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BEOBACHTUNGEN
UEEER EIMGE

VON

Dr. Eduard Eversmann.

Gortyna Flavago Treischke.

Die Raupe des Nachtschmetterlinges Gortyna fla-

vago lebt bekanntlich in den markigen Sfcengeln

verscliiedener Pïlanzen ; hier liabe ich sie nur in

den Stengehi der gemeinen Klette {^Arctium Bar-
dcma

)
gefnnden : sie hôlilt den StengeJ der Lange

nacli ans, indem sie das Mark desselben ausfrisst,

macbt nâher deni oberen Tbeiie des Ganges ein

Loch zur Seite dnrch den Stengel, durch we]ches

der naehherige Schmetterling ans seiner Hôhîe

hervorkriecht, und verpuppt sich dann etwa einen

halben Zoll unterhalb dièses Seilenloches, mit dem
Kopfe aufwârts. Bisweilen findet man zwei , auch



tlrei, ja selbst vier Puppen in einem Stengel. —
Brokhausen beliauptet, die Puppe ûberwinlere und

der Schrïietterliiig erscheine i ni Mai ; Treisclike

widerspricht dieseni und sagt , die Raupe sei im

Jali erwacbsen und der Schiiietterling erscheine im.

August und September. Nach meinen Beobachtun-

gen haben beide Redit. — Bisber liabe icli fast jabr-

lich im Frùîilinge nacti geschmolzenem Sclmee, im

Àpril, in den dùrren vorjàbrigen Stengel n die

Puppe gefunden, die mir dann nacli kurzer Zeit

den Sclimetterii ïig gab; ich fand aber zli dieser

Zeit minier die nieisten Puppen leer , von dé-

lien icîi dann glaubte sie seien kurz vorber

sclion ausgekroclien. In diesem Jalire fiel es mir

ein die frisclien Stengel der Kletten zu u nier-

suchen, und da fand icb dann, wie Treisclike an-

gibt, die Raupen erwacbsen in der letzten Hâifte

des Juii, die sicb dann verpuppten, und scbon im

Anfange des Àugust's und auch spâter den Sclimet-

terii o g gaben. Hiernacb muss icli annebmeu
y
dass

die Puppen tbeils im August und September aus-

kriecbeii, tbeils aber diejenigen , die bis zu dieser

Zeit ni cli t bis zur Reife gedeiben, ûberwintern und

erst im kommenden Fiùhjalire sicb entfalteu ; nicbt

aber dass etwa zwei Generationen dièses S clnuci-

terlinge s existirten. Wo iiun die WeiLcben, welebe

im Herbste geboren werden , ibre Eier liinkgeii,

oder ob sie nocli tracbtig ûberwintern, das ist eine

Frage
?
die icb nicbt zu beantworten weiss; ich gl au-

be das letztei e , weil sonst nicbt zu denken ist wo
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die Eier, deren kiiaftige Raiipên niïr im Marke der

frischen Stengel Nahrung finden komien , ùber-

wintern sollten. Oder man miïsste annehmen, dass

die Brut im Herbste ganz zu Grande gehe ; was so

widersiniiisr nicht ist wie es manchem sclieinen ma^
denn so wie wir bei den Pilan zen sehen, dass dièse

oft viele Tausendmal mehr Saamen Iiervorbringen

als zu ilirer Nachkommenschaft erforderlich ist, so

auch bei den Insecten. Im AUgeineinen liaben die

Scliraetterlinge freilich einen bestimmten Cyclns

ilirer Métamorphose, aber dieser wird docli sehr

hâufig unterbrochen , oder gestort , und dann ist

ni rht sel te n die Nachkommenschaft verloren. So z.

B. ist es unter anderem bekannt, und ich yveiss es

selbst ans Erfahrung , dass viele Puppen, die nur

einen Winter liegen sollten , bis zum kimftigen

Herbste, oder auch bis zum dritten Jahre schlafen,

und dann erst auskriechen
;
geschieht dièses nun

s pat im Sommer, begatten sich die Schmetterîinge

noch . leat das Weihchen Eier die in demselben

Sommer noch auskriechen, so mùssen die Raupen,

oder auch die Eier, wenn sie nicht ausgekrochen

sind, nothwendig im Winter umkommen; voraus-

gesetzt dass es nicht soîche suid , die die Natur

schon zum Ueberwintern geschaffen bat. Bcsonders

fiad et man es hâufig bei den Puppen der Sphin*

geSy dass sie statt eines Winters zwei und langer

liegen , und dann zu jeder Zeit des Som-

mers auskriechen: erreichen nun die Raupen die-

ser Spàtlinge im Herbste nicht ihre gehorige zum
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Verpuppen hestimmte Grosse, so miissen sie noth-

wendig unikommen, demi sîe slnd nlclit zum Ue-

berwintern geschafTen. Nicht allem clie Sphinges

Jiegen ùber die Zeit, sondern auch aiiderë Scliîiiet-

terlinge: ich îiatte unter anderen einst eine grosse

Ànzahl Pnppen von Cucullia Verbasci Tr, gezo-

gen, die theils erst ira. zweiten Jahre spat im Herb-

ste auskrochen, tlieils im dritten Jahre , nachdem

sie zwei Winter gelegen hatteu. Die Raupen von

Acronycta Alni Tr. habe ich hier sehr hâufig im

Freien spat im Herbste noch klein, und daim vom
Froste umkommen gesehen ; etc. —-Die Ursache wa-

rum manche Puppen, in oben angefubrten Fâllen,

langer liegen als ihr allgemeiner Cyclus bestimmt,

ist bis jetzt nicht bekannt; in anderen Fâllen aber

ist es die Witternng die sie zurûckhâlt ; so z. B.

fange ich hier jahriieh im Spâtherbste, im Septem-

ber uod October, und nur daim, Calpe Libatrix

nnd Plusia celsia ; im vorigen Herbste aber traten

schon im Àugust und September starke Froste ein,

und die Witternng blieb kalt und rauh bis zum
Winter, deshalb konnten sich dièse Schmetterlioge

nicht eiïtwickel'n, die Pnppen blieben den Winter

liegen, und die Schmetterlinge fing ich, seit zwôlf

Jahren, die ich mich hier in Kasan befinde , zum
ersten Maie im Frûhjahre. Der heurige anhaltende

fruchtbare Sommer wird wahrschein I ich den alten

Cyclus wieder herstellen, im entgegengesetzten Falle

aber kônnte dièses vieîleicht eine Ursache sein, dass

eine Art in einer Gegend auf lange Jahre ganzlich
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verscbwindel:, wie wir dièses so hâufig bemerken,

besonders bei Schmetterlingen die eigentlich milde-

ren Gegenden angehôren. Dièses Yersclrwinden eiiier

Art làsst sicli allenfalls noch wohl erklaren, aber

das plotzliche Erscheinen ist mir wenigstens unbe-

greiflich : Liparis monacha Tr. der Schmetterling,

erschien hier im Jahre ^ 829 in so ungeîieiirer

Menge , dass man sie zu vielen Tausenden batte

einsamraeln kônnen, obgleicli sie in friilieren Jab-

ren nie bemerkt worden waren ; nnd auch nachhér

bis jetzt
y

eilf Jabre spâter, ist nicbt ein einziges

Exemplar wieder geseben worden. Die Raupe von

Liparis dispar frass bier im Jabre 4 828 aile Ban-

nie kahl, seit der Zeit ist sie verschwûnden. Dièse

îetziere komin t freilicb in den siïdlicb angrânzen-

den Gouvernements, Orenburg, Saratow, etc. jâhr-

licb vor, aber Liparis monacha babe icb auch dort

nie gefunden. In diesem Friïbjabre erschien hier in

der Umgegend von Rasan ùberall in ailen Geh51-
zen die Raupe von Gasteropacha Cratœgi Tr. in

grosser Menge
( nesterweîse, wie immer ), die icb

frûher nie gefunden babe , weder hier, noch im

Orenburgischen ;
— und viele andere Beispiele.

Wenn m an nun auch, uni dièse Erscheinungen zu

erklaren, annimmt, dass im Jabre vorber die Àel-

tern jener Generationen von Liparis monacha und
Gasteropacha Cratœgi vielleicbt durch Wind ans

fernen Gegenden hierher verscblagen wurden, wa-

rum aber auf einmai die ungeheure Menge , und

in allen Waldern?
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Nach cl léser larigen Ausschweifung komme icîi

nuii wieder zu Gortyna flavago.

Am August d. J. untersuchte ich aile Kiet-

tenstengel auf memena Hinterhofe ; ieli fand ûber

zwanzig Piippen von Gortyna Jlavago darin
?
aber

nur sieben die noch in gutem Stande waren. In

zwei jener sebadliaften Pnppen fand ich in jeder

einen Ichneumon sanguinatorius Grav. ; sie sassen

beide noch in der Puppe, die a ni Kopfende geoff-

net war; einer derselben war nochweich undfriscb,

so dass man deotlicb seben konnte, dass er nur

eben die Gestak des vollkommenen Insectes ange-

nommen hatte ; wabrscbeinlicb wurden sie aucii

durcli das eben berrscbende regnigte Wetter nocli

zurûckgehalten. — Zwei Puppen un ter jenen ver-

dorbenen traf icb wo der Schmelterling bss zur

Hâlfte ausgekrocben war, dann aber niclit weiter

konnte, weil der Gang im Klettenstengel, wo , wie

gesagt
3
oberbalb der Pnppe ein Seitenlocb lieraus-

fuhrt, durcli frûbereii Unratb der Raupe
,
zernag-

tes Mark, etc. verstopft war , und so der Schmel-

terling jàmmerlich umkorameh musste, Einer der

beiden war ein Weibcben; es war tod t y und. der

mit Eiern angefùîlte Hinterleib war scbon breilg ge-

worden. Das andere Exemplar war ein Mamicben,

und als icb es aus der Hohle befreiete, so lebte es

noch und kroch davon; die FKïgel wareu zwar

gross, aber ganz verkrùppelt, ziisammengefaltet ; es

musste s ich wobl selxr angestrengt haben, um ans
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seinem Kerkcr Iierauszukommen , demi Jer Slaul>

(1er FJûgel war riiigsamber zerstreut.

Bei aJlen ûbrigen scliadhaften Puppen, die icli

fand, war das Kopfende abgefressen, geoffnet, und

der Kôrper melir oder weniger leer, ausgefressen

,

die weiche Masse aber, die nocli in der hintereii

ÏJalfte der Puppe geblieben war , bestand ans den

Eingeweiden, die man in ge sunden Puppen findet.

Ànfangs konnte icli mir dièse Ersclieinung nicbt

erklaren , naclilier fand icb aber den Tbâter: es

war ein Obrwurin
(
Forficula bipunctata F.

)

,

oder vielmehr das nocli nnvollkommene ïnsect, die

Larve desselben, die sich auf Unkosten jener Pup-

pen gùllicli tliat.

Es ist wolil begreiflieb, dass die Obrw armer d ureh

das obên angefûhrte Seitenloch in den Stenge], und

so zur Puppe gelangen konnt en, und da das K.opf~

ende derselben immer aûfrecht und der Seitenôff-

nung zugericlitet stebt, so mussten sie zuerst dort

die Puppe aufbeissen. Aber wie ist der Ichneumon

hineingekommen ? wie konnte dessen Made in die

Raups und so in die Puppe gelangen? Wahrsehein-

licb aucli wobl nicht an tiers als dass das alte

Ichneuinon-Weibehen ebenfalls durcb das Seiteii-

loeh in den Stengeî geschliïpft, unddann die Rau-

pe gestocben bat; denn dass die beiden Icbneumo-

nen, die ich in den Puppen fand , wirklieli dort

ausgekroelien waren, gebt d ara us hervor, dass mir

scbon am 4 7 ten Àugust ans einer yon deu sieben

heimgebracbten gesund geschienenen Puppen ein
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Sehmetterling, ans einer anderen aber ein Ichneu-

mon sanguinatorius ausgekrochen ist. — Wenn
Scbmetteriinge ans iliren Puppen kriechen, so plat-

zen dièse bekanntlich voru wo die Flùgel liegen
;

mein Ielmeumeii batte sicb aber iinen aocleren

Aaisgang gewâhlt , er batte auf der Stelle wo der

Thorax des Schmetterlinges liegt ein ruades Locb

durcbgefressen, und ausserdem war noch das Kopf-

ende der Pnppe zu beiden Seiten des Loches zir-

kelfôrmig geplatzt.

Man sîebt ans diesem Beispiele bis zu welchen

verborgenen Schîupfwmkelri die Ranpen von den

Içhiieumoiieii verfolgt werden; wer batte es glau-

ben solle il , dass die Raupe von Gortyna flavago

auch in déni Marke der Pfïanzen nicbt vor ibnen

gescbiitzt wâren ; und wer bâtte dort nocb einen

zweiten Feind verra ntb en sollen , den Ohrwurm
,

der schlirnmer wie der erste ist, indem er schon bis

zum 4kten August, wo icb die Stengel untersuchte

,

zwei Driltel der Puppen vernicbtet batte, und der

wahrscheiiilich bis zum Eintritfce der Frôste sein

Morden fort^esetzt batte. Wir seben ferner ans

diesem Beispiele wievielen Unglucksfâllen und Gefah-

ren manche Insecten wàhrend ibrer Yerwandïung

vom Ere bis zum vollkommeneii Insecte imterworfen

sind, und dass wahrscbeinlich bierin auch ein'e

vorzùgliche Ursaclie zu sucben ist, waruni manche

Iiîsecteii seiten, andere bingegen immer haufig

sind. — Sodanii zeigt uns auch das Beispiel von

den zwei in ihren Puppen stecken gebliebenen



ScLmelterliiififen. tlass der Instinct dieser Thiere

nicbt immcr und olme Ausnalime uiitrû«lich ist:

das Seitenloch liatten die Raupen freilicli gemacht,

aber denKoth hatten sie nicht géliorig aufgerâumt.

Auf abnliche Weise kommën in den sud lichen

Lehmsteppen , an der un teren Wolga
,

XTraliluss,

etc. viele Sphlnges jâinmerlich um's Lehen, wenn

im Friihjahre Regen und daim anhaîtende Dûrre

ist: die Puppeu liegen bekanntlich in der Erde,

der Lelun jener Gegenden wird aber durcb das

Auslrocknen so bart wie Stein , so dass die sicb

entwickeinden Schmelterlinge nicht im Stande sind

d iirehzukommen , und unler der Erde sterbea

mùssen. Nàmentlich ist Savep ta ein Punkt wo die

Erndte der Sphinges Und Noctuœ
7

deren Pupp^n

noter der Erde liegen, sebr von der Witterung im

Friïbjabre abhângt.

Acbt ïage spâter, ani 22 ten August, untersucbte icb

die Klelténstengel an einem anderen Qrte, wo deren

' inehr waren als auf meinem Hïnterhofe: icb fand

dort ùber bundert Puppen, und bâtie nocb mebr
fînden konnen, mïrde icb. aile Stengel nntersucbt

haben, aber beiweitem die giosste Anzabl dersel-

ben war tbeils ausgekrochen, besonders aber durcb

Feinde vcrnicbtet . Ausser den frùberen Feinden
,

dem Obryvurme und dem îcbneumon, traf icb aucb

nocb einen Raubkàfer (Anchomenus angusticollis

F.
) ?

der die Poppen au lira ss ; und aucb Ameisen,

die aber wohl selbst die Puppen nicbt aufbeissen
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môgeiï, sondern sich nur an die scbon aufgebisse-

lien machen. »

Lycaena Battus Ochsenhelmer>

Diesen Ideiueii Blâuling hatte ich bis jetzt nur

sehr selten in den nordlichen Orenburgischen

Steppen gefunden; am 20 ten Mai d.J. t.raf ick ilm

sehr hâufig in einer sandigen , mit niedrigen Tan-

iien bewachsenen Gegend, zwôlf Werste von Kasan,

auf deren lichten Piâtzen Cytisus biflorus eben

in voiler Blùthe stand. Ich fing eine grosse Menge

des Schinetterlinges, der jene Blumen umflatterte
,

aber es waren nur Mànnchen, kein einziges Weib-

chen konnte ich auftreiben. Àm -10 ten Jnni g ing ich

wieder auf dieselbe Stelle, und faiid nur ein ein-

ziges gans abgeilogenes Mànnchen. Aïs ich aber ara.

20 teu Juli, aîso genan zwei Monate nach dem ersten

Besuchc, ziun dritten maie auf die Stelle kam,

fand ich dort zn meinem Erstaunen das Weibchen

ziemlich hànfig und frisch , aber kein einziges

Mànnchen.

Es ist mir wohl bekannt, dass bei vielen Tag-

schmetterlingen die Weibchen spâter erscheinen

als die Mànnchen , aber ein solcher Abstand des

Erschemens, ein Unterschied von zwei Monaten

,

ist mir noch nicht aufgestossen. Sovvohl die Ursa-

che desselben ist mir unbegrcifiich , als auch die

Moglichkeit wie die Art sich erlialten kann. Wollte

man annehmen dass die Weibchen zwei Monate
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bindurcb verborsen waren uni ibre Eier abzule-o

gen
;

so wâre die Erklârimg leîcbt gegeben ; aher

wâre dièses der Fa]] géwesen, so batteii die Scbmet-

terlinge docb nicbl so friscli und unhescbâdigt

sein kôimen,

Ein âhnlicbes bierber gebôriges Beispiel ist nocb

folgehdes: lin Jabre 4838 llog hier in einer Ge-

gend bei Kasan Argynnis Laodice Oclis. ausser-

ordentlicb baufig Ende Juni's und Anfang Juli's
;

icb fing ùber 50 Stûck, aber tinter allen diesen

waren nur zwei Weibeben , die ieb im Grase in

Begatlung fing. Ueber secbs Wocbeu spater fing

llerr Pr. Fuchs auf derselben Stelie die Weibcben,

die dann elen so baufig waren, und eben so friseb,

aïs zuvor die M an ne lien.

Harpyja bifida Ochs.

Am 20 ,e " April 4835 fand ieb eines Morgens eine

von me inon Puppen der Harpyja bifida an dem
oberen Ende des Gespinnsles geôffnet

,
gerade so

aïs ob der Scbmetterling ausgekrocben wâre
?

der

aher nirgends zn finden war. Icb olfnete das Ge-

spinnst weiter, und fand zwei sebmale lange braun-

sebwarze Puppen darin , von denen eine ausge-

krocben war; in der anderen aber
?
die icb etwas

offnete
,
lag nocb eine Larve. Die beiden Puppen

waren so lang aïs das Gespinnst inwendig, eine

war etwas kleiner a]s die andere, beide waren an



einer Sjite etwas zusaninaengeklebt. Bel weiterem

Nachsuchen fand ich eînen Opidon lutem Grav.,

(1er ans der eînen Puppe herausgescliliipft war,

ein Weibchen; vielleicht war die ami ère Puppe,

die aber nacbber vertrocknete, das Mânnelieiî dazu.

Was fur ein merkwùrdiger Instinct treibt die

Raupe der Harpyia bifida ibr Testes und dauerbaf-

tes Gespinnst ans den zernagten Holzspânen eben

so vollkoinmen zu macben als ob sie gesund wâre !

Denn als sie das Gespinnst niaclite , musste doch

von der eigentlichen Raupe nicbts mehr als die

Haut ùbrig geblieben sein , weil von einer Puppe

der Harpyia bifida niclits vorlianden war, bloss die

zwei Puppen des Opliion , die frei irn Gespinnste

lagen: also da die Raupe der H. bifida nacli vollen-

detem. Gespinnste ibre Haut abzog, erscbienen stalt

ibrer Puppe, die beiden Puppen des Ophion.

(Das Gespinnst, die Puppe, batte icb im. Herbste

vorber mit vie]en anderen Puppen desselben S cl imét-

ierlinges von einer Bretterwaud im Freien geschnit-

ten).



P1R0MIA et SUCIHEUNIA,

GENERA NOVA PLANTARUM,

a G.|KARELIN descripta

(Tab. I et IL ) ,

Perqvskja Karelin.

Calyx tubulosus, 8— nervius, intus glaber, subbi-

Jabiatus, labio superiore bi-, inferiore tri -den-

ta to. Coroilae resupinatœ tubus exsertus, exannula-

tus ; îimbiis biîabiatus
,

\'. labio superiore iiidiviso

piano; inferiore trifido: lobo intermedio profonde

emarginato. S ta mina duo superiora fertilia , elon-

gata
?
divergent.ia ; duo inferiora brevissima, sterilia,

inserta ad basin labii in ferions. Antberarum loculi

paraîleîi. Stigma bifidum:. lobis acutis. Gynoplio-

rum elongatum
,

glandnia globes a latéral i auc-

tum. Acbœnia (2 v, 3, sœpe sterilia) pyriformia
,

Jœvissima, sieca. Genus distinctissimum, Lopbantbo

proximum.

P. abrotanoides Karelin.

Tota berba lanugine brevissirna , albida floccosa

plus minus adspersa , subcaiiescens , adulta glab-

rescens, viridis. Gaulis basi fruticulosus, 4|— 2

—

pedalis
?

tetragonus, erectus, ramosus ; raniis

elongatis
?

erecto-patulis. Folia foliis Lavandula?
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abrotanoûlis similla, glandulis sessilibus numërosîd

aureis adspersa, odorata , odore Piosmarini. Inflo-

rescentia Salviam verticillatam quo dammodo simu-

lât. Corymbi. oppositi , sessiles, iiunc muiti-at-

que densi-flori , nu ne pauciflori. Flores primo

horizontales , dein mitantes, pedicello brevi suf-

fulti bracteolisque parvis oblongis pedicello bre-

vioribus aucti. Calyx vix 2 lin. longus, pilis elon-

gatis articulatîs violascentibus glandulisque sessiiibus

tectus, forma fere caiycis Salvise verticillatse , com-

pressas, basi atténuatus ,
apice brevi ter bilabiatus :

dentibus brevissimls muticis. Corolla calyce subtri-

plo Iongîor, gîabriuscula; labiis divergentibus. Tab.L

Stamina fertilia exserta. Antherae parvse, muticae,

violacese. Pollen albidum.

