Voy. Loret.

Tissu cellulaire des p^tales des Glrania-

- des p^tales de quelques

anomal Pro-
215c6es,

autres families, 741.

duclion dun) dans le Cactus pyenoxi-

phus, 213.

Toast k M Mongeot, 497.

Torilis AnthriscusG<vrtn. monstr., 127 .

Toxiques (Proprtettfs) des racincs du Car-

Una gummifera, 692, 706.

Trachelium tubulosum Boiss., 19.

Transpiration dcs plant's (Rechcrches «x-
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perimentales sur la) dans les milieux

humides, 105.

Travaux ( Lettre sur les voyages et) de

M. Schimper, 253.

Trecul (A.). De la presence du latex dans

les vaisseaux spiraux, reticules, ray&et
— Des divers (Hats deponctues, 54, 344.-—

la substance amylacee, 708. Obs.,

359, 362, 592.

Triana (J.). Plantes usuelles de la Nou-
velle-Grenade : Bignonia Chica, 86 ;

Bixa Orellana , 366 ; B. sphcerocarpa,

les369 ; Elceagia utilis, 500.

voyages de), 87 (en note).

(Sur

Vegetation (Mode de ) des I raisiers, 27/-

281. — du Vallota purpurea, 31.

Vlrignoa (D^couverte du Smyrnium perfo-

liatum pres de), 621.

Verlot (J.-B.). Lettre sur VAsphodelus

Villarsiiy 614.

Vigineix (G.). Dgcouverte du Valerianella

eriocarpa a Bagnolet, 275.— Obs., 17.

Viola elatior Fr. trouve dans le dep. de la

Blame, 362, 692.

Viscum. Gui trotivg sur un Chene pres

la r^coltc etd'Avranches, 349. Mir

Trigoniees (Structure de la fleur des) 46.

Triphasic* trifoliata DC. (Organog^nie flo-

ralc du), 152.

Triticum (Hybridation entre les JEgilopsol

les), 364, 448, 494, 655.

Tulipa. Noms donnas aux Tulipes, 255.

Turlepaius, Turlepas, voy. Tulipa.

Typha (Epis monstrueux de), 758.

U

Femploi du Gui, 591.

Visite de la Societe au Musdc d'histoirc

naturelle de Strasbourg, 404, 548.

au jardin botanique de Strasbourg, 471,
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ERRATA DU TOME CINQUIEME

Page 115, L 3 : au lieu de rest^s, lisez rest^es.

169, I. 7 et 33 : au lieu de brachyptera, lisez brachyathera.

343, l 10 (en remontant) : aulieude bonariensis, lisez bononiensis.

417, l. 17 : au lieu de Pitou, lisez Piton.

4 19, 1. 26 : au lieu de illane, lisez ellane.

463, 1. 2 (de la note) : au lieu de comme ayant du mouvement, lisez comme
agents du mouvement.

549, I. 4 : apres le mot fluviatiles, ajoutez et terrcstres.

L 17 : au lieu de Curvirostres, lisez Conirostres.

1. 26 : au lieu de Colobe-Gu&riza k pelerines, lisez Colobe-Guerr^za a

pelerine.

1. 39 : au lieude Atlas, lisez Altai'.

550, 1. 22 : au lieu de Teisseissere, lisez Reisseissen.

736, 1.15: supprimez les mots des roctaers et des sapins.

739, 1. 2 : au lieu de remontante, lisez remontant.

753, I. 14 (en remontant) : au lieu de binum, lisez bimum.

MM. les auteurs des articles publics dans le Bulletin sont pri6s de vouloir bien

signaler au Secretariat de la Soctet^ les fautes d'impression qui auraient 6chapp6 a la

correction des gpreuves.

Avis au relieur. — La planche I de ce volume doit fitre plac£e en regard de la

page 327 ; la planche II en regard de la page 690
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