Hoc genus dicavi in lionorem B. A. Perovskii

,

viri illustrissimi, scientiarum fautoris
,

provincial

Orenburgensis gu berna toris militaris.

Habitat in mon ti bus Balcanensibus Turcomaniae

médias

Suchtklenia Karelin.

Gaîyx semiquinquefidus, fructifier maximus, inem-

branaceus. Corolla hypoerateriformis : faux forn Ici-

bus dansa. Stamina inclusa. Stylus simplex, mar~

cescens. Stigma capitatum. JNuculœ % (v. abortu

pauciores), distînctse, convexe , in carpopborum

( columnam centralem ) semiimmersae
,

dimorpliœ:

aiiœ (2 --3) minores, dcciduœ; aliœ (4, 2) majo-



47

res euni carpophoro arcte connatee: omnes fertiles

irnperforata?.

Herbee annuse, ramosoe, diffusa?, glabrae^ setulis

paucis adspersae; foliis sparsis, oblongis, obtosissi-

mis, illis Cerinthes siniilibus; racemis terminalibus

braeteatis
;
calycibus floriferis parvis ereetis, fruc-

tiferis nutantibus
?
maximis

?
membranaceis, facie

invol ucrum Oxybaphi simulantibus ; corollis parvis

azureis.

S* acanthocarpa Karelin, S. calycibus fructiferis

quinquelobis : lobis semiorbiculatis ; nuculis acu-

leolis gloehidatis armalis (Tab. IL).

Habitat in Turcomania boreali.

Genus dicatum in memoriam Gomitis P. P. Such-

telen, viri celeberrimi
,

provincial Oï*enburgensis

gubernatoris militaris.

Jnn. mi. N» 1. 2



NACHRICHT
UEBER

EINIGE NOCH UNBESCHR IEBENE

DES OESTLICHEN B.USSX.ANDS

Von Dr. Eduard Eversmann.

(Tab. III.)

Lyc^ena Damone mihL

L. alis maris supra cœruleis immaculatis auguste

nigromarginatis
,
feminœ fuscis : lunulis margi-

nalibus Julvis alarum posticarum ; — subtus

alis cinerascentibus : punctis ordinariis nigrîs nu-

beculisque exolelis marginalibus maris fusces-

centib us, feminœ fulvis, — alis posticis vittd ob-

soleta cuneiformi albida utriusque sexus.

Dieser BlâuHng bildet mit L. Damon
y
Rippertii und

Donzelii eine Familie
7

die sicb durch den weissen
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Strahl auf der Unterseite der Hinterllùgei aus-

zeichnet. — Bei meiner Damone ist das Mânn-

chen auf der Oberseite himmelbïau , theils in's

Silberweisse, theils in's Lilla spielend ; der Aussen-

rand ist dureli eine feine schwarze Linie begrânzt,

neben welcher auf dem blauen Grande etwas

schwarzer Staub liegt ; bei einigen Stùcken zeigen

sich vor der scliwarzen Linie auf den Hinterfiùgeln

schwarze Punkte , wie bei Z. Eros. Die Franzen

a] 1er FJùgel sind rein weiss.

Das Weibcben ist auf der Oberseite braun, genau

von der Farbe wie Z. Corjdon fem., und bat aufden

Hinterfiùgeln am Anssenrande 3 — 5 rotlie Mônd-
cbeiij etwawie beim Weibcben von Z. Icarius; bis-

weilen baben aucb die Vorderflùgel solcbe rotlie

Randflecken , aber nur schwâcher. Die Franzen

aller Fiùgel sind aucb hier weiss.

Auf der Unterseite ist das Marinchen hell ascii-

grau, wie Daphnis mas, an der Basis îeicbt span-

grûn angeflogen; das Weib ist auf" der Unterseite

beîlhraunlieb, etwa wie Z. Rippertii fem. — Die

scliwarzen Punkte steben genau so wie bei Damon
und Rippertii, nur sind die der Yorderllùgel im al]-

gemeinen etwas grôsser. Ara Aussen-Rande aller

Fiùgel bemerkt man beira Manncben leiclit ange-

deutete schwârzliehe Mondcben oder Wolkchen
,

die bei Damon scbwer oder gar nicbt zu bemerken

sind, wrobl aber einigerraassen bei Z. Rippertii;

das Weibchen bingegen bat deutlicliere rôtbiiclie,

hraunîicb begrânzte Fleckcben , die auf den Yor-
2*
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Jerflûgeln nocli deutlicher sind als auf den hmte-*

ren. Die Hintertlùgel beider Geschlechter haben

einen weisslichen Strabl von der Basis nacli der

Mitte des Aussenrandes> in derselben Richtung wie

bei Damon und Rippertii ; er ist aber weit blasser,

weit weniger deutlich wie bei diesen , und nicht

gleich breit, sondern keilfôrmig wie bei L. Donzelii
1

nur langer gezogen, schmaler und nicht so deut-

lich. — Das Weibclien von Damone kommt dem
Weibclien von L. Admelits sehr nahe, welches aucli

auf der Unterseite der Hinterflùgel einen leicht an-

gedeuteten weisslichen Stralil hat, nur die braune

Oberseite von Damone ist glânzender , und dann

sind die Franzen weiss, die bei Admeius braun

sind.

Aile vier Artendieser Faniilie, mit weissem Strahle

auf der Unterseite der Hinterflùgel, Damon, Rip-

pertii^ Damone und Douze lii, kommen inden nord-*

lichen Oreiiburgischen Steppen vor, und icb habe

Gelegenheit geliabt sie untereinander zu verglei-

clien. — Admettes findèt sich in unseren Gegenden

nicht. — Yon L. Donzelii , die auch im Kasani-

schen angetrofïen wird, braucht nicht die Rede zu

sein
y

dièse unterscheidet sich leicht durch ihre

RJeinheit und den breitkeilformigen Strahl ; also

noch einige Worte ùber die drei anderen Arteno

Damon und Rippertii sind sehr nahe verwandt;

das Mannchen von Damon ist deutlich durch die

blaue Oberseite der Flûgel ; das Weibchen aber

unterscheidet sich von Rippertii dadurch, dass die
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Fliïgel auf der Oberseite nicht so starken Flainii

habeD wie bei letzterem angetrofïen wird; sie sind

zwar aucb leicbt bebaart , aber die Behaarung

scbillert etwas in's Blaue, bei Rippertii îii's Weis-

se. Das Weibclien von Damon ist auf der Oberseite

genau so bescbaffen wie das Weibclien von L.

Acis, Ausserdem sind auch bei Leiden Gesclilédi-

ter n von Rippertii) auf der Unterseite, dieht am Aus-

senrande aller Flûgel brâunliche Mondflecken

ganz leise angedeutet , bei Damon fem. nicht so;

aucb ist dièse auf der Unterseite dunkler ais beide

•Geschl éditer von Rippertii. Sonst stehen die Punk-

te und der weisse Strahl bei beiden Arten gleich,

allenfalis dass der Strahl bei Rippertii nach aussen

kaam etwas breiter wird, besoin! ers beim Manne;

bei Damon ist er gleicli breil. — Meine Orenbur-

gischen Exempîare von Rippertii unterscheiden

sieh nicbt ira geringsten von denen, die icb ans

Frankreich besitze.

Damone ist genau von der Grosse und Gestall

der beiden obigen Arten, und bat das mit Damon
gemein, dass das Mânnchen bl au", das Weibclien

braun ist; unterscbeidet sicb aber leicbt von jenen

beiden Arten durcli den Strahl der Hiuterflùgel

,

der lange nicht so deutlich ist; dabei ist er an der

Basis spitz und wird nach aussen allmahlich brei-

ter. Auf der Unterseite ist Damone viel bélier als

die beiden vorigen Arten
5
jedo.ch ist das Weibclien

dunkler als das Manncben ; durch. dièse belle Far-

be entsteht aucb die Undeutîichkeit des weissen
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Strahi s. Die Mannchen voa Danione und Damon
iintersclieiden sicli auf (1er Oberseite Jeicht: Damo-
ne ist himmelblau iii's Lilia spielend , etwa wie

Adonis mas, oder Jebliaft gefârbte Exemplare von

Icarius, und liât nur eine schmale schwarze Ein-

fassung am Aussenrande, eine schwarze Linie; Da-

mon ist blâuîich silberweiss, und hat einen hreiten

schwarzen Saum. Das Weib von Damone ist gleich

an seinen rot lien Mondflecken am Rande der Hin-

terilùge] zu erkennen, die genau so beschaffen sind

wie beiîii Weibe von Icarius, nur bisweilen etwas

stârker.

Damone fliegt iin Juni in de a nordlicheren

fruchlbarea hùgeligen und gebirgigen Steppen des

Orenhurgisiïhen Gouvernements, an den waidlosen

Vorgehirgen des lirais ostlich von Orenburg , und

auch bei Sergiewsk, westwârts von Orenburg. Uni

dieselbe Zeit , und anch sp'âter noch , im Juli
?

fliegt auf denselben Steiien Damon und Ripperlii.

Donzelii ist dort seltener als jene drei Arten ; hâu-

figer ist er im Kasanischen Gouvernement, an den

Quel] en der Kasanka , und in der Gegend der

Kreisstadt Zarewo-Kokschaisk, wo er in den ersten

Tagen des Juli auf Waldwiesen zwischen ïannen

und Fichtenwâldern nicht selten ist.
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Lycjsna. Cyaise mihi.

(
Fig. \ et 2.

)

Von diesem schonen Biâulinge liabe ich in mei-

nen Notizen iiber einige^ Schmetterlinge Russlands

( Bulletin \ 837 ) das Weibchen besclirieben
y

jetzt

keime ich auch das Mànnchen, dessen Beschreibung

icb hier folgen lasse.

Die Grosse desselben bleibt etwas miter L. Ica-

rius
y

dessen Gestait der FJiïgel es bat; sie sind

ganzrandigj obne Zaeken. Die Farbe der Oberseite

ist schon binimelbJau, etwas in's Violette spielend,

am nacbsten der des lcarius ; der Anssenrand aller

Flùgel ist weisslieb, durcb eine reine , nidit ver-

waschene, scliniale schwarze Linie begrànzt , auf

welche die einfacb weissen Franzen folgen ; vor

dieser Linie anf den Hinterflùgeln befindet sicb

zwischen je zwei Adern ein leicbter schwarzer

Flecken ; zwisclien diesen Flecken uiid der sclrwar-

zen Linie des Àussenrandes bleibt der Grund

weisSj und bildet eine sclimale weisse Linie. Auf

den Vorderflùgeln bemerkt man nur gegen die

Spitze hin zwei oder drei solcher leicbter Flecken,

oder Punk te. Nur auf den Vorderflùgeln ist das

schwarze Mittelmôndchen der Unterseite auf der

Oberseite sicb tbar.

Die Unterseite der Vorderflùgel ist graulîehweiss,

die der Hinterfliigel etwas weisser , und an der

Basis leicbt grùn angeflogen. Auf den Vorderflù-

geln steht ein ziemlich starkes schvvarzes Mittel-



môndchen, darauf folgt eine S - formig geschwun-

gene Pimktreihe, aus 7 Punkleîi bestehend , - von

denen die beiden unteren niir sehr kleio sind ; dann

folgt eine Bogenreihe von sechs grossen vierecki-

gen schwarzen Punkten dem Aussenrande paralleï,

von denen cler letzte Punkr. durch die hînterste ,

letzte Ader in zwei getheilt wird y so dass man
aucli sieben Punkte zâhlen kann ;

— und zwischen

diesen Punkten und der feinen schwarzen Linie^

die den Aussenrand begrânzt, befinden sich nocli

secbs kleine schwarze Pùnktchen, zwischen je zwei

Adern einer. Ausserdem steht noch zwischen dem

Mittelmonde und der Basis desFiùgels in der Mitte

ein kleiner schwarzer Punkt.

Auf der Unterseite der Hinterfiùgel sic ht man
naher der Basis vier schwarze Punkte in eine Bo-

genreihe gestellt , dann folgt das etwas schmale

Mittehnôndchen , dann eine geschwungene , aus

neun Punkten bestehende Punktreihe
?

die zwei

Bogen nach aussen madit ; dann folgt eine oran-

gerothe Fieckenbinde , deren Flecken oben von

schwarzen Rappen, unten aber von schwarzen Punk-

ten begrànzt sind , von denen die drei oder vier

naher dem Innenwinkel gelegeuen eine blâuliche

metallene Pupille haben , wie bei Argus und

Aegon. Der erste rothe Flecken am Innenwinkel

ist klein, dann folgen drei g rossere viereckige, und
dann werden die vier folgenden iramer kleiner, so

dass an der oberen schwarzen Kappe nur kaum et-

was Rothes hângt. Der Aussenrand wird % wie bei
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den Yorderflùgeln, durcb einefeine scbwarze Linie

begrànzt.

Das Vaterland sind die nordlicberen Qrenburgi-

sclien Steppen.

Die kurze Diagnose dieser scbônen Art wûrde

etwa so iauten :

L. alis albofirnbriatis maris supra cœruîeis mar-

gine externo albidis, feminae fuscis basi cœrules-

centibus : anticarum lunulis marginal ibus a Ibis ,

posticarum fulvis;— subtus utriusque sexus ci-

nerascenti-albidis
?
pu n dis ordinariis iiigris, anti-

carum insuper punctis une vel duobus ni gris ba-

sées, posticarum lunulis marginal ibus subconti-

nuis fulvis ocellisque cœruîeo-argenteis.

Hesperia cribrellum miJii.

H. alis supra fuscis albo-maculatis, lunula ordina-

via alba anticarum déficiente ; subtus anticis nig-

ricantibus albo -maculatis,-poslicis albis
7
fasciis

duabus olivaceis.

Dièse Hesperia, diebestimmt eine eigene Art ist,

stebt der H. Tessellum so nalie, dass es sebwer liait

eine genaue untersebeidende Diagnose zu geben
,

obgleicb der Scbmetterîing auf den ersten Blick zu

erkennen ist. Icb will desbalb eine ausfùhrlicbe

Beschreibung vermeiden> und nur die Hauptunter-
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sehiede angeben, durch welche sie von Tesselluni

abweiclit.

Sie ist durchgehends belrâchtlich kleiner ; die

Grundfarbe der Oberseite ist bei ihr schwârzer, bei

<*anz friscben Exemplaren bisweilen rein scbwarz

und weiss bestâubt , bei Tessellum meist oliven-

grûn bestânbt ; die weissen Flecken sind weisser,

reinweiss, und verbâltnissmàssig grôsser, weshalb

der Schmetterling weisser erscheint; ilire Lage ist

bei beiden Arten diesel be, aber die Zabi ist auf den

Yorderflûgeln etwas verscbieden : der Hauptunter-

scbied bestebt darin, dass bei Tessellum gegen die

Spîtze des Yorderrandes meist drei grôssere Flecken

unmittelbar untereinander stehen, selten dass nocb

ein kleiner weisser Pnnkt darunter stebt, der daim

immer rund ist ; bei Cribrellum sind ebenfalls

dièse drei Flecken, aber unter ibnen stebt stets

nocb ein kleinerer dreieckiger Flecken, sodassalso

vier Flecken untereinander stehen. Sodann finden

sicb bei Cribrellum neben den zwei Flecken, die

gegen die Mitte des Innenrandes stehen , immer

nocb ein oder zwei Flecken, die bei Tessellum ans-

serst selten , und dann nur schwach erscheinen.

Ferner ist bei Tessellum auf der kl einen Quer-

Ader, wo bei andèren Schme tterlingen gewôhnlich

das Mondcben stebt, stets ein weisser Querstrich :

bei Cribrellum fehlfc dieser. — Die Hinterflùgel

bieten keine auffallende Unterschiede dar , nur

dass auch hier die Flecken grôsser und weisser

sind.
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Auf der Unterseite sind heide Schmetterlinge so

ziemlich gleich gezeichnet, nur dassder Grund der

Vorderflùgel bei Çribrellum stels schwârzer ist. Die

Zahl der weissen Flecken bângt von der Oberseite ab.

Der Schmetterling fliegt im Juni , etwas frùber

und aucli zugleich mit Tessellum , auf den wald-

losen Vorgebirgen des Urals, in den grasbèivachse-

nen Orenburgischen Steppen ostwârts von Oren-

burg, in der Baschkh erei, und auch westwârts bei

Sergiewsk ; sodann auch an der unteren Wolga,

bei Zarizyii; Sarepta, etc. babe ich ihn vom ^ô 1 *20

bis zum 28slen Mai (4 835) gefangen.

ACROTIS EXCLAMAIS inl/lL

( Fi g. 5 et 6
)

A, collare atrcf; alis anticis fumosis cupreo mican-

tibiiSy linea trans versa ordinaria prima et secun-

da obscurioribuS; tertia pallidiore undulala, stig-

mate Jiorizontali areâ inter sligmata ordinaria

<vix manifesta punciisque duobus marginis antici

atris ;— alis posticis nigricantibus basi pallidio-

ribus ; — subtus alis nigricantibus3 posticis basi

sordide albidis
?

anticis fasciis duabus posticis

anica obsoletis obscurioribus

.

Am besten lâsst sich dièses Eulchen mit Agrotis Ex*
clamationis vergleichen, der sie auf den ersten Biick

ausserordentlich âbnlich sieht ; nur fhidet mari hier

bei genauerer Betrachtung > dass der Punkt des
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Àusrufungzeichens durch das schwarze Feld zwi-

schen den beiden Makeln gebildet wird, indem es

bei Exclamationis die verdunkelte Nierenmakel ist.

Unsere Exclamans ist durchgehends kleiner als

Exclamationis, die Yorderllùgel kùrzer, stumpfer.

Der Halskragen ist schwarz, der Riicken braun, der

Hinterleib graugelb, der Afterbùscbel rothlichgelb

und brâunlich ; die Fùhler braun , fein gekerbt
;

die Beine schwârzlich. — Der Grund der Vorderfiù-

gel ist rauchgrau, mehr oder weniger in's Rotlili-

che, oder Rnpferrothe ùbergehend , im allgemei-

nen dunkler als bei Exclamationis ; die erste Quer-

linie ist mehr oder weniger deutlicli als braune,

nacli aussen gebogene Linie zu selien ; sie beginnt

am Vorderrande mit einem schwarzbraunen Punkte

oder Flecken , und an ihr hângt die sogenannte

Zapfenmakel, als ein mehr oder weniger langer

sammetsclrwarzer Zapfen, der jedoch meist kùrzer

ist als bei Exclamationis. Die zweite Querlinie

zeigt sich, nur wenig deutlich , als eine schmale

gekerbte geschwungene Linie , an der bisweiJen

deutlichere schwarze Punkte ersclieinen. Die runde

und die Nieren-Makel unterscbeiden sich nicht

vom Grunde, sie sind nur bei deutlicheren Exem-
plaren daran kenntlich, dass sie von einer feinen

braunen Linie eingefasst werden ; der Grund zwi-

schen ihnen zeigt sich aber als ein viereckiger sam-

metschwarzer Flecken ; oberhalb der Nierenmakel

am Vorderrande sitzt ebenfalls noch ein kleiner

schwarzer Flecken, oder Punkt. Die Zackenlinie ist
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etwas lie] 1er aïs der Grun il, und làuft mit dem
Aussenrande so ziemlich pàrallel. Die Franzen sind

von der Farbe des Grandes.— Die Hinterflùgel sind

schwarzlich, an der Basis heîier; ein Mondchen ist

schwach angedeutet.

Auf der Unterseite sind die Vorderflùgel brâun-

licbschwarz, mit zwei blassen scliwarzen Querbin-

den; die Hinterflùgel am Aussen- und Vorderrande

schwârzlich, mit zwei kaum deutliclien dunkleren

Binden und einem Mondchen, an der Basis und

am fnnenrande sind sie schinuzig rcthlichweiss
;

die Franzen sind mit dem Grande von gleicber

Farbe, werden aber durcli eine dunklere und eine

gelbliche scbmaîe Linie von ihm gescbieden.

Der Schmetterling findet siçli im Juni in den sùd-

westlichen Vorgebirgen des Urals, in der Baschkirerei.

Hadena caisa mihi.

(
Fig. 7 et 8

)

H. thorace cinereo, capite albo ; alis anticis albis

cinereo variis, striola horizontali nigra baseos
,

area inter lineam transvei'sam primant et secun-

dam cinerea nigro-varia, sligmaiïbus ordinariis

albidis, lineaque undulata nigricante pone mar-

ginem externum ; — alis posticis lulescenti-nig-

ricantibus,
v

Hinsiclitlicli der Zeichnung ist dièse Eule hochst

ahnlich der Had. convergens, so dass man sie fast
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fur Varietât tialten sollte; sie ist auch von derseî-

ben Grosse, aber die Farbe , die bei dieser mehr

oder weniger braitn ist, ist bei unserer H. cana

greis. Die wahre H. convergens wird in unserer

Gegend nidit gefunden.

Die Fùhier sind beim Mânnchen kurz gekâmmt,

beim Weibchen gekerbf, hellbrâunlich mit weissem

Schafte ; der Kopf ist weiss ; der Thorax mit weis-

sen und schwarzen Harchen, wodurch er aschgrau

erscheinî, an den Seiten mit einer breiten schwar-

zen Linie eingefasst ; der TTinterleib ist hell gelb-

lichweiss, glatt; das Weibchen bat einen kurzen

braimlichen Legestachel, oder Rohre ; das Mân li-

chen hat einen Afterbùschel und an den Seiten

lanière Ha are.

Das Feîd bis zur ersten Querlinie auf den Vor-

derflùgeîn ist kreideweiss, mit einigem grauen Stau-

be bestreut ; an der Wurzel des FHigels ist ein

feiner schwarzer Lângsstricb, und am Vorderrande

stelien zwei dunkele Strichelchen ; die Querlinie

selbst bestent ans drei doppelten sch warzlichen

Bogen, uîid endiget am Vorderrande mit einem

schwârzliehen Punktc. Die zweite Querlinie ist ziem-

lich undeutlicb, sie besteht aus eiiifacheii schwarz-

lichen Kappen oder Bogen, und geht von £ des

Hinterrandes schrâg bis beinahe zur Spitze des

Flugels ; das Feld zwischen beiden Linien ist asch-

grau und schwarzlicli gewolkt , am Vorderrande

stehen bis zur ISierenmakel vier schwârzliche Punk-

te , und darùber hinaùs , noeh im aschgrauen
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Grande , zwei feine weissliche Pùnktchen. Beide

Makeln sind lieller a]s der Grund , schieferweiss
,

die nuide Makel in der Mitte hell aschsrau ausse-o o

fùllt und die Nierenmakel iimen mit einer ascb-

grauen Linie umzogen. Unter der runden Makel

bemerkt nian liâufig einen rostrotlilichen Schat-

teu. — Der Grund von der zweiten Querlinie biszu

den Franzen ist wieder schieferweiss, wie das erste

Feld; in ihm Jâuft die Zackenlinie diclit vor den

Franzen, erreiclit aber weder den Vorder- nocli den

Hinterrand ; sie ist gezâhnt, sclrwârzlich. und nach

aussen verwaschen. Die Franzen sind weiss und

grau gescheckt, Yor ilmen lauft eine Reibe scliwar-

zer Punkte. —• Die Hinterflùgel sind auf gelblicbem

Grunde scliwârzHch, die Franzen sind lieller, weiss-

lich, in der Mitte sclrwârzlich.

Auf der Unterseite sind die Vorderflùgel schwârz-

licli mit einem leiclit angedeuteten Mondfleckchen,

und hinter diesem eine oder zwei dunklere Quer-

linien. Die Hinterflùgel sind sebr liell
,

"weisslieh,

mit einem schwarzlichen Mondfleekclien und einer

îeicht angedeuteten Bogenlinie.

Mânnchen und Weibclien unterscheiden sicli

nicht besonders.

Der Sclimetterling ersclieint im Jum in den sùil-

westlichen Vorgebirgen des Lirais, in der Bascfiki-

rerei.
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Plusia Eugenia miht.

(
Fig. 3 et h.

)

P. alis anticis fusco-purpurascentibus macula mag-

na baseos alteraque apicis brunneis, lineis dua-

bus transversis ordinariis pallidioribus integris:

prima extra curvata, secunda angulum magnum

acutum emittente»

Eine scbône ausgezeiclinete Plusia, die am nâcli-

sten neben Consona zu stelien kommt, jedocli auch

das neu gemaclite Genus Abrostola mit Plusia

vvieder verbindet.

Ichkenne bis jetzt nur das Mânnclien. Die Fùhler

desselben sind sclrwach gekâmmt, mit weisslicliem

Schafte und brâunliclien Râmmen; der Rùcken ist

gelbiictibraun mit sclimalem weisslichen Rande des

Halskragens; der Hinterleib hellbrâunlicb, und-auf

demselben, nâher der Basis, stelien zwei starke

Biischel , einer hinter dem anderen, die an ihrer

Spitze braun sind, jedoch ist die âusserste Spitze

der Hârclien weiss. — Der Grund der Vorderflûgel

ist pfirsichblùthfarben , mit mehr oder. weniger

Braun untermischt ; die beiden gewohnlicben Quer-

1inien sind bélier aïs der Grund. Die ers te Querli-

n iè bildet einen grossen Bogen nach aussen und

ist sonst obne Zacken ; der Grund von der Basis des

Flûgels bis zu ilir ist rein kaffebraun r durch die

erliobeten Adern gewissermassen in drei Fiecken

getlieilt. Das Feld zwiscben den beiden Querlinien

ist von oben besagter Grundfarbe der Flùgel, und
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liât viele unbestimmte feine braune Querlinien 5

von den gewôhnlichen Makeln liisst sich mit Be-

stimmtheit niclits untersclieiden. Die zweite Quer-

iinie lâuft vom Innenrande senkrecht in die Hôhe
,

schwingt sich dann nach aussen, und biJdet dort

einen grossen spitzigen Zahn oder Winkel , indem

sie in gerader Richtung zurùck zum Vorderrande

geht ; sonst hat dièse Linie ehenfales keine Zacken.

Das Feld zwischen diesem Zahne und dem Vordei -

winkel des Fiiïgels ist rein kaffebraun
7
jedoch die

âusserste Hâlfte heller als die nehen déni Zahne.

Die sogenannte Zackenlinie, die aber ebenfalls

keine Zacken bildet-, beginnt am Innenwinkeî, und

sclrwingt sich zur Spilze des Zahnes der zweilen

Linie; der Grund zwischen ihr und dieser ist be-

sonders am Innenrande dunkler aïs der ùbrige

Grund, lichte kaffebraun. Die Franzen sind brâun-

lich , und werden durch eine schniale braune Linie

vom Flùgel getrennt.

Die Hinterflûgel sind schwârziich , am Aussenran-

de dunkler: eine dunklere, iivwârts gebogene Linie,

oder Schatten , zieht sich quer durch die Mitte.

Auf der Unterseite sind aile Flùgel schmutzig

bràunlichrotb , und zwei dunklere Schattenlinien

durchziehen sie in die Quere.

Der Schmetterling wurde in den sùdwestlichen

Vorgebirgen des Urals in der îetzten Hâlfte des

Juni vollkommen frisch und gut erhalten gefunden.

Jnn. 48>H. A° /. 3



GEOGMOSTISCHE BESGHREIBLIfVG

DES

GOUVERNEMENTS GHARKOW

Y ON

GOTTLOB BLOEDE,

Major im Berg-lngenieur-Corps.

Y OB.BEMERK.UNG.

Auf Befehl des Staabes vom Berg-Ingenieur-

Corps erhielt icli den Auftrag , braucbbare Pflaster-

steine fur die Stadt Charkow in deren Umgegend

ausfindig zu maclien und nebeobei eine Erforscbung

der geognostiscben Constitution des Gouvernements

im Allgeineinen zu bewirken. Hierans ist in letzterer

Beziebung der gegenwârtige Aufsatz entstanden,

der fur spâter nocb specieJlere Untersucliungen
,

wenisstens eine Grundlase abçeben wird.

GeOGRAPHISCHE UND PHYSIS.ALISCHE VeRHjELTNISSE ,

§ 4. Das Gouvernement Charkow begreift den

grôssten Theil der Ukraine , und formirt eine irre-

gulaire langlicbe Figur, die ans N. W. in S. O-

gestreckt ist und einen Flâcheninhalt von ^6,^ 1

9

ClWerst umfasst. Dergestalt grenzt es nordlich, nord-
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ôstlicli und ôstlicli an die Gouvernements lùtrsk

u 11 cl TVor01lescli, so wie an das Land der Kosaken,

wâhrend es auf der sûdwestliclien Seite von den

Gouvernements Poltawa und Iekaterinoslaw Uiii-

scLlossen wird. Die Sladt Charkow, weniger im Mit-

telpunlîte aïs vielmehr .in der nordwestlichen "Hâlfte

gelegen, ist der Sitz der Gouvernements-Beîiôrde,

Susum, Lebedin, Achtjrka , Bogoduchow, TValla
y

Smifew, Issum, TVolkschansk, Kupânsk und Staro-

bielsk sind Rreisstadte.

§ 2. Das ganze Gewâssernetz, welcliesdas Gouver-

nement ùherzieht, geliôrt tlieils dem Dnieper, theils

dem Donetz an. Der erstere Fluss selbst berùlirt

das Gouvernement nicht, aber die Seitenflùsse , die

ihm ans dem nordvvestliclien TheiJe desselben mit

einem durchschnittliclien Laufe von N. O. in S. W.
zugehen, sind der Psiol, TVorskla und Merlo. An-

ders verlia] t es sicli mit dem Donetz ; er selbst mit

seinen Nebenflûssen verbreiten sicli ûber die gros-

sere sùdostlicliere Hâlfte des Gouvernements. Im
Gouvernement Kursk entspringend, durcbfliesst er

jenes in einer durclischnittlich, sùdliclien und sùd-

ostlichen Riclitung , bis er sich in der Gegend

von Raigorod in eine durclisclinittlicli ostliche uni-

setzt. Ton hier an ist er fiir das Gouvernement

aucb nur Grenzfluss, dagegen er ùbrigens dasselbe

nacli seiner ganzen Breite durcliscblangelt. Yon
den Seitenfiùssen, welclie sein redites FJussgebiet

bilden, sind die bedeutendsten der Udi mit dem
Charkow und Lopan, der Mosch und der TVore-

3*
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ka. Sein lînkes Flussgebiet begreift namentlicb die

FJùsse TVoltschek , Burluk ,
Oskol, Scherebetsch,

Krasnaja und Aidav* Nocli giebt es im Gouverne-

ment auch einige kleine Seen, aber sie gJeicheu

nacb ibrem Charakter mebr nur grossen Siïmpfeiî,

tind sind wenigstens obne allen Eîniîuss auf das

àussere Oberflâchenansehn. Die bedeutendsten sind

die 2 kleinen Siïsswasserseen bei Liman und die bei-

den kleinen Salzseen bei Slawansk. Letztere babeu

in anderer Art allerdings einige geognostiscbe Bedeu-

tuns und sind dabei nidît obne tecbniscbe Wicli-

tigkeit, wovon an anderem Orte die Rede sein wird.

§ 3. Dnrch die Thâler der obenangefûbrten Fiûs-

se mit nocb mebreren Bacbtbâlern und Scbluch-

ten, wird nun vorziïglicb die Oberflâclienpbysiog-

nomie des Gouvernements bestimmt. Sie zusammen

nur ailein unterbrechen die Ebene, welcbe dasselbe

beberrscht und die im Mittel etwa Fuss ùSer

dem Meeresspiegel erbaben ist. Nur von geringem

Einflusse auf das Bodenrelief sind stricbweis lâng-

licbe flacbe Hùge]^ die sicb unbedeutend iïber die

allgemeine PJattform erbeben nnddann aucb meist

nur mit den Gehangen der Tbâler verbunden sind,

von denen sie sicb, bauptsâcblich an solchen Ste]-

Jen abzieben , wo dièse bis unter die Dammerde,

ans Rreide besteben. Eine nâhere Betracbtung der-

selben wùrde kein Interesse darbieten, dies ist in-

dess mit einigen Tbalverbâltnissen der Fall.

§ Das ansebnliebste Thaï bat als Hauptfluss

der Donelz. Bei einer Breite, die stellenweis bis 3
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Werste betragt, erheben sich distanzweise seine Ge-

hange bis zu circa 450 Fuss Hôhe. Ein ùberwie-

gendes Verhâltniss der Breite gegen die Tiefe zei-

gen auch a]Je ùbrigen Thàler , wodurdi sie ganz

dem Charakter der Ebene enlsprechen , iu der sie

eingesclinilten sind. Das denkwùrdigste Verbâltniss

aber ist es, dass durchgehends aile Fliïsse zunâclist

der recliten Thalwand fliessen, wodurch dièse ge-

wôhnlich steil, dagegen die linke Thalwand , zwar

niclit niedriger , aber meist flach abgedacht ist.

Weil bei dieser Beschaffenheit und sodann wegen

der ansehnlichen Thalbreite, das linke Thalgehân-

ge in der JNfâhe der Fliïsse weniger in die Atigen

fâllt, so hat sich in den statistiscben Nachrichteii

ùber das Gouvernement Charkow die Meinuns fest-

gestellt, als sei das reclite Ufer (die redite Thal-

wand ) aller Fliïsse hoch, und das entgegengesetz-

te (die linke Thalwand) niedrig. DasWahre an der

Sache ist aber jene obenangefùhrte Beschaffenheit.

Fragt mannàch dem Grunde dieser Erscheinung,

so kann dieser nicht bloss in âusseren Einfliïssen

liegen, er muss im Gegentheile entweder einer

durch unterirdische Krâfte bewirkten Bodenerhe-

bung, oder einer Bodensenkung zugeschrieben wer-

den, wodurch aile Fliïsse mehr oder weniger an

ihr redites Thalgehânge gedràngt worden sind. Da-

rauf deuten demi auch innere Gebirgsverhâltnisse

hin. Es sind nàmlich aile Gebirgsbildungen, welche

an der Zusammensetzung des Gouvernements Antheil

nehmen, mehr oder weniger aus ihrer ursprùng-
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iieïi horizontale il Lage gebracht, und dies, wie es

scheint, and wie spâter am geeigneten Orte nâher

die Rede sein wird
7
nicht in einer, sondern in ver-

schiedenen Epochen. Da Iiierbei nun auehdie Dilu-

vîalstraten beruhrt worden sind, so mochten sich, die

însoferne sicii in Frage steliende Thalverâoderung nur/

nach der Entstehung jener fallen konnte, liiernach

auch beide Erscheinungen cornpensirer?. Uebrigens

dùrfte sich jenes merkwiïrdige Thalverhâltniss, nicht

auf das Gouvernement Charkow allein besclirànken
;

wahrscheinlieh dehnt sieh dasselbe auf aile Thâler

zwischen der Wolga und dem Dnieper ans ; we-

nigstens ist bekannt
?
dass aucb dièse beiden Fuisse

im Allgemeinen ein redites steileres und ein flâche-

res iiiikes Thalgehânge haben.

Yielieiebt mochten sich an die Folgerungen ùber

solche Tbalzustânde noch andere nicht rainder

wichtige anreihen lassen
y
wenn in die Àussagen

von eiïizelnen Bewohnern des Gouvernements Char-

kow9 die auf eine noch fortdauernde Niveau-Ver-

rânderung des Bodens scbiiessen lassen
,
weniger

Zweifel zu sezten ware, da bei Beobachtungeii sol-

cher Art leicïi t Selbsttàuschung moglich ist. Mag
dem mm aber sein wie ihm will, so hleibt wenig-

stens das erste thatsâchliche Yerbâltniss aller Be-

achtung werth. Ich ùbergebe daher das Weitere

darùber, aïs fur den Augenblick blos noch bypo-

tlïetisch und wende mich noch einigen a ridern Ver-

hâituissen zn, die in gegenvsârliger Besehreihung

wenigstens nicbt ganz ùbcrgangen werden di'irften.
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§ o. Zu dem Ende gedenke icli vorerst in Hin-

sicht der Bodenbedeckung, dass der Flâchenraum

des Gouvernements zum grossen Theil in's Step-

pengebiet geïiort. Der Waîdhestand verbâlt sich

zum ganzen Flâcheninhalte ungefàhr wie A zu 8,

und bégreift theils Laub- tbeils NadelhoJz. Dies un-

giïnstige Verliâltniss scheint sicb aber nocîi zu

verra ehren, wâbrènd gleicbzeitig aùch Flâcben von

Aekerland durcb fortsehreitende F 1ugsandbed eckun

g

zu Sandsteppen werden. Damit dùrfte der Feuch-

tigkeitszustand des Bodens eine wachsende Vermin-

derUng erleiden, und so, ungeacbtet der fruchtba-

ren Humusdecke , die Agricultur fur die Zukunft

mit Naclitlieil bedrobt werden. Jene , die Humus-
decke, bat nâchst den kiimatiscben Verbal tnissen,

vorzûglicb ihre Ergiebigkeit aucb der Gebirgsbe-

schaffenheit zu verdanken, da sich in dieser , auf

eine fur jene sebr giinstige Aii, kiesiiche, tbonige

und kalkige Gesteine meist in einen Cohârenzzu-

stand vereinigen , welcber den atmospbariscben

Einflûssen keinen bedeutenden Widerstand entge-

gensjlzt. ~,

Von der Steppennatur macbt unter den Tbâleru

vorzûglicb der Donetz eine Ausnabme ; die Gehâii-

ge und Soble seines Thaïes sind strichweise, nament-

licb mit Eichholz bewachsen, so dass es inmitten

der kahlen Umgebungen , einem grùnen Bande

gleicbt. Mitunter zeigen die Donetz-Gegenden

aucb anziehende Landschaften, nur wahre Gehirgs-

natur nirgends, da es, bocbstens nui* mit Ausnab-
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me einer kleinen Tbaldistanz bei Kaminka, durch-

gebends an Felsenbildung fehlt, und aile Tbâler

grosstentbeils mit Scbultland und Dammerde be-

deckt oder versandet sind.

EndJicb ware zum Scblusse dièses vorausgeschick-

ten kurzen Abscbnittes annoch nachtràglicb zu be-

merken, dass nacli mebrjâbrigen Ermittelungen der

mittlere Barometerstand im Gouvernement zu 29

Zoll angegeben wird , und der durcbschnittlicbe

Temperaturzustand der Luft + 43° und— 40® Re-

aumur betragen soll. A!s Extrême werden 26°

und— 20% und fur die Quantitât des gefallenen

Wassers durcbscbnittlicb 43 englische Zoll be-

merklicb geniacbt. Im vorjâbrigen Sommer (1839),

der aber wohl als eine seltene Ausnabnie angese-

beiî werden kann, erreicbte in Charkow das Re-

aumurscho, Tbermometer mebrere Monate bindurch

einen Stand von 30 bis 35% wâbrend die dabei

berrscbende Trockenbeit nur durch selteneii Ge-

witterregen unterbrocben ward.

Geognostische Verhaeltnisse»

§ 6. Von alîen Gebîrgsbilduiigeii die das Char-

kower Gouvernement zusammensetzen, haben Dilu-

vialablagerungen die ausgedebnteste Oberffàcben-

verbreitung. Uriter ibrer mebr oder minder mâcb-

tigen Decke werden altère Gesteine nur in Tba-

lern und Scblucbten im sûdlichen und ostlicben

Theile des Gouvernements sicblbar. Ausserhalb der-
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und im nôrdlichen und westlichen Theile mangeln

sie fast ganz. Eigentliche Durclisclinitte , woraus

die Ueberlagerung mehrerer Formationen direct zu

entnehinen wàre, giebt es aber auch in den Thâ-

lern nicht. So treten denn nun allerdings inancbe

Lagerungsbeziehungen nicht an das gehôrige Licht ;

auf bedeutenden Strecken bleibt es ungewiss, wel-

cbe Gesteine unler dem Schuttlande PJatz nehmen,

und von soîchen auf deren Dasein aus hinreichen-

den Grùnden gescblossen werden kann, lassen sich

vvenigstens die Verbreitungsgrenzen nicbt mit Zu-

verlassigteit bestimmen. An sich selbst ist aber

das Scbuttland nicht oh ne bedeutendes Interesse;

es enthâlt strichweise, wie beiiâufig schon berùhrt,

effenkundige Merkmale von Verânderungen , die

durch innere Ursaehen bewirkt, sowohl darunter

]iegende altère, als wie seine eigenen Strateri , be-

Iroffen haben mùssen. Hiervon, aïs wie ùberhaupt

von seiner Beschaffenheit , wird spâter die Rede

sein, indem ich nunmehr fur die nachfolgende

Schilderung die Ordnung von den untersten und

âltesten bis zu den obersten und jùngsten Gebirgs-

bildungen zu Grunde lege.

Steiiskohlen Formation.

§ 7. Die sichtbar âlteste Gebirgsbildung im Gou-

vernement ist die sogenaniîte Hauptsteink oh]en for-

mation. Einer der bekanntesten Entblôssungs-Punkte
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ist im Gouvernement die Adlerschlneht bel Pelrow-

ka, 30 Werst westlich von Issum. Dnrch eine kleine

Rohlenforderung, welche unter dem Ressort der

Tschuguever Militair-Colonie seit eiiiïgen Jahren

hier im Umgange steht, ist zugleich ein kleiner A'uf-

seliluss erfolgt. Aus diesem, und der Entblôssung

vereîn.t, ergiebt sich demi mm auch die nàhere

Zusammensetznng der Rohîenparthie. Sie bestebt

aus den gewôhnlicben Gliedern der Kolilenforma-

t Ion : dem Kohlensandsteine , dem Rohlenschiefer

und den Steinkolilen. Dazvvischeii fînden sich, wie so

bâiifig a a cli der Fall , Eisenerze ein, und aussër-

dem verbindet sich mit dem Ganzen, ebenfalls nach

Analogie vieler anderer R oh 1enab ] a ger n ngen , nocli

Ralkstein. In einer Erstreckung von circa \ Werst,

also soweit die Entblôssung reicht, wechseln 3 mal

S a ixl s te in und ^ mal Schie ferthon und Steinkoli-

len mit einan der al>, wobei sie ein Ein fa 11en von

50— 60° in W. S. W. zeigen. Zvvischen den ausser-

sten liegenden Schichten nimmt der Ralkstein

Platz. Es folgen sich namlich vom Liegenden gc-

gen das Mange nde :

Sandstein

SchieTerthon circa 50 Fuss machtig.

Kalkslein circa 20 » »

Schieferlhon und i teinkohlen circa 30 » »

Sandstein 25 » >»

Schieferlhon und Steinkolilen. . 40 » »

Sandstein 70 » »

Schieferlhon uud Sleinkoiilcn



U3

§ 8. Von diesen Slraten sind die ineisten in cler

Solile und an der Jinken Wand der Enlhlossungs-

schlucht theilweise siehtbar, nur die Kohlenflotze

selbst sind dnrcli Schachte ausgericbtet und davon

zuf Zeit vier bekannt geworden, die im Einzelnen

3 bis 5 Fnss miichtig sind, iind von 6,4 0, 48 bis

zu 30 Eaden ans einander Hegen. Sie besteben aus

Rlâtter- und Pechkohle, zum Theil auf den Ablo-

sun gen der Bânke mit dùnnen Lagen von fasseri-

cbem Anthrazit vergesellschaftel. Dur ch. Eisenkies

ist dièse Rohle gerade nicht sebr verunreinigt, die-

ser tritt siehtbar meist nur auf den Querklùften,

als ein dùnner Au lin g hervor, selten dass er sich

in derben Partbien aussebeidet. Einzelnen Kohlen-

banken geht allerdings die gesâttigte dunkelschwar-

ze Farbe und. der starke Glanz ab, wodurch sicli

in der Regel die kohlenstofFreiehen Steinkohlen zu

erkennen gehen, dagegen sind dièse Eigenscliaften

dcch auch vvieder andern damit wechselnden La-

gen eigen, so dass die Kohle*im Allgemeinen von gu-

ter Quaîitât genannt werden kann, und mit eini-

ger Auswahl gevviss auch einen brauchbaren Rocks

verspricht.

§ 9. Das in dem Kohlensandsteine nierenweis vor-

kommende Eisenerz ist mehr Thon, al s Brauneisen-

stein, und bricht theils schaalig und ockrig, theils

in recht netten zelligen aussern Gestalten. Dièse

Abànderung biidet aber nur mehr kleine Nieren,

und verrath durch ihre Merkmale auch nur einen

mittlern Eisengehalt, dagegen jene, die schaaligen
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uiitl ackerigen Abânderungen, durch Aeusseres und
Schwere auf einen bedeutenden Eisengehalt und

zugleich auf Beimengung von Mangan scliliessen

lassen. Dabei formiren sie ansehnlicbe grosse INie-

ren bis zu mehreren Fuss im Durcbmesser. Nâchst-

dem verratben herumliesende Bruclislùcke auch

das Vorkommen von thonigem Spbarosiderit. Wahr-
scbehilich ist derselbe, da er nur selten im Stein-

kolilengebirge feblt , auch hier, nur mehr in der

Tiefe, zu Hause und wird am Ausgehenden der

Fiotze, durch jene die Oxyde vertreten. Ueber die

Frequenz des Eisenerzes, lâsst sich bei dem gerin-

gen Gebirgsaufschluss ùberhaupt als ins besondere,

weil er unbeacbtet geblieben
,

gerade nicht mit

Sicherheit urtheilen, inzwiscben ist kanni zu be-

zweifeln, dass sein Vorkommen die technischeWich-

tigkeit des Kohlengebirges erhôhen dùrfte.

§ 40. Jetzt von den kobligen und metallischen

Substanzen des Kohlengebirges zu dessen Feîsarten

ûbergegangen , so verdient fur die nachfolgende

Charakteristik derselben , vvohl der Kalkstein den

ersten Platz , wenn auch nicht als wesentliches

doch vorzûglich aïs fur Al ter und Stelluug sehr

bezeichnendes Glied.

Durch gewisse seiner Abânderungen , die theils

dicht, theils krystallinisch kornig, bàufig mehrfar-

big, mit Ralkspathblattchen gemengt und damit

durchadert sind
,
gleicht er vollkommen gewissen

bunten Uebergangsmarmorarten. Die vorkommenden

Farben sind weiss., gelb, roth und grau, eigëntliche
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scliwarze und dabei flachmusebliche Abânderungen,

namentlich auch solche, die unter dem Namen Lu-

cullan, so hàufig dem âJtern Rohlenkalk eigen sind,

scbeinen ihm zu fehlen, dagegen sind doçli die

dunkelgrauen Abânderungen ziemJich bitumreich

und geben dies sogleicb beim Zerscblagen durch

starken hepatlschen Gerucb zu erkenrien, Nâchst

diesen marmorartigen Varitâten, bat einen grossen

Antheii an der Zusamenselznng der ganzen Ralk-

steinbank noch ein blàulicbes, fast perîgrauer Ralk-

stein, der mebr tbonig daher auch weniger kry-

stallinisch und mebr von muscbelichem aJs splitt-

rigem Bruche ist. Dieser entspricht petrograpbisch

vorzûglich gewissen Abânderungen Bergkalks. Dazu

tragen
,

abgeseben nocb von seinen organiscben

Einschlùssen, auch Concretionen von Feuerstein bei,

die meist fest mit der Kalkmasse verwachsen und

zum Theil eine hornsteinârtige Natur annehmen.

Von andern noch beigesellten Mmeralien enthâlt

der Ralkstein kleine Reste von Eisenkies, der zum
grossen Theil wieder in gelben Eisenoker verwan-

delt ist, und dann ,
obgleicb sehr sparsam , fein

eingesprengten Bleiglanz. Von besonderem Inté-

resse sind aber noch Ausscheidungen von Ralkspalh

in gangartigen Rlûften , der wiederum kleinbliitt-

rige Partieen davon einschliesst , die durcb und
durcb von Bitum gebrâunt und zugleich so scharf

contourirt sind, dass das ganze Gestein ein brec-

cienartiges Ansehn hat. Nach Aussen ist dièse

Breccie gewohnlich wieder mit einer Lage von
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weissem Kaîkspatbe umgeben, die in drusenformig

zusamengebâuften Prismen auskrystallisirt ist.

Am Allerwicbtigsten mm aber sind fur den Kalk-

stein die ibm beigemengten Concbylien , nur sind

dieselben niclit selir liau fi g, in der Regel auf ge-

wissen Scbicbten vereinzeit, klein und zqïii Tbeil

fest mit der Kalkmasse verwaclisen,— daher meist

fur die genaue Bestimmiiug niebt deutiieli genug.

Am. meisten scbeinen sie den grauen und blauliclien

Abânderungen eigen, in den buuten dagegen tref-

fen siesicb sebr sel ton. Was iclidavon fînden konn-

te, geliôrt den Gattungen : Strophoniena, Terebra-

tula, Trigonotreta, und Gypidia an. Wabrsebein-

]icli ist aber der Kreis der Petrefakteneinscblùsse

nocli umfa ngsreiclier , da die Eiitblossungsflâcbe

von ilim in der Tbat bocbst uubedeutend ist. Es

ist nur eigentlicb der Ropf der Bank, worauf Stein-

brucbarbeit betrieben vvird, und dann stosst ùber-

baupt die ]etztere, wegen ibres steilen Einscbies-

sens , kaum 5 bis 6 Faden im. Querdurcbscbnitte

ûber der Scblucbtsolile hervor , und von beiden

Ideinen Flàcben sind die Petrefakten entnommen.

Sonst ist der Kalkstein deutlicb gescbicbtet, und

ungeacbtet seiner geringen Mâcbtigkeit, lassen sich

docb 6 bis 40 Scbicbten von mebr oder weniger

als \ Fuss Mâcbtigkeit erkennen. Querklùfte durch-

scbneiden letztere wieder nacb verscbiedenen Ricb-

tungen. Dadurcb lâsst er sicb leicht als Baustein

oder zu andern abnlicbem Bebufe brecben^ diïrfte

aber weniger zu grossen arcbitektoniscben Arbeiten
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geseliickt sein , obwobl er geschliffen und poliert,

nette kl eine Bildbauerarbeiten liefern kônnte. Der

Kalk, der an Ort und Stelle ans ilitn gebrannt \vird,

soil eine vorziigîiclie Quàlitat als Mauerkalk be-

sitzen.

§ \\. Unter interessanten Verbâltnissen tritt nun

a tich der Sandstein der KoblenbiJdunç auf. Es las-

sen sicli 3 Hauptarten von ibm untersçlieiden, die,

obwobl in einander ùbergebend, doeb einen geuug-

samen Unterscbied zwiseben sicb darbieten. Die

eine und vorwal tende Art entspriebt einem wabren

alten Koblensandsteine. Sie ist bauptsâeblicb zusam-

mengesetzt aus Quarzkornern , Gliinmerblâttcben

und Kaolinpartikelcben
,

yereinigt mit einem kl ei-

nen Korn ein grobsebiefriges Gefiïge
y

ist meist

von gelblicber und graulicher Farbe und niebt

sebr festem Verbande. Das Bindemittel ist eisen-

scbLissig tbonig, aber in der Regel nur unbedeu-

tend. Tritt es noeb mebr zuriick, dagegen die Ge-

mengtlieile in schârfern Umrissen und ziemlicli

gleieber Frequenz scbârfer bervor, wie dies niebt

selten der Fall, so erlangen solcbe Varitaten Aebn-

licbkeit mit gewissen aufgelosten Graniten. Mitun-

ter vergrossert oder verkleinert sicb das Korn der

Gemengtbeile, die Tendenz ztir sebiefrieben Tex-

tnr tritt mebr bervor oder zurùck, je nacbdem die

Gemengtbeile mebr duret einander liegen oder

mebr abgesonderte Lagen ausmacben, die Festig-

keit erbobt sicb oder vermindert sicb ; aber ailes

dies sind nur Modificationen , die sicb imnier auf
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tus von clieser h\e\hi allen aufgedrùckt.

In der zweiten Art des Kohlensandsteines sind

vorherrschende Quarzkorner mit nur wenig Glim-

merscliùppchdn und zerstreutem Keolin, der wie

fein eingesprengt in der Masse erseheint, durch ein

mergliges Cément conglittinirt. Das Geslein ist

zierniielî fest, sein Korn von mittlerer Grosse, und

seine Farbe grau, zum Theil mit gelben Streifen.

Das schiefrige Gefûge, das sich in allen Abânde-

rungen der vorliergehenden Art, melir oder weni-

ger deutlich zeigt, ist in dleser nur schwacli an-

gedeulet oder ganz unterdrùckt. Es ist kurz ein

Sandstein, dessen petrograpliischer Cliarakter mehr

dem Aeussern von Sandsteinen von mitllerém Alter

gleicht , als dass er der Natur diesartiger altérer

Bildungen entspricht.

Die 3 te Hauptkohlensandsteinart ist ein Con-

glomérat, besteliend aus Kornern und kleiuen Ge-

scbieben von Quarz, Hornstein und Kieselschiefer,

welche von Erbsen- bis Haselnussgrosse wecbseln

und durch ein tboniges Bindemittel ziemlich fest

verkittet sind. Es ist dies keineswegs eine Trïïm-

merbildung, wie sie mitunter mâchtig und selbst-

stândig in der Sleinkohlenformation entwiekelt isl,

und sich als das Ergebniss eines stùrmisch beweg-

ten Médiums voiler Felstrùmmer darstellt; im Ge-

gentheile ist es durch den Cliarakter des hier in

îlede stehenden Conglomérâtes und seinen Verbin-

dungen mit dem damit auftretenden Sandsteine ,



deutlich ausgesprochen
?
dass es nur der ruhige Ab-

satz der groberen Gesteinsfragmente , vor dein je-

desmaligen INiederschlage der Sandsteinbânke ist»

Es liegt 11am li cli meist zimâchst den Schichlungs-

ablosungen der letztern, aber nicht zwischen alleu,

sondera zwisclien Reilien von diesen verllieilt und

bildet im Vergleicbe gegen Letztere nur schmale

Scbiciiten. So gehort es denn beiden Kohlensànd-

steinarten gleiehgeniâss an , obyvolil es der zuletzt

charakterisirten rnebr quarzîgen Art sicli nâher ai>

ziiscbliessen scheint, und jene beiden selbst stehen

ebenfails im Aîlgemeinen mit einander in Wecli-

sellagerung. Nur ob und in wiefcn eine oder die

andere von ail en drei Sandsteinarten, irgend eine

nâhere oder fernere Beziehnug gegen die Koblen-

ilotze zeigt, dies ist nur bei dem geringen Auf-

scblusse des Koblengebirges undweil die Kohlenfor-

derung ersofFen war , nicht auszumitteîn gelungen.

Gewiss offenbart sicb ùbrigens in der so

eben geschilderten BeschafFenheit des Petrowkaer

Koblensandsteios ein schones und deutlicbes Bei-

spiel von dem Wechselspiele meclianiscber Nieder-

schlâge , ein Beispiel wie es sonst im Kobienge-

birge nicht so hâufig ist. Es giebt aber noch ande-

res
?
\vas das Intéresse fur diesen Sandstein lebhaft

anregt: Es sind dies namentlicli seine fremdartigen

Einsehlùsse. Ausser den orga nischen Ueberbleibseîn

sind ibm kugliche concentrischschaalige Concretio-

nen eigen
?
die ba]d mehr aus gelbem sandigem

Kalksteine, bald mehr aus âbnlichem kalkigen Sahd-

Jnn. \m\. N° I. H-
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steine bestehen, die beide eisenhaltig sind. Gewôhn-
licli ist dies selbst bei einer und derselben Niere

dcr Faîl ; die Kerne und zunâchst anliegendeii

Scbaalen sind kaJkig, die âusseren Scbaalen saiid-

steinartig. Die Grosse dieser kugelformigen Massen

steigt von \ bis wobl 3 Fuss im Durchmesser. In

Gestalt und Struktur abneîn sie gewissen Kngel-

basalten oder der un ter dem Namen der Eisenniere

bekaunteu Thoneisensteinart ; demi mittinter wird

der innerste Kern, nacîi Yerhaltniss der Grosse der

Kugeln 3
;
5 und mebrfaeb umscbiossen. Yorzùglich

die von ansehnlicher Grosse greifen auf eine inté-

ressante Weise in die Sand s te inma s s e ein. Letztere

verwechselt in der Nâhe der ersteren ibre Bescbaffen-

beit mit der der Concretionen, wabrend sicb gleich-

zeitig die dièse umscb 1 ie s s enden Schichten, concen-

i.riscb um jene krùmmen. Man kann gleichsam se-

lien, -wie die kugelformigen Einscblùsse melir und

weniger eisenscb iïssig kalkige Àussclieidimgen sind,

die, statt sicb in horizontal en Scbicbten . auszu-

breiten, sicb in rundlichen Massen zusammen halîten,

und dabei die sie umgebende Sandsteînmasse zum
Theil in ibre Bildung mit hineingezogeu bat.

Beachtungswerth ist endlich noch, dass dies gan-

ze Vorkommniss nur auf die zuerst charakterisir-

te Hauptsandsteinart beschrânkt zii sein scbeint.

Dies ist demi nun aucb mit den pflanzlichen Ue-

herbleibseln der FalJ. Indem er hieran sebr reich

ist, bat er in dieser Hinsicht gewissermassen die

Rolle des Schieferthones ùbernommen ; demi in
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diesem sind, al s eigentlichem Kohlenschiefer , nui

ausserst wenig Pflanzenreste enlhalten.

Entweder kommen nun îetztere in dem Sandsteine

mebr vereinzelt vor, oder sie bilden fur sich beste-

hende Lagen von mehreren Fuss Mâchtigkeit. Dies

thun aber nun nur fast ausschliesslich die feinen

Pflanzentheile. Solche Lagen sind ein wabres Pflan-

zenliaufwerk
,
vorzùglich von den Gattungen Neu-

ropteris und Pecopteris untermengt mit Calamiten

und Sigillarieriy theiis mit nur vvenig kieseltlioni-

gem Kitte, theilsnimmt letzterer aucb einen gros-

seren Àntheil daran. Im ersteren FalJe stellt sicîi die

fossile Pflanzenschicht meist als ein scbimmernder

perlgrauer Sebiefer dar, der mitun ter fast Feld-

spatbhârte erreicbt, im letzteren Falle ist das schief-

rige Gefûge weniger deutlicb , die Hàrte geringer

und die Masse mebr ascbgrau undscbwarz gefleckt.

Der ganze Pllanzenschiefer, so konnte mit Réélit die

Masse beissen, ist ùberhaupt ein Gestein, was wolil

nur wenig seines Gleichen im Steinkohlengebirge

baben mocbte. Da er dabei hier zugleich von dem
eigentliehen Kohlenschiefer getrennt und eben so

mit dem Kohlenflôtze ausser unmiltelbarer Béruli-

rung steht, so schliesst er sich ganz eigentlicli viel

mebr au die Sandstein-als an die Kohlenschiefer™

bildung an, und so habe ich ihm denn aucb seine

S telle bei jenen als eaie untergeordente Schichte

derselben anzuweisen geglaubt. Im Gegensatze von

diesem Vorkommniss der feinen Pflanzentheile ûn-

den sich die grobern Stamm-, und Strunkstùeke,
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mehr vereinzelt in der Sandsteînmasse selbst und

von dieser ausgefùllt und umschlossen , oder sie

haben ihre Abdriicke darauf zurùckgelassen. Mcht

aile Sandsleinstraten scheinen aber davon zu ent-

halten, sondern niir einzeîn und dann liegen sie

meist zunachst dén Ablôsungsklùften derselben.

Nachdem, was davon zu erlangen war
y îâsst sich

bei einem erweiterten Aufschlusse des Kohlengebir-

ges eine reicbe Ausbeute erwarten. Sie bestelien

nun liauplsâcblicli aus Calamités Suckowii, Sigil-

laria undulata, Lepidodendron confluens und Stem-
bergii, Stigmaria Jicoides, Licopodites pinnalus

und nocli unbestimmten Arten von Calamités und

Sigillaria.

Yon den meisien sind die vorkomnienden Exem-

plaire selion und charakteristisch, namentlicli zeich-

nen sich insbesondere die Galamiten und Sigil-

laria Arten aus. Ueberliaupt miissen bei der Bil-

dun^f des Koblensandsteiiies die Umstande fur dieo

Erlialtung der dabei untergegangenen Pflanzenwelt

hier sebr gùnstig gewesen sein.

Zu gedenken wâre endlich noch das Vorkommen
von verkiesellen Baurastammen

y
die, nach herum-

liegenden Stùcken zu urtheilen, ebenfalls nicbt gar

selten im Sandsteine anzutreffen sein dùrften.

§ 4%. Noch ist fur die Charakteristik der einzel-

nen Koblsn-Gebirgsarten der Kohlenschiefer ùb-

rig. Wie stiefmùtterlicli derselbe hier, an vegeta-

bilischen Ueberbleibseln ausgestattet, habe ich be-

reits beilaufig gedacht. Was er in andervvarttgeii
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Steinkohlengebirgspartien (lavon liau fig in reich-

îicbem Maasse einschliesst, scheint ilim Lier durch

den KobJensandstein enlzogen worden zu sein.

Desbalb liât wolil auch sein petrograpliisclier Cha-

rakter etwas Eigentbùmliches. Es ist nieht das ge-

wôbnlicb dunkle mit mehr oderweniger Bitum an-

geschwângerte Gestein, sondern ein blasser, fâhler

Schieferthon, der seibst tlieils weiss, in einen gelb-

Hehen mebrfarbigen fast plastisçben Tbon ûber-

gebt. ïn diesem vollends zeigen sicb kauni vegeta-

biiiscbe Spureïi; nur die ascbgraue Àbànderun-

gen, der wirklicbe Schieferthon^ enthalten mitun-

ter verkohke undeutîicbe Kràiiterabdrûcke. Uebri-

gens ist ein Uebergang des Kohlenschiefers in

Sandstein niclit wahrnehmbar.

§ 43. Fassen wir jetzt fur einen Riîckblick die

peirographischen und palâontologischen Eigeoscbaf-

ten aller kurz geschilderten KoWengebirgsglieder

zusammen, um in Specie dàrans Folgerùngen anf

Yerbreitungj Àlter und Steiking der liier in Rede

stebenden Steinkoblengebirgspartie zu machen

,

so ist bierbei das ers le was uns entgegentrilt, die

Rube und Gleicbformigkeit unter weîcber die ur-

sprùngiicbe BiJdnng der Formation hier vor sicb

gegangen sein muss. Nicbts deutet auf stùrmische

oder unrubig bewegte Wiederscblâge hin
?

und es

ist dies in sofern ein wich tiges Faclum
y

aïs sicli

hieraus niebt obne Grund auf eine weite Yerbrei-

tung derselben schliessen lasst. Man ist so berech-

tigt, nur da ibre Verbreitungsgrenzen anzunehmen,
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wo deren unmittelbares Grundgebirge ùber sîe

lieraustritt, in dessen Vertiefung und unter dessen

Schutz sie sich abgelagert liaben , so bescbrankt

die Yerbreitung aucli in der Hobenregion ist , wo
sie zu Tage ausgeben. Da specielle Erorterungen

dieser Art zu eng mit relativen AJtersbezîehungen

verknùpft sind, die sicli im Vergîeicbe gegen ander-

wârtige Gruppen der Ha uptsteinkoblenformation

liera usstellen, so môgen vorerst einige Betracbtun-

gen ùber dièses Verbâltniss jeuen vorangehen.

In dem Gharakter des Koblensandsteines and sei-

nen organiscben Eïnscblùssen liegt nur soviel aus-

gedrùckt: dass die Petrowkaer Koblenpartie in

die sogenannte Hauptsteinkoblenformation einfâllt;

aber ob sie zu den jùngeren Bildungen geliort, die

man, wie den grôssten Theil der Koblenniederla-

gen vom Continent , an Alter den Todtliegenden

gleicbstellt, oder ob sie sicli mebr mit derjenigen

âltern paraîlesirt, die, wie namentlicb in En gland,

mit den letzten Resten der Bergkalkformation ib-

re grosste Entwickelung erreicben, darùber gewâbrt

mebr der eingelagerté Ralkstein ein bestimmteres

Annalten. Scbon" seine mineralogiscben Merkmale

zusammengenommen stimrnen nicbt mit denen von

KaJksteinen in jùngeren Roblengebiklen ùberein
;

ibre Aebnlicbkeiten liegcn mebr in Kalksteinen

der jùngern Uebergangsperiode. Die Hauptsache

sind aber seine Petrefakten, und nacbdiesen scbliesst

er sicb bestimmter
?

wenn aucli mit Modifica-

tionen, zunâcbst an die âîteren Koblenkalksteine mit
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Bergkalksversteinerungen an. Dies wùrde mm die

ganze Koblen partie iiberhaupt in Parallèle mit

der al tern Koblengruppe und sonacb aueb in zu>

nâcbstige Beziebung mit der àlteren Kolilenablage-

rung vom Luganer Bergrevicr im Gouvernement

lekaterinoslaw bringen, wozu entscbieden nainent-

licb das Koblenfeld, die sogenaonte Fucbsscblucbt,

gebort. Dieser Vergîeicb, iiisonderlieit mit Bezug

auf die Jetztere Partie, fcatin aber nur im Allge-

meinen geîten ; im Einzelneii s tellen sicb Differen-

zen lieraus, die, mit Rixeksicbt auf gewisse , wenn

aucb indirecte Lageruiigsbeziebungen die Luganer

Kobîengebirgsstratei), aïs die tiefere Scbicbtungs-

masse fur die bier in Rede stebenden Pefrowkœr

anseben lassen. In der Gegend von Kremenœ, cir-

ca 90 Werst sùdostlicb von der Petrowkœr Koli-

len partie , stebt nâmlicb a ni recbten Donetz-Uhr

der Luganer Roblenkalk mit nordwestlicber Scbicb-

tenneigung an, Gegen ^ Werst davon, in derselben

Ricbtimg, also im Hangenden von jenen , komni t

am obern Tbeile des Gebângcs von Krasnoja, also

in bedeutend boberem Niveau, ein Fels von Kalk-

stein ziim Vorscbeine, dessen Aeusseres und Petre-

fakten ihn offenbar neben den Kalkstein von Pet-

rowka stellen. Andere Straten des Koblengebirges

sind nicht sicbtbar , inzwiscben ist kaum zu be-

zweifeln , dass sie minder fest als der Kalkstein,

ausserlicb zerstort und tiefer un ter dem Scbuttîande

verborgen liegen. Das Lokal ist allerdings einer

solcben Ausmittlung der Verbal tnisse obiger Art
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keineswegs gûnstig, aber nacli den vorliegenden

Thatsaclien hat die dargeîegte Vorstellimg wenig-

stens die meiste Wahrscheinlichkeit fur sich.

An sicli wûrde ein solches Ergebniss von Wich-

tigkeit sein* ïst es nâmîicb, aucli schon im Allge-

meinen wahrscheinlich, d.ass die Pclrowkœr Par-

tie ein Sattel von einer Kolilenniederlage ist , die
?

wie sclion berùhrt, ilïre Grenzen bis an ibrzu l'â-

ge tretendes Grundgebirge ausdebnen dùrfte , so

wùrde eine solclie Verhreitung dureh den hervor-

tretenden Kalkstein bei Kremenœ, wenigstens nacb

dieser Seite, noeh offenbarer dokumentirt
,

liegt^

wie eben so wahrscheinlich, namentlich das Roli-

lenfeld jenseits des Donetz an der Fuchsschlucht
f

in einer tiefern Scbicbtungsmasse des Steinkoblen-

gebirges als das von Petrowka 9 sô gewinnt da-

dureb die Extension des letztera ùberbaupt uni ein

bedeutendes, wâbrend gleichzeitig unter dem Pet-

rowkaer Schichtensysteme, das Luganer zu erwar-

ten wâre.

An si cli selbst ist der âussere Unifang der Pet-

rowkaer Partie ziemlich bescbrânkt. — Qbwohl

von dem Entblossungspunkte , das Donetz-Thaï in

der Richtung nach Ost , also noch dazu entgegen-

gesetzt dem Scliichteneinfalle , nur uni einige

Werste abliegt, und die Schichtenkôpfe circa 4 5 bis

20 Faden ùber dessen Niveau heraustreten, so sind

doch ihre Gesteine schon nirgends in jenen sicht-

bar. Das ganze dîesseitige Thalgehange nehmen

von unten bis oben Iura-und Rreidestraten ein.
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Unter diesen Umstânden ist es aber aucli um so

wahrscheinlicher , dass zwischeh beiden Punkten

der Schichtenfall des Kohîengehirges
7

zur Formi-

rung eines Satteîs, sicli in die entgegengcsetzte

Richtung umgeselzt hat, als sich weiter in der gan-

zen Strecke bis nach Krèmenoe keine Spur davon

zeigt, bis erst liier der wieder steil heraustretende

Kalkstein gewissermassen den Gegenflùgel der

Mulde bezeiclmet , deren Durcbmesser eine Linie

d iircli das letztbeinerkte ganze Terrain sein wùrde.

Ebenso ist in dem klètnen Thaïe des Berka , was

circa 20 Werst von Petrowka in der Fallungslinie

der Kohlengebirgsschichten abliegt , nicbts davon

entblosst, nur dass freilicb hier auch kein ande-

res anstehendes Gestein sichtbar, sondern nur die

gegriïndete Vermuthnug geliegt werden kann, dass

dièses Kreide ist. Wie sieh weiter die aussere Ver-

breitung der Rohlenpartie in der Streiehungslinie

verhàlt, darùber giebt weder das Thaï des obbe-

rùhrten Wereka von Petrowka gegen Sud , und
das Thaï des Donetz gegen Word, mehr und weni-

ger zuverîassigen Aufschluss. In der ersten Rich-

tung will man Kohlenspuren in der Gegend von

K. Liman bemerkt haben , das was ich inzwischen

an Handstùcken davon gesehen, gehort einer jùn-

geren Lignit-B'ûdung an
y

deren spater gedacht

werden wird. Entschiedener verneinend, zeigt sich

das Thaï des Donetz in der letztbemerkten Rich-

tung gegen N. durcli seine Kreidestraten, die bis

in die Thalsohle herabreichen.
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So scliien es sicli von allen Seiten zu bestatigen,dass

die Oberflâclieiiausdelinimg der Petrowkœr Koblen-

partie ziernlicb bescbrânkt , und dass es ein steil-

herausgebobener Sattel ist, wofiïr aucb scîion die

steile Schicbtenstelhing spricbt. Wabrscbeinlicb

\yiirde sie nocb in engère Greuzen eingeengt er-

scheinen, als die bezeicbneten sind, wenn in den

nâberen Umgebimgen nicbt das anstebende Gestein,

dureb die ziernlicb mâchtige Diluvialdecke, der Be-

obacbtung entzogen wùrde. Iene, vorzùglicb aus

Los bestebend, ist es nun aucb, was direkt nnr als

sicbtbare Bedeckung des Koblengebirges an dessen

Entblossungspunkte zu seben ist; welcîies feste Ge-

stein aber dièse wabrscbeiniich ausmacbt, wird.sicb

spâter zeigen.

Eine andere Sacbe aber ist die Verbreitimg des

Koblengebirges unter den vorbandenen Entblôss-

ungseinscbnitten, so wie unter den darùber abge-

lagerten jùngeren Gebirgsbildungen . In dieser Hin-

sicht erweitert sicb der Gesicbtskreis auf eine be-

deutende Weise. Werfen wir zuerst den Blick ge-

gen N. so tritt uns in de ni Bergkalke der Ge-

gend von Moskau eine Gebirgsbildung entgegen,

die alter aïs die Koblenformation ist. Dessen lier-

ai! streten daselbst dùrfte demnacb erst der \yabr-

scbeinlicbe Danim fur das weitere nôrdlicbe Vor-

sebreiten jener Formation sein, wenn nicbt etwa

einerseits nocb vor jenem Or te unbekannte âltere

Gebirgspartien sicb erbeben, oder dabinter und

bis zu dem andern kleinen Uebergangsgebirgspla-
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teau von TValdai, eine neue partielle Kolilenmul-

tle sicli formirt batte, die jedocli an dessein siid-

Jiclien Fusse zum Vorsebeine kommen mûsste, wenn
sie vorlianden sein soilte. Gegen Westen liegen bis

an dem Dnieper nur Diluvial- und Tertiârbildun-

gen vor, unter denen dort der Steppengranit {*)

zurn Yorschein kommt, der wenn nicht sclion wei-

ter herwarts, wenigstens hier den âusserst westli-

chen Kranz der Gebirgsmulde abgeben mochte. Dass

die Kobleu formation gegen Siïd bis fast an 's AzovS-

sche Mecr reicht, ist durch das entblosste Kolilen-

flotz in der Gegend von Alexanclrowka ausser

Zweifel gesetzt. Das kleine plutonische Gebirgspla-

teau bei Mariapol dùrfte beweisen, dass es wabr-

sclieinlich ein Ramm derartiger Gebirgsarten ist,

welebe sicli der weiteren Verbreitung entgegensetzt.

(*) Die Granile , von den Gouvernements KieWy Podolien, und

Volhynien, iiberhaupt von deu ebenen Gegenden des Reiches ha-

ben so viel Eigenthiimliches an sich , dass man sie zum Unter»

sebiede von andern derartîgen Vorkommnissen, unter dem Collée-

liv-Namcn-Granîte der Ebene-, oder weil sich damit hàufig eine

sleppenartige Natur verbindet , mit dem noch wohlklingenderen

Àusdruck Steppengranit bezeichnen koimle. Ich erwâhne von

jenen Eigenthiïmlichkeiten hier nur ihr niedriges INiveau,, worin

sie sich durchgehends halten, den Mangel aller Einwirkung auf

die sie iiberlagerten Gebirgsbildungen, und in Hinsicht des pet-

rographischen Charaklers ein stetes lneinandergreifen von gra-

nîtischen und gneussigen Gesieinen bei gleichwohl hâufigem Feh-

îen des Glimmers im Granité , der meist durch Granat ersetzt

wird.
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Endlicb geht in den ganzeh Landstricb gegen Ost,

"Wenigstens soviel bekànnt, kein anderes altères Fels-

gebirge, \vas die Kohlenformation begrenzen kônn-

te, zu Tage
?

als erst hinter der Wolga die letzten

sùdwestlichen Verzweigungen des Urals.

§ 4^. Verbâlt es sich mit dem Dasein einer Ge-

birgsmulde so, als wie es theilweise nacb den be-

rùlirten Umstânden den Anschein bat, so ist aus

triftigen Grùnden minder zu befurcbten, dass die

Koliienablagerung bierin weniger bedeutende Un-

terbrecbungen erleidet, als dass sie vielmebr stricb-

weise zu mâcbtig bedeckt ist- Strateu der Kreide

und Juraformation dùrften dies am meisten be-

wirken ; sie sind es aucb, weiclïé die Kolilenpar-

tie von Petrowka umgeben , und die Formation

da ùberlagern wo sie zu Tage ausgebt. Gewiss

mocbte es bier von erheblicbem Interesse sein
,

die Àuflagerungsflâclien zu beobacbten , doch da-

von ist wegen Diluvialland nicbts zû sehen ; letz-

teres liait beide, das darunter und darùber liegen-

de Gebirge immer mebrere Werste von einander

gelrennt. So lâsst sicb daim aucb weiter niclit mit

voïler Zuverlassigkeit bestimmeii, ob das Kolilenge-

birge vor oder nacli Eiitsteliung der Jura- und Krei-

debildungen gelioben worden ist. Nur mit Wabr-
sclieinlicbkeit kann man desbalb mebr den ersteren

Fall aniiebmeii, weil der Fallwinkel von den bei-

den letztern zu sebr ausser Verbâltniss mit dem
der Kolilengebirgsstraten stebt, da er von diesen,

wie bereits bemerkt, gegen 50 — 60° betrâgt, wàb-
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rend er von j'enen, tler Kohienpartie ain nachsten,

kaum -18° ausinacht. Erst von einem einstmaligen

zweckmassigen Aufschlusse des diesseitigen Kohlen-

felcles stelit Naheres zu erwarten. Insonderlieit wer-

den auch dabei noch glèicbzeitig erbeblicbe Beleh-

rungen ùber riïckenartige Yerânderungen zu erlan-

gen sein, die diirch verscbiedene Unistànde inner-

halb der dermaligen unbedeutenden Kohlengewin-

nung angedeutet sind.

JURAFORMATION.

§ 45. Die Gebirgsbildung welche im C.harko-

wer Gouvernement der Steinkolilenformation in

aufsteigender Lagerung folgt, ist bereits scbon im

Vorhergehenden , als eine zur Jura foi mation ge-

horige Bildung bezeicbnet worden.

Vorzûglicb zwei Stellen sind es, \vo jene Stra-

ten, ebenfalls unter redit interessanten Verbaltnis-

sen, im Donetzthale entblosst sind. Der eine scbon

im § 43 und 4^ beilâulig berùbrte ist unweit Pet-

rowka bei Donetzkaja , der andere beim Dorfe

Kaminka. ^Zwiscben beiden liegt ein ziemlicb mâch-

tiges Kreidemitte], wodurch der âussere Znsammen-
bang^ aufgehoben wird , und zwei abgesonderte

Partieen entsteben. Obwobl die erstere nur nnweit

der Petrowkaer Steinkoblenpartie, und die lelztern

davon entfernt abliegt, so werde icb docb mit der

Betracbtung dieser den Anfang macben , da hier

mehrere Slraten sichtbar sind , die dort versteckt
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bleibeii. Vorerst kiuidigt scliou die ânssere Gestalt

des DonetztJials ein anderes Gestein , als die fast

die nieisten Tîiâler beberrschende Rreide an. Das

reclite Tbalgebânge, was hierbei vofzùglich mit * in

Betraclit kommt, ist in 2 Etagen gesebieden , wo-

von die obère melir abgeflachte , um einige Werst

von dem Flussbette entfernt, die friihere Thalsolile

begrenzt, aber gânzlicb oline Gesteinsentblôssung

ist, wâhrend die untere , ziemlieli steil abgestûrzte,

die Begrenzung des jetzigen Flussbettes abgiebt, imd

in seiner ganzen Hobe von durclisclmittlicli U- Fa-

den aus den Jurastraten bestebt. Die Lâiiffener-

streckunff der Entblossunff mas kauni 2 Wersto on
betragen ; an beiden Enden derselben verscbwin-

det das Gestein, das Ufer flacht sicb ab, und man
bleibt îiun ungewiss was in der weitern Erstrec-

kung die Scbuttlandsdecke verbirgt.

§ \Q. Die Gesteinsfolge beginnt zu unterst mit

einer Koblenlage, deren Ausgeliendes durcli eine

"Wasserracbel entblosst ist. Obgleicli aucb durcli

eine oberilâcliiicbe Scburfarbeit etwas nacligehol-

fen worden ist, so bat damit docb in keiner Art

ein Aufscbluss stattgefunden, wie er wolil zn wùn-

s clien gewesen wâre; die Bescbaffenlieit der Koble

scbeint davon abgesclireckt zu baben. So siebt man
demi a ilcb niclit die ganze Macbtigkeit der Lage,

sondern nur auf etwa 42 Fuss ïiefe den oberen

TheiJ des Kolileiiausgebenden, was aus einem

scliwarzlicben scliiefrigen Ligoit bestebt, der so

stark mit Eisenkies durcbdrungen ist , dass dieser
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fast die Oberhand liât. Ml limier werden zwar klei-

ne Partien der Moorkoble âlmlich , aber ùber-

baupt zerbrockeît die Koble sogleicb bei der Abstli-

fting und breniit sclilecbt. Ueber dieser Kohlenlage

folgt eine circa 6 — 8 Fuss macbtîge Bank von

Sandstein
,
der, riaeli Bloeken am Flussufer zn ur-

theîlen, wabrscbeinlieli auch die Unterlage von je-

nen bildet. Es ist ein rotlilicb, und gelblicb, graaes

mildes Gestein, was aus kleinen Quarz- und Kalk-

koriiern mit aufgelosten Gl iminerb 1a 1 1 clien bestebt,

ein eisenschùssigkalkiges Bindemittel und ein grob-

scbiefriges Gefuge bat. Grosstenlieils sind die Quarz-

korner aucli nocli mit einer dùnnen Ralkkruste

ùberzoçen und niclit selten kommen durch die

Sandsteiniiiassen, kleine Tbongaîlen sebr zerstreut

vor, die von einer zerselzten Substanz Iierrùbren

durften j aber orgamscbe Einscbliïsse scbeinen ganz

zu feblen. Dièse umscbliesst dagegen ein ibin an-

geboriger schaalîger, brauner ïboneisenstein , und

meist in solclier Menge, dass er ein wabres Gewebe

aus vegetabilisclien Ueberbleibseln ist. Da vvo diè-

ses Eisenerz durcli Wasserracbeln zum Vorscbein

gebracbt ist , formiert es Nieren bis zu mebreren

Fuss Grosse, die einige Fïiss ùber der Koblen]age

und zwar nocli im Sandsteine^ aber scbon nalie an

der Sclieide mit dem darauf rulienden Sandsteine

liegen. Nacli der Direktion ibres Yorkommens scbei-

nen sie auf eine abiilicbe Weise
y

aïs wie der

Spbàosiderit im Koblengebirge oder der Feuerstein

in der Kreide, vertlieilt zu sein ; sie sind so im
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Einzelnen unterbrocben und bilden nur im Gan-

zen eine Lage.

Ietzt wieder auf die vegetabiliscben Ueber-

bleibsel zurùckkommend , so bestebt , wie be-

reits gesagt, zwar die ganze Eisensieinmasse daraus,

und jetie sind vollkommen in dièse umgewandelt,

aber es zeigt sieli niclits Vollslandiges davon. Was
am meisten die Eisensteinmasse einnimmt , schei-

nen lângliclie Blatter zu sein , die zart gestreîft

sind und Aebnlicbkeit mit Sternbergs Flabellaria

raphifolia lia ben, aber scbon aiicli des bal b dièse

letztere nient sein konnen
y
da dièse eine tértiâre

Pflanze nanientlieb der B raunko11 1en forma t ion von

Ilering in Tyrol etc. ist. Ansserdem ist die Eisen-

steinmasse nocb mit rundliclien Looliern durchzogen,

wovon èîixTlieilnur spulfôrinig, ein anderer dagegen

scbon ~ Zoll Dnrclimesser erreiclit und stellenweise

nocb mit einem kohligen zerfrëssenen Rûckstande,

walirsebeinlicb von Strunckstùcken berrûbrend, an-

gefiïllt ist.

§ 47. Das nun auf den Sandstein fo]gende kal-

kige Stratensystem, begiimt zuerst mit einem dicli-

ten, festen, feinkornigen Kalksteine , von gelblicher

oder aschgrauer Farbe und etwas sandig. Zugleicli

umscbliesst er Knollen von Hornsteinartigem Feuer-

steine, aber von Petrefakten kaum nocb Scbaalen-

fragmente. Ein Uebergang nacb unten in den

Sandstein lâsst sicb nicbt wabrnebmen , ausser

dass durcli den starken Kalkgebalt des letzteren,

immer ein enger Gesteinsverband zwiscben beiden
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bestebt
;
dagegen nebmen die Scliicliten nacb oben

allmâblicli eine rehiere Kalknatur an, damit ver-

meilren sicb die Muscbelscbaalenkorner iind gleîch-

zeitig beginnt eine Tendenz zur oolîtiscbeii Struk-

tur* Bevor ein wabrer kleinkorniger Oolitb aber

mebr unabbângig auftritt, îiegt vorerst atif der

Sclieide zwiscben ihm nnd dem dicliten Kalke,

eine 42 bis 43 Fuss niâcbtige Miischelbank. Es ist

diës ein wabres Concbylien-Gonglomarat, fest, et-

Wâs eisenscliùssig und d a lier ancb meist von geîb-

Hcher Farbe. Der Hauptbéstand sind aber nur

Steinkerne von meist grossen Conchylièn und âb~

gerollten Petrefakten; vol Jstand ige Exemplare finden

sicb nur aïs Selteiibeiten darmiter. Es ist so ofïen-

bar ein Tbeil dieser Fossilien, nocli vor seiner Àb-

îagerung, das Spiel eines sebr bewegten Médiums

gewesen ; ein anderer Tbeil bat seine H tille aber

aucb erst spâter durcli cbemisebe Einwlrkung der

eisenhaltigen Kalkmasse verloren, wie dîes, die bie-

rin von den Scbaalen zuriickgelasseneii leeren Râu-

me beweisen.

Die meisten Steinkerne geboren vorzûgîicb hyri-

odon-Avten an, ja stellenweise bestebt die Lage nur

fast ail ein d ara us. Ein Tbeil davon bat wobl mit

L. clavellatus und costatus Aebnlicbkeit , ein an-

derer scheint sicb aber wie(1er mebr auf die der

Kreide eigentbùnlicben Ârt-ën zurùckfùbren zu las-

sen, oder nocb wabrseliein I ic lier sind es noch un-

bestimmte Jurapetrefacten.

Was sicb von andern Petrefakten un ter die eben

Jnn. N* I. 5



66

angefùhrten mengt, erscbeint un Vergleichc gegen

dièse mebr vereinzelt. IN a mentlicb sind es Gry-

phaea dilitata, ziemlicli vollstândig und mit Scbaa-

len, Ostreen zum Theil von ansebnlicber Grosse
?

aber undeutlicli, Kerne von My tilus oder Modiola,

und solche die Aebnlicbkeit mit Melania Heding-

tonensis liaben.

Yon der Musclielbank ist der aufliegende Oolit/t

scbarf abgescbnitten. Fast kein Petrefakt von jener

gebt in ibm ûber ; nur darin gleicben sie sicb bel-

de
>

dass aucli seine Einscbiùsse in ihren Umrissen

meist verwiscbt sind. Ailes was sicb nâmlicb davon

zeigt, sind zwar keine Steinkerne, aber grossten-

tbeils mebr oder weniger und mitunter ganz glatt

abgerollte Nerineen und Fragmente davon. Dadurcb

bleiben mm mebrere ibrer Arten wieder in Zwei-

feJ, nur ziemlicb sicber ist darunter N. elegans

und annaberungsweise Nerinea triplicalâ.

ïm Uebrigen ist der Oolith an sicb selbst klein-

kôrnig und der Verband der Kôrner bald locke-

rer bald fester ; im Ganzen ist indess mebr das

letztere der FalL Tm Gegensatze der tiefern Sebieb-

ten ist seine Farbe mitunter blendend weiss, und

so der jenen eigentbûmlicbe Tbongebalt einer rei-

nen Kalknatur gewicben.

Endlich batte icb nocb eines ausgezeicbneten

dolomitîscbeii Gesteines zn gedenken, was icb in-

zwiscben, unweit des Entblôssungsprofils , nur in

kleinen Blocken sab, aber nicbt anstehend finden

koimte. Dass dieser Dolomit aber desn ganzeii
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Schichtensysterne angehôrt, dùrfte kaum in Xweifel

zu ziehen sein , nur bleibt aber die Seile ungewiss,

die er darin einnimmt.

§ 48. Die Scliicbtung aller der besebriebenen

Stralen ist selir deutlicb und im Ganzen dùnn
y

mit A us ii alime der Muscbelbank, von 2 bis 3 Fuss

abwecliselnd. Ibr Einscbiessen ist von 6

—

40° in

N. W. N. Zusammengenommen betràgt ihre ganze

Mâcbtigkeit kaum 20 bis- 30 Fuss ; davon nimmt
der dicble Kalk etwa 40 Fuss und der Oolith 6

Fuss, dasùbrigeder Sandstein und die Musebeibank

ein. Eine Eigentbimilicbkeit der Sebicbtung ist eine

ofters scbneîle Yerscbmâlerung und Verstârkung

der Schichten, wodurcb vorzùgiicb, in Verbindung

mit der îeicbtero Yerwittbarkeit der einen gegen.

die andern, ein Anselin entsteht, a] s wenn Betten

auf und neben ein ander gescbicbtet wâren. Auf

dièse Weise maebt demi aucb die ganze Sclncb-

tungsmasse das dem Jurakalke bekanntlicb in so

bobem Maasse eigentbùmlicbe Recbt der FeJsbil-

dung
?
wenigstens in etwa s geitend ; demi die k] ei-

ne Entblossungsdistanz wùrde ein bemerkbares

Felsentbal darbieten , wenn nicbt das entgegenge-

setzte Tbalg.diânge des Donetz, ansebnîicli von dem
Flusse entfernt und mit Scbuttland bedeckt ware.

§ 49. In etwas abweîcbend zeigt sicb die andere,

zuerst nambaft gemacbte Jurapartie bei Donetz-

kaja. Das Entblossungsprofil îiegt ebenfaîls am recb-

ten Ufer des Donetz , ist bîer obngefâhr U- Faden

boch und ~ Werst lane.
2 o



68

Die hier am tiefsten in (1er Thalsolile entbloss-

ten Scliichten bestehen aus Jicbt-, aseli- und gelb-

lichgrauem sandigen Kalke , der iiacb oben in

granlichweissen reinen sehr feinkôrnigen , dichten

Kaikstein ùbergeht-, im Gesteine vollkommen dem
weissen Jurakalke anderwârtiger derartiger J3ild Lin-

ge n entspreehend. Von dem bei Kaminka unten-

îiecendeii Sandsteine sind nur die aus2ehenden

sichtbar, und es treten darans sîeîlenweis Partien

von Eisenerz hervor,—aber die Ligaitlage kooimt

nicbt zum Vorschein.

Der Kaikstein ist hier reicb an Feuerstein. îm
Gegensatze der nocb spâter in Rede kommenden
Feuersteinvorkommnisse in derKreide, bildet aber

letzterer nicht wie in dies er ungestaltete Knollen,

sondern grosse plattgedrùckte Nieren, und ist mebr

aornsteinartig, wâhrend jener characteristischer Feu-

erstein ist. An Petrefakten enthâit er eben so we-

nig als die ihm enlsprechende dichte Kalkstein-

schicht von der Kaminker Partie, ja die in ihm

vorkommenden M 11 sehe j schaa ] t rùmm e r finden sich

noch seîtener eingesprengt als wie in jenen. Dabei

ist er hier ohne aile Anlage zur Oolithbildung.

Eine vollkommene Uebereinstimmuns; bestebt

nun aber wieder zwisehen beiden Partien durch

die ihm aufliegende Muschelbank. Bei gleicher

Mâchtigkeit sind es dieselben Petrefacten , meist

als Steinkei ne , die dièse auch hier zusammenset-

zen; nur treffen sich darunter noch ziemlich hau»
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fig Abdrùcke und Steinkerne einer kleinen fast

kreisrunden Muschel, die vieïe Aehiilichkeit mît Te-

rebratula impressa bat. Ausserdem faud ich noch

Bruclistùeke von Amoniten darin, Spuren von Pec-

ten oder Lima nnd nicht ganz deutliche Exempla-

re von Pholodamga Murchinsoni
,

wenigstens

scheint es dieser am nàchsten zu stehen.

Eine bedeutende Abweichung zeigen aber nun

die auf der Musclielbank fol genden Ooîitlischichten

gegen die von Kaminka, Vorerst ist der Oolitli an

sich selbst selir locker, meist stark gelblich gefârbt

und reiclï an Petrefakten, fùr's andere ist ibm in-

sonderbeit eine 2 bis 3 Fuss maclitige Musclielbank

eigen, die durchschnittlich 3 bis h Fliss ùber der

iintern Musclielbank liegt uiul sicb von dieser be-

deutend unterscbeidet. Es ist ein lockeres Hauf-

werk von meist zerbroclienen und abgerobten klei-

nen Concbylien, worunter nur seîten etwas Ganzes

und Deutliclies zum Vorscbein kommt» Die Frag-

mente scheinen wieder von Nerineen herzurùhren,

namentlicli deuten die etwas deutliciieren Exemp-

lare auf N. elegans hin, selten finden sicb dabei

kleine Pecten, dagegen in ziemlicli bedeutender

Menge, Sterne von Sentakriniten.

Die Mâcbtigkeit des OoJiths mit Inbegriff seiner

Muscbellage betrâgt circa 40 bis 45 Fuss. Ob dies

aber seine ganze Mâcbtigkeit ist, oder ob er, wie

wahrscheinlich , nocb weiter unter das Scbuttland

beraufreicbt , ist wegen Mange] an Eutblossungen

nicht zn seheu.



70

Davoa abstrahirt, so erreîelit nucli îiîer das gan-

ze Stratensyste n La uni ei ne Mâehligkeit von 20

bis 30 FusSj, wovon die untere Hâlfte der dichte

Jurakalk und die untere MnselielLank einnelimen.

Die Schiehtung ist iibrigçns weiiigercharacteristisch

markirt, ais bei Kaminka, aber deutlicli genug, uni

ùberall ilire Gleichfôrmigkeil zu erkennen. Das

Einscbiessen betragt 7 bis 40% und ist gegen N,

gerichtet.

§ 20. Im § 43 ist beilâufig berùhrt , dass beide

bisber betracbteten Partien , als soiehe , durch

dazwischen liegende Kreide getrenot werdeii. Es

dùrfte hier nu a der schiekliehe Ort sein etwas

Naheres dar liber anzufùliren, uni daraus zugleich,

in soweit es Lokaluinstândè zulassig mac b en, aucli

das Deckengebirge davon keonen zu iernen.

Verfolgt raan das Donetzkaer Entblossungspronl

thalabwârls gegen Siid und Ost und das Kaminker

tbalaiifvvarts gegen N und W, so nimmt scbon in

geringer Entferunng davon das Thaigebânge eine

Bescbaffenbeit an, die unentscbieden lâsst, ob maa
unter der Rasenbedeckung nocli die Jura- oder

Kreidescbicbteii zu sucben liabe. Nur steJlweise

scheinen Dammerde und ânsseres Auselien zu er-

kennen zu geben, dass sicb erstere allmablicii in

die Xhalsohle einsenken und letztere von oben lie-'

rab an deren Stelie treten. Auf eine entscheiden-

dere Weise aber heben sich aile ZweifeJ in der

Gegend von lsum, was zieiniicli im Mit tel von bei-

den Entbiossungspunkten, an einem scbarfen Ein-*
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biige des Donelz liegt, Hier reicben Kreitle und

Rreidemergel von der Gebirgsoberflâcbe bis in die

Tbalsoble mid sind vorzùglicb an dein obern Theile

des Thalgeliângs, wenn aucli nicht auf eine direc-

te Weise doeb ofïenbar genug durcb Ralkbrùclie

entblosst. Dies Vorkommniss bewirkt nun diescbon

im Vorbergebenden mebrfach berùlirte Trennung

der Jurastraten in 2 Partien, und iâsst zugleicb,

wenn auch nicbt aufeine direkte Weise docb offen-

3>ar genug, die Rreidescbichten als das Deckenge-

Lirge von jenen erkennen. Ob sicb bierbei dieRrei-

de in einer Yertiefung von jenem abgelagert bat,

die durcb. zerstorende âussere Einflùsse herbeigefûbrt

worden, oder ob die Jurabildung an das Stelleiï,

wo sie jetzt ùber das Niveau des Donetz bervor-

tritt, durcb unterirciiscbe Rrâfte empor geboben

ist, davon ist wobl der letztere Fall uni so mebr

der wabrscbeinlicbere, aJs hierzu scbon ein triiti-

ger Grund in der Schicbtenneigung liegt. Dass eine.

soicbe Hebung ùbrigens unabbângig von der des

RobJengebirges zu sein scbeint ist scbon im § -1

5

beriibrt und wird davon noch spiiter die Rede sein

Auf abnlicbe Weise aber wie sicb die Rreide zwi-

seben die Verbreituog des Jura an don vorbenierk-

ten Punkt eindrângt
?
so setzt sich jede einzelne

Partie aucb ibre âusseren Grànzen. Von der

Donetzkaer Partie, circa 2 Werst gegen 3N. bestebt

beini Dorfe Protopopow das Tbalgebânge des Do-
netz durebgebends aus Rreide und Rreidemergel.

Etwas grosser ist die Distanz, wo letztere , von der
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Kaminker Partie gegen S, deutlich in (1er Thal-

soble entblosst erscbeinen. So ist demi das àussere

Hervortreten der Formation irn Ganzen unbedeu-

tend, und \vie es scheint , nur aiif ein liefes Ni-

veau besebrànkt. Wâre es ùbrigens aucb. môglicli,

dass sie, in Tbaîdistanzen , wo Spuren von a ns te-

llendem Gesteine mangeln, nur unter dem Scbutt-

lande verborgen, verbreitet sein konnte
? so dùrfte

man dieselbe wenigstens nicbt, wie die Kreidé, an

der Gebirgsoberllâcbe zu suchen baben»

Eben so wenig ùbrigens wie es mir gelungen ist,

die Auflagerungsflâcbe zwiscben Jura und Kreide

wegen des Scbuttlandes zu seben, ist durcb dièses

aucb der Contact zwiscben jenem und seinem,

Grundgebirge der Beobacbtung entrùckt. Bereits

§4^-. ist dafùr die Koblenfortnation anei^kannt

worden. Die fa si unmitteibare Nâbe, in der beide

in der Gegend von Pelrowskaja an einander treten^

obne dass irgend nocb eine Z \v isclien biidung mit

nur einigeni Grunde zu vermutben ware ?
setztjene

Anna lime fast ausser a lien Zweifel.

§ 24. Wird jetzt nocb ein Rùckblick auf aile

bisber gescliilderten YerhaJtnisse unserer Formation

geworfen
?
so steJit sicb bei einigen nocb zweifelbaf-

ter unxi zweideutiger, doch die bocbst intéressante

und beacbtungswertbe Erscbeinung beraus
?

dass

bei einer Màcbtigkeit der Formation von kaum 30—
h0 Fuss, die mittiere und obère Abtbeilung dersel-

benoder nacb v. Buchs berùlunter Scbrift, der brau-

ne und wisse Jura entwickelt zu sein scheinen»
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Eine specielle tind hestimmte Parallisirung mit

den einzelnen Gliedern der Jaraformation, so wie

dièse bis jetzt von ibrer allgemeinen Yerbreitung,

als Typus dafiïr, aufgestellt sind, wùrde bei dem
Zustande der bis jetzt von mir verlangten Petrefak-

ten, vielleicbt nur zu Irrthumern fùhren. Dies

mochte besser nach mebrfâltigen Forscbungen uud

der Zukunft vorbelialten bleiben, die insonderbeit

bei einem vergrosserten Aufscliluss des Steinkob-

lengebirges und vielleicbt Verfolgimg der kobligen-

und Eisensteinstraten in der Juraformation selbst
,

zu erheblicben Ergebnissen fùbren kann.

KllFIDEFOKMATTON

.

§ 22. Un ter aile 11 Gebirgsbildungen des Char-

kower Gouvernements, ist nacbst den Diîuvialab-

lagerungen der Rreideformation das grôsste Ueber-

gewicbt in Hinsicbt der Verbreitung verlieben. Die

ganze Oberflâcbe von jenen mocbte ein wahres

Kreidemeer, nur mit den kleinen inselartigen Par-

tien des Koblengebirges, darstellen, aber durch die

mebr und minder macbtige DiJuvialbedeckung und

zugleich durch einzelne Tertiàrpartien , ist sie

auf bedeu tende Strecken, selbst bis auf das Niveau

der Tbalsoblen unterdrùckt. Auf dièse Weise ist

sie fast ganzlicb der Beobacbtung im nord-

westliciien ïheile des Gouvernements entzogen, hc--

rab von der Grenze mit den Gouvernements Fol-

tawa und Kursk, bis fast in die Nàlie des Donetz*
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TSur stellenweise kommeh innerhalb dièses Stricbs,

einzelne Partien davon zum Vorschein, namentlich

an dem Fliisschen Charkow, Lopan und Borega.

Au dem Donetz selbst aber, und allen den Flùssen

die in sein Hnkes Ufer einmùnden, beginnt ilire

wahre Herrscbaft. Dringt sie in dem Zwiscbenter-

rain derselben auch nur stellenweise bis an die

Oberflâche, so zeigt sie sich docli, wenn auch mit

Unterbrechungen durcb Scluutland- und Danimer-

debedeckung, in den Tbâlern und deren tiefen

Seitenscblucbten. So sind namentlich a Lisser dem
Donetz die Thâler des Oskol, Scherebetz, Krasna

und Aytra grosstentheils in Kreidegestein einge-

schniiten.

§ 23. Die Zusammensetzung der Formation ist

nicht obne einige Manuigfaltigkeit der Gesteine.

Je nach der Verbindung, die zwei oder mehrere

znsammen eingeben, lassen sich vorzùglich folgende

Gruppen unterscheiden :

a) Sand, Sandstein, Quarz und Kieselthon.

b) Trippelartiger Kieselthon.

c) Thon- und Kreidemergei.

d) Scbreibende Kreide mit Fenerstein.

Die sub a anfgefùhrlen Gesteine wechseln zum
Tbeil sehiehtweise mit einander ab

7
zum Theil

greifen sie aber auch ganz ineinander ein. Grade

so sondern sich nun auch ibre mineralogiscben

Cbara etère baid mebr von einander ab, bald lliessen

sie in einander znsammen, so dass daim zwischen

den Hauptarten noch mebrfache Abânderungen al s
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Uebergangsstuien vorkommen. Im Durchsehnitte

ist vorerst der Sand ein fast reiner KieseJsand, von

gleichfôrmigeni Korne , was kaum die Grosse von

feinem Mohnsamen besîlzt, und gewôhnlich grau-

Jich weiss oder grùnlich. Die letztere Fàrbung

seheint fast immer von Gbiorit berzuriibren nnd

mit ihr findet sicb gewôhnlich eine âhnliche tho-

nîge Snbstanz ein. Je nacbdem dièse gegen die

Menge des Sandes noch zurùckbJeibt oder das Ue-

bergewicht erlangt, entstebt ein bald mebr tboniger

mùrber Sandstein, oder ein sandiger Kieseltbon
,

wovon der erstere meist grùnlichgrau, der letztere

ban fig seladongrûu nnd grobscbiefrig ist. Dabei

enthalten beide auf den Kluftûachen viele Gliminer-

blâttcben. Scbeint sicb bei der Bilduns dieser Ge-

steine, Sand nnd Thon scharfer abgêsondert, za er-

sterem aber nocb ein kiesliches Bindémittel gesellt

zn haben, so ist das Ergebniss einerseits ein fein-

kôrniger, ziemlicb fester Sandstein nnd anderseits

ein Kieseltbon von fast niuschliehem Bruche. Der

Sandstein âhnelt zuweilen auf tâuscbende Weise

berrschenden Variâten des Quadersandsteines und

hat iiur stellenweise das Eigentbùmlicbe , dass er

gelbe schaalige Concretionen einer eisenscbiissigen

Sandsteinmasse einscbliesst j die sicb indess kaum-

von dem Multergesteirie ablôsen, sondern nur durch

grosse concretische Ringe angedeutet sind. Dies

ist namentlich bei Melevoe der FaU,

Das interessanteste Gestein von al] en ist aber ein

meist grùnlicbgrauer Fettquarz entweder grobschie-
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Tri g oder diclit und von muschelicliem Bruche,-

ersteres wenn in der K iesel masse nocli Glimmer-

schùppcheii und Sandkôrner liegen. So namientlich,

bei Siiltow und Sawinze. Mitunter, \vie namentlicli

bei Jaruga , scbeiden sicb aber fast ganz reine

Quarzmassen ans , die lauchgrùn von Farbe und

fast durchscheinend sind. Nâchst einem. flaclimuscli-

lichen, fast ebenen Bruche besitzen sie dennoch die

Eigentbûmlichkeit, Jeiclit in scheibenformige Bruch-

stùcke zu spalten. Solebe Quarzaussclieidungen

bilden aber weniger zusammenbângende als viel-

mebr nur keilformige Lagen zwischen oder in den

Schieliten des mûrben Sandsteines. Sie scheinen

sicb zum letzteren etwa ebenso aJs der Feuerstein

gegen die Kreide zu verhalten; eine Vergleichung

die dadurch nocli melir Bedeiitung erJangt , da,

wie in der Folge nâber die Rede davon sein wird,

die ganze Stratengruppe weniger die Kreide und

ùberhaupt die kalkigen Scliicbten unterlagert
?

als

sie vielmehr vertrit t.

Das zweite Hauptgestein der Kreideformation,

was un ter dein Namen trippelartiger Kiesel thon

aufgefùhrt, lâsst sicb am passendsten nur mit Trip-

pel vergleicben, ohne dass er jedocb dieser Mineral-

substaiiz vollkommen entspricht. Yon meist gel b-

licbgrauer Farbe und hàufig gelb oder braunlicb

gefarbt, ist er tbeils groberdig und weich , tbeils

muschlich und halbhart, ziemlicb leicbt zerspring-

bar und fast nie obne Beimeiigung von silberweis-

sen Glimmerscbûppcbeî] und feinen Sandkornern.
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Mit Saure braust er kaum , bat al;er die Eigen-

thùmJicbkeit mit vielem Kreidemergel gemein, dass

er in der Luft leicbt in muscbelicbe Stùcke zer-

fâllt. Wenn sicb Sand un cl Glinimer in ibni bàu-

fen, so gebt er ganz deutlich in deri zuvor cbarac-

terisirten sandigen Kieselthon iïber. Ueberbaupt

stebt er diesem eben so nacb, und ist von desseri

Bereicb nicbt ganz ausgescblossen, a]s wie er sicb

ini Aeussern mitunter vorzùgllcb thonigen Abân-

derungen des Rreidemergels zur Seite stellt ; nur

kann in letzteren insofern kein wabrer Uebergang

stattfmden, als ibm fast durcbgebends der Kaikge-

balt fehlt.

Tbonmergel, Kreidemergel und Kreide weicben

von gleichen Gesteinen anderwârts kaum in etwas

ab. Abgeseben von ibrem Massen-Ch aracter modi-

fîciren sie sicb aber auf eine mannigfaJtige Weise

un ter einander ; nur bleibt immer der Hauptunter-

scbied, dass die grime cbloristiscbe Substanz, welche

in der Regel ein Eigentbum der Rreideformation

ist, fast immer von der Kreide zurùekgewiesen,

dagegen von Tbon- und Kreidemergel begierig

aufgenommen wird. Eine sebr starke grùne Fàrbung

zeigt namentlicb der Kreidemergel bei Kupânz.

Treten Ausnahmen davon ein, so si élit man demi

aucb die scbarfen Grenzen zwiscben den drei

verwandten Gesteinen verscbwinden und man bat

dann stricbweise, ein Gestein vor sicb, welcbes man
petrographisch vveder vpllkommen fur Kreide nocb

fur Kreidemergel ansehen kann. Solche Massen
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gehoren un ter die ha u figen Vorkomninisse der

Ukrainer Kreideformation, und s'ie werden dadurch

uni so interessanter, dass sich sodann auch gewisse

Eigenthùnilichkeiteii daraus verlieren , die jeden

der drei Gesteine fur sicli allein in der Regel zu-

stehen. Man vermisst hierin vorzùglich die chlori-

tische Beimengung lia Thon- und Kreidemergeî,

aber zugleich auch die hàufigen Feuersteinein-

sehliîsse , welclie hier naine ntlicli in der Kreide

einlieimiscîi sind.

§ 2U-. An frenidartigen, insonderlieit organisclien

Einsclilùssen sind aile die eben cliaracterisirten

Kreidegesteine nicht reich. In demSande, Thon-

und Sandsteine, vorzùglich in dem miirben Sand-

steine, kommen nur vegetabilische Ueberres te vor.

Theils sind es undeutliche Blâtter mit erhabenen

Fruchten, die einein Farenkraut auzugehoren schei-

iien, theils und in bedeulender Menge fingerstarke

oft mehrere Fusslange Ast- oder Strunkstûcke, eut-

weder aJs zerreibliclie Sandmasse, oder a] s Abdruek

auf etwas festerem cliloritischen Sandsteine. Ausser-

dern nehmen nocli zwei andere derartige Vorkomni-

nisse die Aufmerksamkeit in Anspruch. Das eine

sind vollkommen runde Stengel von nxeist \ bis

\ \ Zoll Stârke, deren Habitus und innere Structur

sicli am kûizesten mit Amplexus coralloidas ver-

gleiclien làsst. Abgeseben aber auch , dass dièse

tbierischen Ueberbleibseî dem Transitionsgebirge

angehoren, spricht das hâufige Vorkommen jener,

gegen jede weitere Identitât zwischen beiden, und
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Jâsst in iliiien bocbstens nur wabre vegefabiliscbe

Ueberreste erkennen. Sie kommen vorzûglicb in

scbwacb zu sammengebacken em oder ganz Josem

Sande vor, der zwiscben festeren Banken, 1 bis meb-

rere Fuss inâcbtige Scbiebten bildet, bebaupten

bier eine mebr oder weniger aufrecbte SteJlnng

und scbeinen sicb , Yveiiri ancb nur spurenweis, in

dem darunter und darùber Hegenden festern Sand-

steine fortzusetzen. Ibr Bestand ist ùbrigens eben-

falls nur ein scbwacb zusamniengebackener elwas

tboniger und bâufig cbloritiscber Sand. Hauptsacb-

Jicb in der Gegend von Saltow sind sie am bau-

figsten.

Das and ère Vorkommniss ist fossiles HoJz durcb-

gângig mit Wurmlocbern durcbbohrt , die tbeiJs

leer , tbeiîs und meist mit einer calzedonartigen

Feuersteinmasse ausgefùllt sind. Ein Stùck Holzo-

pal mit âbnliçben Wurmlocbern, yvas sicb in der

Mineraiiensammîung von der Universitât Charkow
befindet, moebte ebenfalls^bieber gebôren.

Im trippelartigem Kieseltbone sucbt m an verge h-

ïicb nacb organiscben Ueberbleibseln. Statt dessen

entbaît er aber in seinen obern Scbiebten, narnent-

lieb bei Charkow, eine Menge cilindriscber Locber,

die iirwendig entweder ganz abgeglàttet sind, und

durcbscbniltjicb \ bis \ Fuss Durcbmesser ba-

ben. Ibre Lange erreicbt gewobnlicb mebrere Fuss,

und m a g miîunter nocb bedeutender sein; dabei

baben sie tbeils eine mebr und weniger geneigte

Ricbtung , tbeils geben sie aucb ganz senkrecbt.
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Es erinnern dièse Locher sogleich lebhaft an die

sogenannlen Erdpfeifen im Mastricher Kreidetufï

,

und sie scheinen diesem auch nocli darin zu eut-

sprechen, dass sie ebenfails in der Ptegel mit Broc-

ken von Lehm oder sçhwarzer Erde angefïïîlt

sind

.

In ganz âhnlicher Art kommen solelie Lôcher

anch in dem Quadersandsteine von Podolieii na-

mentlicli hier im Schwantïiale bei Kurilowie vor.

Nur sind sie hier noch scharfer conturirt und zum
Tbeil mit einer schwarzen russartigen Substanz

ausgefùlit., unter der sieh auch Brocken von Sand-

stein finden, der sehr eisenhaltig ist und selbst

Blattchen von Eisengi mimer blicken iâsst. Aber an

keinem von beiden Orten ist es mir geiungen ,

deutliche Spuren zu finden, die auf die noch pro-

blematisehe Entstehung dieser sonderbaren Vor-

kommnisse direct hinzuweiscn vermochte. Am
wahrscheinlichsteii bleibt es indess doch wohl, sie

Fiîr zurûckgelassene leere Raume einer gânzlich

zerstôrten, vielleicht organischen Substanz zu hal-

ten, als sie fur ein besonderes Struckturverhâltniss

der Masse, woriim sie vorkommen
,

anzusprechen.

Fhr jene Ansicht mochte es iibrigens ein schlagen-

der Beweis sein, dass die Locher un ter ziemlich

gleieben Umstânden in Gesteinen vorkommen , die

als solche von einander verschieden sind , abef in

seosnostischer Hinsicht zu einer und derselben For-o o

mation ^ehôren.o

Ueber den Gehalt der Petrefakten in der kalki-
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gen Gesteinsgruppe lasst sicli ebenfaJJs nur wenig

anfùbren. So selir man aucli gewobnt ist
?

liierin

immer einen gewissen Reiclithum von jenen zu er-

warten, so ist doch der Kreidemergel fast leer da-

ran, und was icb inderKreide seîbst finden konn-

te, bescbrânkt sicb ausscbliesslicb nur auf Belemni-

ten namen t] icb auf B. mucronatus
9

die tbeils ver-

kalkt, tbeils verkiesclt sind. Aber aucli dièse scbei-

nen auf grosse Strecken sebr vereinzelt vorzukom-

men ; am bâufigsten sind sie nocb im Tbale des

AyIra, Desto melir scbliesst sicli die Kreide niin

aber durcb ibre FeuersteineinscbKisse an die K rei-

descbicbten antlerer Lander an , und zeigt liierin

stellenweis Vorkommn i sse , die wobl als Seltenbeiten

vgelten konnen. Ein Beispiel solcber Art liefert vor~

zùglicb der ziemlicb bedeutende Kreidebrueb fur

eine Kajkbrennerei bei Isum, am oberen Tbeile des

recbten und dort boben und steilen Tbalgebânges

des Donetz. Zwiseben der Kreide, in Abstànden

von % bis 6 Fuss, liegen reibweise geordnete Knol-

îen und Masse n von Feuerstein, die eben so durcb

ibre Grosse a]s durcb ibre Gestak irnponiren. Es

sind niannigfaJlige, ja wabrhaft bizarre, bald niebr

rundlicbe, bald mebr lânglicbe Gestaken von Faust-

grosse bis zu mebreren Fuss Durcbiiiesser. Wie
gewobnlicb sind sie àusseriieb mit einer weissen

Kreidekr uste umgebeo, aber mil un ter gieicbt dièse

aucb einem emailieartigen Ueberzug. Nicbt gar

seîten sitzt im Mitteîpunkte der kleinen Rnollen ein

Petrefakt, und bjerdurcb nur vvird die fast einfor-

Jnn. 48JM. N° I. 6
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mige fossile Faima der Kreideformation nocli etwas

vervielfâltmt. Entweder ist letzteres Terebratula

plicatilis , zum Theil durcli und durch kohlen-

sclrwarz gefârbt, oder es sind kleine Pecten.

Ausser dem, was von Petrefakten und anderen

fremdarligen Einschliïssen hier angefïïhrt, ist mir

nicht etwas anderes von anderweitigen Mineralvor-

kommnissen in der Kreideformation aufgestossen»

§ 25. In Hinsicht aut Scliiclitung und Lagerung,

so ist erstere bei der kieslichen Gesteinsgruppe

dureha ns sehr deutlich ausgesprochen. Die von 4

bis S Fuss mâchtigen Bânke neigen sieh unter ei-

nem Winkeî von 40 bis 4 5° un Allgemeinen ge-

gen N. W. So ist der Neigungswinkeî namentlich

bei Saltow und Sawinze T etwas geringer ist er

bei Molewoe , aber wieder bedeutend starker bel

Kamenna Jaruga.

Sand, Sandstein und Kieselthon wechseln in

der oberen Scliichtungsmasse meist sclinell mit ein~

ander ab y
doch nach uoten scheint der rasche

Wechsel gemâssigter zu werden, und hier ist es demi
aucli , wo erst die festeren und festen Sandstein-

bânke auftreten. So haben in dem Entblossimgs-

profile am Donetz bei Saltow die festen Sandstein-

bânke vorerst eine Schichtungstnasse der loekern

Gesteine von 5 bis 7 Faden ùber sich. In gleicher

Weisennrr und durch Lokalumstânde etwas aLweî™

chend, ist dies bei Meloboe und Kamenna Jaruga

der Fall. An erslerem Orte befinden sic!) in einer

Schlucht ein offener Steinbruclibau auf einer Sand-
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steinbank , die vortreffliche Hausteine liefert und

nur voni Lehm bedeckt ist. Einige Werste aber da*-

von entfernt
?
wird im Haiigeiiden jener Bank ein

unterirdisclier Steinbruchbau gefiihrt, wodurch bei

3 Faden Tiefe nur nocli die oberen lockeren Stra-

ten enthlôsst sind.

Anders verbal ten sicli die Schichtungs* und La*-

gerungsverbâltnisse der kalkigen Gesteine. Bei die-

sen lasst sicli vorerst die Schichtung nur nacb den

Feuersteinknol len beurtheiJen ; demi an sich selbsfc

ist sie> \vie so hâuftg bei der Rreide der Fall> nur

selir undeutlich ausgedrùckt. Allerdings bezieht sicli

dies nur vorzùglich auf die Rreide, demi derRrei-

demergel ist ai s tiefere Scliiebtungsmasse viel we-

niger in offenen Profîlen zu beobachten*

Im Allgemeiuen ùbersteigt die Neiguug kaum 6

bis \ 0° und ist im Durclisclinitte wenigstens geriiv-

ger, al s die der kiesîicben Gesteinsgruppe. So wenig

ein Ergebniss der Art zwiscbeii Gliedera einer und
derselben Formation harmonirt, so niochte es sicb

im voriiegenden Falle doch auf ganz natùrliclie

Weise durcli die Bescbaffenheit der kiesîicben Ge-

steinsgruppe erklâren , die vorzùglich wegen der

Ungleichartigkeit ilirer Gesteine und insonderheit

wegen der losen Saudschichten bei weitem ein*

pfindJicber fur die Ursachen war
y

wodurch die

Schicbtung eine Hebung oder Seiikung erfuhr, als

die compaktere Masse der Rreide. Auf dièse Art

wîïrde sogleich auch das mittinter irregulâre Ein*-

schiessen jener Schichten zu deuten sein.

6*
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In der Lagerungsordnung, in dër sich die kal-

kigen Straten auf einander folgen, ist kein Wech-

seJ. Sie entspricbt dadurch ganz dem Verhalten,

was auch anderwàrts Kreidemergel und Kreide

gegenseitig beobacbten; nur darf man keinesvvegs

gîauben, dasssicli dies auf aile Verbreitimgspunkte

gleieli schàrf ausspricbt. lin Gegentbeile sebeint es
r

dass der Kreidemergel stellen- ja vielleicht stricli-

weise ganz febît , aber nocli gewisser ist es, dass

Kreidemergel und Kreide zusammen initunter durcli

ein Gestein ersetzt werden, was weder genau das

eine noch das andere ist. Es ist dessen beilàufig

itn § 23 gedacbt, und es macbt ztim grossen Tbeile

den Bestand der kalkigen Straten a us.

Es wâre endlich jetzt noch , bei dem bier in

Frage gestandenen Scbielitungs verbal ten der ein-

zelnen G este i n sgruppen , des trippeîartigen Kiesel-

ibones zu erwâhnen. Obwobl sich derselbe, seinem

Bestande nacb^ mebr an die kieslicbe Gesteinsgrup-

pe anschliesst, so wendet ersieb doeh, was Scbicb-

tungsverhâltnisse anbetrifït, mehr der kalkigen zu
?
—

d. b. er zeigt \vie dièse keine deutlicb ausgedrùckte

Stratifikation , und entbiilt nicbts , was wie die

Feuersteine bei der Kreide einige zuverlâssige An-

leitung gebe.

§ 26. Fasse n wir nu n endiieb alie bisber einzein

besebriebene Gesteinsgruppen der Formai ion fur

einen Uebcrblick ibrèr Lagerungsverbal tu isse suiii-

jiiariseb zusammen, so bâtes den Anscbein als wenn
sieb hierin niebt die Ordnungsfolge berausstellte^
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ais wie eîne solebe fur die Kreideformation ùber-

haupt bestehï, nâïiilicb dass zn unterst die kiesli-

cben Schichten liegen. Ich habe es desbalb aucb

vermieden, jene als wahren Grùnsand,—als gleicb-

stimmiges Equivalent fur den Quader und Grùn-

sand — zu bezeicbnen. Es giebt namlicb innerbalb

des ganzen Yerbreitungsstrîcbs der Formation , wo
die kieslicbe und kalkige Gesteinsgruppe sicb a ni

nachsten berùbren niebt bloss keine Steile wo eine

Auilagerung der letzlern auf die erstern direct sicb

entnehmen liesse, sondern iin Gegentbeile wo Sand

und Sandstein zu Tage treten, febit die Kreide und

so umgekebrt. Beides wùrde klar sein
y
wenn sicb

die Yorkomm spunk t e mit dem Sebiebuingsverbal-

ten compensirten; dies ist inzwiscben nicbt der

Fa]]. Das au sge zeicbn este Entblôssungsprofil der

kieslicben Gesteinsgruppe bei Saltow nimmt das

ganze redite Thalgehânge des Donetz von oben bis

unter die ïbalsoble ein. Nur 2 Werste davon und

mebr in Streicben aïs im Falien der Scbfcbten >

tbut dasselbe die Kreide. Zwar ist die Zwiscben-

distanz mit bober Dammerde bedeckt , aber letz-

teres bat gewobnlicb mebr bei der Kreide als der

Sand s teinbildung statt, und je nâber man dièse an

jene anrùckt, desto scbwieriger wird die Annabine

der Aullagerung.

Da wo bei Môlewoe die Sandsteinbanke aufge-

deckt sind, ist nur Scbuttland als Bedeckung sicbt-

bar; aber kaum 1 Werst davon kommt in der tie-
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fer lîegeuden Donelz- Tbalsoble nur Kreicle zum

Vorseliem.

Die Umgegend von Tschuguew beherrscben nacb

ai Jeu Seiten sehr macbtige, durcb tiefe Wasserra-

cbeln entblôsste Diluvialablagerungen
?
— seibst das

Donetzthal
7

worin ein Tbeil dieser schonen und

grossartigen Militaire Colonie liegt^ ist auf eine be~

deutende Strecke nicbt davon ausgenommen. Das

zunâcbst im Donetzthale entblôsste Gestein ist so-

dann Kreide, — das in einem hôheren Niveau zu-

nachst anstebende die Sandsteinstraten bei Ka™

menna Jaruga*

So konnte icb nocli mebrere Beispiele solcher Art

auffùhren, aber icb werde es vorzieben statt Auf-

fùhrung weiterer Lokalitâten einen allgemeineren

Gesicbtspunkt dafiïr aufzufa&sen, um dadurcb ein

âbnliclies Résultat zu zeigen,

Denkt man sicb, abstrabirt von dem factischen

Schichtenverhalten einzelner Punkte, vorerst eine

allgemeine Scbicbtenneigung in W, so liegen die

Entblôssungspunkle der kieslicben Gesteinsgruppe

bei SaltoWj, Kamenna Jaruga, Molewoe, Sawinze

etc. mit dên entblossten Kreidevorkommnissen bei

dndrewka, bei Molewoe bei Kupanz etc. in einer

Streicbungslinie
;
umgekebrt aber wùrde der trip-

pelartige Mergeltbon von Charkow im âussersten

Liegenden, und die oben beriibrten Yorkommnisse

weiter im Hangenden Platz nebmen.

Wird eine nordlicbe Scbicbtenneigung angenom-

men, so fblgen sich abwechselnd Kreide- und Sand-
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stein, inid derselbe Fall entslebt wenn man die

entgegengesetzte Richtung postulirt.

Dazu kommt endlicb, dass an den beiden Punk-

ten , wo die Juraformation als das Grundgebirge

von der Kreideformation beraustritt , nar allein

Kreidemergel und Rreide in deren Nâbe zum Vor-

schein kommen. GleicbwohI, dass nui dièse Um-
stànde das wabre gegenseitige Lagerungsverbâlt-

niss der Kreidegesteinsgruppen zweifelbaft lassen,

und biernach die doppelte Vorstellung gebegt wer-

den konnte: entweder dass die kiesiicben Gesteine

pur portieweis iïber den kalkigen Platz nehmen,

oder dass sicli beide stricbweis wecbseîseitig ver-

treten, so mag ieb micli docb keineswegs nocb fur

eine oder die andere bestimmt entscbeiden. In

letzterer Hinsiclit bestatigen die Erfabrung wobl

das hâufige Vorkommen geognostiscber Aequivalcn>-

te, aber anzunebmen, dass innerbalb eines imGan-
zen docîi kleinen Bezirks attf einzelnen Punkten

kiesiicbe Àbsâlze erfoîgt vvaren , wàbrend auf einer

anderen gleicbzeitig kalkige Niederscblàge sich ab-

gesetzt bat ten, erfordert wenigstens im vorliegen-

den Falle, nocb scblagendere Beweise. Es wird

dies nocli weiteren Untèrsucbungen vorbebalten

sein, und dabei konnte sicb sodann ebenfalls in'

s

Kîare stellen, ob der trippelartige Kieseltbon von

Charkow , wie wabrsciieinlicb, ein Stellvertreter

der kiesiicben Gesteinsgruppe, oder eine gleiehfalls

nicbt ùberall entwickelte Zwiscbenbildung zvvischen

beiden ist. Er setzt in Masse, und obne Zwischen-
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schiehten anderer Art, nur aîlein die Umgebungen
der Stadt Charkow zusamrnen, und steht nur in-

sofern in einer nicht ganz bedeLitungslosen Bezie-

îiung mit dem ùbrigen Kreidegesteine, alsnament-

licb der cbloritiscbe Kieselthon in der kieslicben

Gesteinsgruppe partieweis ihm sehr âhnlich wird

.

Àber dass er miter einem, wenn auch modificirten

Masse nver bal tniss, wie er bei Charkow isolirt auf-

tritt, anf irgend einen andern Punkt in Beriïbrung

mit Sandstein und Kreide kàme
,. davon ist mir

kein Vorkoranmiss bekannt geworden. Uebrigens ist

er bei Charkow selbst nicht bis auf seine Unterla-

ge durcbscbnitten, und wird tbeils von einem grùn-

lichen, wahrscheinlich tertiaren aber versteine-

rungslosen walkerdeartigen Thone, tbeils aueb nur

von Lelrm oder Sand bedeckt. Scbon innerbalb der

Stadt stôsst er partieweis zu Tage> nocb deutlicber

ist er aber nord- und ostwârts an den rechten Thal-

gebângen des Lopan- und Charkow- Flûsscben ent-

blosst, und ziebt im letzten Tbale , wenn aucb

grosstentlieils mit bober Dammerde bedeckt, bis in

die Gegend von Danilowka. Hier liegt unmittelbar

ïiber ihm Sand mit Sandsteinbrucbstùcken , eine

intéressante Diluvialbildtmg, von welcber nocb spà-

ter die Rede sein wird; aber seine Unterlage

bleibt aucb hier unbekannt. Seine Mâchtigkeit

seheint bei Charkow ziemlicb bedeutend zu sein^

denn ein Brunnen im Hofe des adeligen Frâulein-

stifls, dessen Tiefe zu 20 Faden angegeben wird^

sali in ihm steben geblieben sein.
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Im Gefolge solcher Umslânde, wie sie in Obigem

dargelegt, Jiegt es nu.ri auch weiter, dass ùber die

durchschnitlliche Mâchtigkeit der Formation ùber-

haupt, kaum mit einiger Zuverlâssigkeit eine ap-

proximative Bestimmung gemacht werden kann.

Gerade in dem Bezirke, wo sie , am weitesten von

der Emportretung ilires Grundgebirges— der Jura-

formation— entfernt, wahrscheinlich zu ilirer gross-

ten Entwickelung gekommen , am tiefsten in jene

eingemuldet ist, fehlt es an einem Maassstabe dafùr.

Es ist nur gewissermassen das Màch ti gkei ismini-

mum da abzunehmen, wo sie, wie in den Gegen-

den von Donetzkaja und Kaminka in der Nâhe ih-

res sichtbaren Grundgebirgs zum Vorschein kommt.

Dafùr ist circa 460 Fuss zu selzen.

AJs Grundgebirge der Formation sind bereits
,

durch niehrfâche und so eben wiederholte Erwâh-

nung, jurastisehe Formationsglieder bekannt ; das

Dacbgebirge bildet theils die in Nachfolgendem

nocli zu cbaracterisirenden Tertiàrbildungen, zum
grossen Theile aber Diluvial- und Alluvialablage-

rungen.

In wie weit sich jene unter der Kreide fortsetzen,

darùber lassen sich nur uni so melir Vermuthun-

gen hegen, als sie sowohl bei Donetzkaja als Ka-

minka im Ganzen nur eine unbedeutende Machtig-

keit besitzen. Wahrscheinlich ist es aber, vorzùg-

lich deshalb, dass sie grosstentheiJs die Gruudlage

fur die Kreideforma tion im Gouvernement Char-

kow abgeben, und noch weiter daruber hinaus
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reiehen, aïs die unverkeiiubaren Liasschlchten, die

ùber den Bergkalk bei Moskau liegen , auf einen

gevvissen Zusammenhang nach dieser Seite hindeu-

ten, wâhrend es mir bei einigen llùchtigen Touren

im Luganer Bergbezirke geschienen hat, dass auch

dort zwischen Kohlengebirge und Kreide Glieder

der Oolithreiclie vorkommen diàrften.

Schliesslicb der Betrachtimgen ùber die Kreide-

formation , liabe ich hier nocli kurz der Salzseen

bei Slowânsk zu gedenken, zuvor aber auch eine

isolirt stehende Beobachtung, ebenfalJs aus dieser

Gegend einzùschalten, obwobl sie einen schickli-"

cheren Platz noch frùher halte finden sollen.

Es betrifft dieselbe ein aufFâlliges Gesteinsvor-

kommniss, was nach ailen Seiten von mâchtigem

Schultlande umgeben
7

an der Strasse von Isum

nach Slowânsk ungefâhr 6 bis 40 Werst von letz-

terer Stadt, in kleinen anstehenden Partien unter

der Dammerde hervorstôsst. Es ist ein theils dich-

ter, ira Brncbe splittricher, rauchgrauer Kalkstein,

theils ist er gelblich oder roth und ganz poros,

und vorzùgiieh in dieser Beschaffenheit ahnelt er

auf eine frappante Weise dem Oberschlesischen

nnd Polnischen Dachgesteine, ( dem meist dolomi-

tischen und cavernôsen Galmei- und Bleierzhalti-

gem Deckengebirge der auf Muschelkalk ruhenden

Bleierzlage von Tarnowitz und Olkiicz, etc. ). Pe-

trefakte konnte ich nicbt darin entdecken, und die-

ser Umstand, so wie sein hochst beschrànktes und

ganz isolirtes ansserès Vorkommen, lasst keine ge-
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grundeté Bestimmung ùber seine Stellurig und Be-

ziehung gegen die ùbrigen Bildungen im Gouver-

nement zu. Die zunâclisL entfernten Gesteine sind

Kreide, aber sein Aeusseres stebt in zu scharfem

Contraste mit GJiedern dieser Formation ùberbaupt
?

als dass man ibnen diesen anreiben konnte. Noch

weniger làsst er sich als eine Tertiârbildung an-

sprechen ; d agegen mochte er sicb scbon nâber an

jtirastiscbe Gesteine anschliessen. Nieht uirwahr-

scheinîich wâre es am Ende auch, dass er in rein

unterirdischem Zusammenhange mit dem Salzvor-

kommen von Slawânz stûnde; aber aach hier ge-

stattet das Local keinen Aufschîuss; selbst ersteres

Vorkommniss lâsst sicb deshaJb nur als aussere

Ersche inun g beob achten

.

lnnerhaîb des kieinen Kessel s, "welchen das Thaï

des Torez- Flùsschen hier formirt
,

liegen die bei-

den kieinen Salzseen. An den Thalgebângen zeigt

sich keine Gesteinsspur, aber die einige Werste da-

von entfernten Umgebungen lassen kaum zweifeln,

dass es ÏCreide ist. Der eine und grossere See ist

circa -1 50 Faden Jang, 50 Faden breit und 3 bis

5 Arschienen tief, der kleinere mag etwa halb sa

gross sein.

Ihr Wasserzufluss ist wolil zum Tbeil ein âusserer,

aber die Hauptspeisung mit Soole liefern Quellen.

Der Gehalt derselben ist im Durchschnitte ohngefahr

6 Procent, und wird durch eine Meuge kleiner Sa-

linen, welche die Einwohner von Slowansk gegen
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Eiitriçlituiig eines Canons an die Krone , be-

trieben.

Dass diesen Salzseen ein unterirdisches Salzge-

birge zu Grunde liegt, môclite wolil keinen Zwei-

fel erleiden , aber die Frage, an welche Flotzfor-

niation es hier gebimden, erbâlt zwar durcli das,

was kurz zuvor im Obigen gesagt, einige Deutung,

aber eine nàhere Losung kann nicbt in der Ge-

gend vou Slowansk allein gesucht werden; hierbei

miïssen zugleicb die Gebirgsverhâltnisse des benach-

barten Gouvernements Iekaterinoslaw mit zu Rath

gezogen werden.

TeRTIjERGebirge .

§ 27. In den Tertiâr- Straten der Ukraine liegt

ein scbarfer und schneidender Contrast gegen die

Zusammensetznng der Tertiârformation, welclie in

den westliclien und sùdwestliclien Provinzen des

Reiches, namentlich in den Gouvernements Podoli-

en, Volliynien , Bessarahien u. s. w. verbreitet

sind. Wenn dort fast aile ïertiârgruppen mit vor«

zùglich vorwaltenden kalkigen Gesteinen in einem

grossen Maassstabe entwickelt sind, und mit kaum be~

merkbaren Unterbrecliungen ein ungehe lires Bec-

ken erfùllen , was nocli weit in die benachbarÇen

Landestbeile bineinreiclit, so besebrânken sich die

Tertiarbildungen vorn Gouvernement Charkow,

nur fast ausscliliesslich anf tlionige und kiesliche

Ablagerungen , die einerseits unterdrùckt durcb
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înâchliges Diluvialland , anderseits ilur in verein-

zeîten kleinen Kreidebassins abgesetzt zu sein scbei-

neri. Der Hanptanterschied zwiscben beiden bestebt

bauptsâcblicb aber nocli darin , dass in den Ter-

liârscbicbten vom Gouvernement Charkow orça-

niscbe Ueberbîeibsel ganz ausgeseblossen sind, wàb-

rend das Tertiârgebirge von Podolien, Bessarabien

damit iïberfiïJlt ist.

§ 28. Eine aiisebnlicbe Partie von plastiscbem

Tbone mit Gyps und Pudding ist vorerst in der Ge-

gend von Isum durcli Topfergruben aufgescblossen.

Olme dass die tieferen Lagen, zunâcbst der unter-

Jiegenden Kreide, damit berùlirt sind, besteben die,

-woranf die Topfergruben bei 2 bis h Faden ïiefe

unter den Rasen im Betrieb sind, ans einem Wech-
sel von gelbem und grauem mehr und weniger

zum Tbeil scbiefricben Tbon mit Restern und ab-

gerissenen Lagen von Feuersteinpudding , dessen

Cernent me ist saiidïg eisenscbùssig ist. Mit unter

Iiâuft sicli Letzteres zu einem formlicb sandigeu

scbwarzen Eisenerz an, yvorin sieb kleine Partien

von Eisenglimmer ausscbeiden, oder das Eisenoxyd

bat sicb mit Tbon zu RnoJJen und ilacben Nieren

von einem geringbaltigen Tboneisensteine verbun-

den. Der Ursprung wenigstens von einem Tbeil

e

dieser Vorkommnisse ist nicbt weit zu sucben.

INâcbst kleinen Partien von spatbigem Gyps, wel-

cbe in dem Tbone zerstreut liegen, fiuden sicb ob-

wobl seltener , aucb Kno]len von gelbem Eisen-

ocker, in deren Innerem sicb nocb Partikelchen vob
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nur balbzersetztem Eisenkiese erkennen îassen , der

ursprùnglicb wobl die Eisenockerknolleii gebildet

liât. Aber aucli ganz frisclie Nîeren von jenen

Mineralien sollen nacli Aussage einiger Tbongrâber

gar nicbts Seltenes sein , obwobl icli micb nicbt

audoptiscb davon ùberzeugen "konnte. Es ist also

vorzùglicli Eisenkies gewesen, durcb dessen Zerset-

zung wabrscbeinlichzum grossten Tbeile die Eisen-

und Gypsvorkommnisse bervorgerufen sind.

Bei dem gânzîicben Man gel au fossiien Organis-

me] 1 in dem Tbon und weil er hier nur von Lebm
bedeckt ist, so sind jene Einscblùsse wicbtig , sie

beweisen seine Idenditàt mit déni wabren plosti-

sclien Tbon , d. b. mit dem, vvelcber bekanntlicb

zu dem unteren Stratensystetii des Tertiargcbirges

gehôrt, da dieser vorzùglicb aucb durcb gleicbe

oder âlmlicbe Yorkommnisse cbaracterisirt wird*

Nacb der Ausbreitiing der Topfertbongruben mag
seine Verbreitung bier nicbt unbedeutend sein

;

jene erslrecken sicb lângst des Ausgebenden auf

einige Werst in die Lange; aber wie weit der Tbon

nocb ùber jene hinaasreicbt) das Tassfc sicb wegen

der mâcbûgen Lelmidecke nicbt bestimmem Ist der

Tbon ùbri^ens liier nicbt in eine tiefe Kreidemuî-

de abgesetzt
7
was beim MangeJ eines Durcbschnitts

nicbt zu erkennen ist
?
so giebt das zunacbste Vor-

kommen der Kreide von Isum wenigstens einen un-

gefâbren Maassstab fur seine Mâcbtigkeit. Es wûr-

de dièse zu circa 40 Faden betragen. Am Jetzteren

Punk te ist zngleicb aucb die ostlicbe Grànze der
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Partie. Ein hedeuttingsvolles Verhaltniss ist end

licli nocli das Schichtenverhalten der Ablagerung.

Es liegen nâmlich auch deren Straten, wie aile bis-

her geschilderten Gebirgsarten im Gouvernement,

nicht horizontal, sondern sind tinter einem Winkei

von 5 bis 8° nordlich geneigt. VorziïgHch zeigen

dies am detitlicbsten die eingescbîcbteten Puddin-

ge tind durch dièse offenbart es sicîi ztigîeieb un-

verkennbar , dass jene Scliiclitenneigung eine spa—

tere Verânderung der tirsprùn glichen Lage uiid

nicht ein Verbal tniss ist ^ was bei der Ablagerung

des Thons durch seine Grnndgebirge bedingt wor-

den ist»

§ 29. Eine andere plastische Thonpartie
7

ebeu-

falls auf Rreide abgesetzt , fîndet sich in der Ge-

gend von Protopopka in einer Seitenschlucht des

Donetz. Hier ist der Thon sehr sandig, beherbergt

aber zuweilen kopFgrosse elypsoidische Knollen von

Gypsspath , die me ist uni und uni, in ztim The il

recht nette prismatische Rrystalle auskrystallisirt

sind. Sonst giebt auch hier nur Lehm die Decke

des Thons ab
7
aber zur genauen Beobachtung de&

Schichtenverhaltens ist das Lokal nicht geeignet*

Noch weitere deutliche EntblossungspiinLte voo

plastischem Thon e sind niir nicht aufgestossen
? aber

gewiss iiegt der Grund nicht in einer zu be-

schrankien Verbreitung, sondern wahrscheinlich nur

an fehlenden Entblossungen. Aber dass man etwa

anu ehm en konnte, die plastische Thonablagerung

ùberdecke aïs eine ziisamnienhângende ï^age ûberall
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die Kreîde; dem widersprecben die vielen Thal-

einschnitte und Schluchten , worin nichts davon

bemerkbar ist. Weim nun auch zugegeben werden

muss, dass der Thon gewohnlich auch da eine Hu~

muskruste ùber sich hat, \vo andere Gesteine enl-

blosst erscheinen, so wird nur daraus hervorgehen,

dass seine Verbreitungsstriche grôsser sind, als wie

es den Anschein hat; aber das Wahrscbeinlichste

bîeibt demi doch immer, dass er, âhnlich wie bei

Isuniy einzeïne abgerissene Partien bilden diirfte

die bald kleinere bald grossere Kreidebassins aus-

fullen. Dies ist auch noch dadnrch ausgesprochen,

dass er, wo die kiesliche Stratengruppe verbreitet,

zu fehlen und sich nur auf die leicht zerstorbare

Rreide selbst zu beschrânken scheint.

§ 30. Eine andere Tertiârbildung , die der vor-

hergehenden wabrscheinlich nicht sehr weit an

Alter na cli stehen dùrfte, besteht aus Sand, Letten

und Eisenstein. Sie ist mir aber nur am einzigen

Punktebeim Dorfe Sadscliity, redits am Wege nach

lambiil aufgestossen, in einem einige Faden hohen

En tbl ossun gsprofi] e, ans dem es hier, mit Beziehung

auf die nâchsteii Umgebungen, wahrscheinlicii ist,

dass man es nur mit den obersten Schichten der

Ablagerung zu thun hat. Zu unterst liegt gelber

Sand, darauf folgen abwechselnde Lagen von gel-

ben Letten und feiner etwas thoniger Quarzsand

mit mâchtigen Nieren und Resten von Eisenerzund

zulelzt liegt ein noch feinerer und dabei reinerer

Quarzsand. Dièse Schichten sind von 4 bis 3 Fuss
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mâchtig und zeigen eine nordwestliche Neigung

von 6 bis 8°. — Sie verliererï sich un ter einer mâch-

tigen Lehmdecke, welche die ganze Umgegend be-

herrscht und auch das Hinderniss ist , die wabre

Mâchtigkeit der Ablagerung und ilire Un 1er]âge

zu erkennen. In Bezug auf letztere ist aber nur

zwischen Kreide und pîastischem Tbone zu schwan-

ken ; demi die Slelle lâllt hier inmitten des wahren

Kreideterra ihs

.

Gleicli unterlialb der Entblôssung ninimt nocli

eine tief in Lehm eingeschnittene Wasserrachel die

Aufmerksamkeit in Ansprucb , indem sîcli liierin

eine Menge von Eisenerznieren angehâuft befindeïi,

die von ibr am obern Ènde der Wasserrachel lie-

genden Lagerstatte , durch Fiuthwasser ausgewa-

schen und hieher gefûhrt worden sind. Darunter

giebt es Nieren bis zu mebreren Fus s Durchmesser

und die niejsten sind wenigstens kopfgross. Ihr

Eisenerz ist bald mehr Thoneisenstein
(
Eisenoxyd

)

bald mehr Brauneisenstein ( Eisenhydrat) , zwar

zum Theil sandig und ùberhaupt mehr kieselhal-

tig j doch zum grossen Theil noch von schroeJz-

wiïrdiger Beschaffenheit.

DlLUVIUM.

§ 34. Auf die Diluvialstraten des Gouvernements

ist schon durch vorlaufige Erwâhnimgen das Au-
genmerk gelenkt > und dabei rûcksichdich ibrer

Verbreitung im Allgemeinen das Notbige angefûhrt

Jnn. 4 8M. N° /. 7
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worden
;

so dass es nur eine Wiederholung sein

mochte nocli einmal darauf zu rùckzukommen.

In Beziehung anf ihren Bestand , so sind die

Hauptmassen Sand und Lehm
?
oder vielmehr , der

von Leonhardt fur gewisse Lehmablagernngen

schârfer bestimmte Los. Zugleich kommen hôck

Thon und Sandsteinblocke in Betracbt , die theil-

weise déni Sand subordinirt sind. Die Beschaffenheit

des Sandes ist nicht durcbgebends eine und die-

selbe. Zwar ist es durcbaus Quarzsand , aber ibre

Kôrnegrosse, Reinbeit und Farbe sind verschieden,

je nacbdeni er Sandsteinhriichstucke bei sich fùlirt

oder nicht. Im ersteren Fall ist er mehr klein a]

s

feinkôrnig, dabei etwas tbonig und von gelber und

rotber Farbe , im letztern Fa 11 ist er ein gewôhn-

licher, ziemlich reiner feinkorniger Treibsand, weiss

grau oder etwas gelbiich tingirt. Weder der eine

nocb der andere liegt gegenseitig tiefer oder hô-

lier, gleichwohl sind sie insofern abgesondert, dass

der erstere streichenweis in letzterem vorkommt
,

und dieser als die Hauptmasse erscheint. Man kann

das ganze Yerhâltniss und seine daraus entsteben-

den Abstufûngen a ni kùrzesten mit einem wasser-

trûben Flnss vergleichen, der in einen wasserklaren

nereinfliesst ; die Strômung des Fiusses bleibt im

Allgem einen erkenhtlich
7

aber nach allen Seiten

verfiiesst sich beider Wasser in einander. Es lâsst

dièses Gleichniss sich noch weiter ausdehnen ; demi

auch die Abstaminung beider Sande scheint eine

verschiedene zu sein. Der rothfarbige,grdbere Sand,
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dûrfte wolil zum grossen Theil nur ein Erzeugniss

ans dem Sandsteine sein , den er in Bruchstùcken

umschHesst, zugîeicli meist in Verbindung mit rôth-

lichen Letten und sandigem Lehnie. Jene Sancl-

steinnndlinge sind es mm iiisoiiderheit , wodurcli*

sich das ganze eben berùhrte Yorkommniss , von

mebreren Seiten einer nâheren Beiracbtung \verth

maclit. Es sind Stiïcke von der Grosse einer Faust

^is zu mehreren Fussen und zuweilen fôrniliche

ganze Schiclitenfragmente. Theils sind sie etwas

abgefûhrt, zum Theil aber noch so frisch, dass man
glauben konnte, sie wàren nur erst kùrzlicîi ge-

brocben. Gleichwohl àlmelt der Sandstein weder dem
Kohlensandsteine, von dem er zuniichst abstammen

konnte, nocb bat er sonst wo eine Analogon im

Charkower Gouvernement. Er zeigt sich in jeder

Art al s ein Fremdling. Im Allgemeinen klein und

feinkornig voll undeutlichen Gîimmer-BIâttcben und

eisenschossig ist er verschieden in Farbe
,

Gefiïge

und Festigkeit. Vorzùglich nacli diesen letzteren

Eigenschaften lassen sich 2 Hauptarten annehnien.

Die eine ist gelb und mittelmâssig fest, zum Theil

grobschiefrig und gleicht ùberhaupt etwa einem

Sandsteine, wie ihn haufig eben so altère Sandsteine

als solche aus dem mittlern Flotzgebiete fuhren; in

derandern aber ist er sohochroth gelârbt und stark

oxydirt, dass er wie gebrannt aussieht. Dabei ist

dièse Art sehr fest, zum Theil wahrhaft crystalli-

nisch und geht nicht seiten in ein formliches

Einsensanderz ùber. Auf den Klùften haben ^icli
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daim baufig ancli Blâttchen von Eisenglimmer

ansgescbieden.

In den Gbarakteren jedev dieser Sandsteinarten

fur sicli genommeii giebt sich sonacb eine scbarfe

Trennung zwischen beiden kund ; es scheint dass

sie zwei verscliiedenen Bildungen angeboren kônn-

ten, aber in grôsseren Stiïeken siebt man nicbt

selten beide zusarnmen sicb einander verflossen.

Dies ist es, was nocb mebr das Interesse fur sie er-

liôbt; demi sind sie nnr Modificationen einer und

derselben Sandsteinart, so ist es tinter Berùcksich-

tigung aller ùbrigen Urastânde viel wabrsclieinli-

cber, dass ibre Verscbiedenartigkeit weder ursprùng-

licb ist, nocb einem anderii Umwandhmgsprozesse

ziigescbrieben werden kanri, als demi, durcli

vulkaniscbe Einwirkung, wodurcb vieil eicbt aucb

der Grand zur Zertrùmmerung der Sandsteinstra-

len gelegt werden konnte, von der die Fragmente

abstamnien.

Die mir bekannt gewordenen Fundorte dieser

Sandsteinfindlinge sind im Gouvernement Char-

kow namentlicli die Gegenden von Qawrilowka
y

Danilowka und Pokrewnoe in der Nabe des Char-

kow und Ydbiy ferner Kamenna Jaruga, Saltow

und Melowoe unweit des DoneLz. An allen diesen

Orten ist er unter einer 3 bis 6 Fass inâchtigen

Dammerde und Lelmidecke durcli Grabereien zum
Vorscbein gebrachl, dereu Gegenstand die Gewin-

nung des Sandsteîns aïs B:iu- und Pflasterstein ge-

wesen und zum Tlieiî nocb ist. VorzugJicli an den



401

drei ietztberûhrten Punkten sind seine Vorkomms-

verbal tnisse am deutlichsten entblosst, obwohl zum

grossen TheiJ, dnrcb den verfall der Steingràbe-

reien, iramer riùr auf beschrânkten Localitâten.

Àucb in jenem liegt non wieder, nur von einer an-

dern Seite, manches Beachtungswerthe. Vorerst sind

die Sandsteinstùcke mitunter so compact an einan-

der gereiht, dass man anf den erslen Anblick an

eine nur ortliche Zerrùttung fester Sandsteinbânke

glauben konnte , nnd vvas dièse Tâuschung noch

mehr vermehrt , das ist
?
dass. die scbeibenartigen

Brachstûcke in der Regel auf der breiteren Seite

uhd conform mit der ganzen GeroJ liage liegen, die

ungefâhr eine Mâchligkeit von h bis 6 Fuss hat.

Die Zwischenrâume zwischen den grôssern Stùcken

sind mit Lebmbrocken und Sand ausgefùllt, doch

mitunter treten aucb rothe Lettenlagen dazwi-

schen auf. Rollstùcke von anderen Gebirgsarten

zeigen sich bierin nirgends. Die sogebildete Sand-

steintrùmmerlage, zeigt nun aucb eine Neigung

,

die zwar in Hinsicht der Ricbtung nicht gleichfor-

mig ist, aber im Durcbschnitte mit der Horizontal-

ebene einen Wintel von 5 bis 40° macht, Zum
Theil ist dies weniger an der ganzen Lage , als

vorzùglich an den flachen und scheibenformigen

Bruchstùcken zu erkennen , deren breite Flachen

einander parallel liegen, und jene Neigung andeu-

ten. Da ich zum Schlusse gegeirvvârtigen Aufsatzes

ùberhaupt auf die angedeutete Schichtenneigung

aller beschriebenen Gebirgsbildungen noch einmal
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z 11 vûckkom inen werde, so ùhergehe îcli hier eioe

weitere Dent ung jenes Yerhâknisses,, worauf ûbri-

gens aucli scbon § 3 und 6 einîger Bezug genom-

men worden ist.

§ 32. Wie ùbrigens das Yerhalten der Sandstein-

trùnimerlage zwischen allen j'enen Punkten ist, und

vorziïglich ob hierbei ein >analoges Yerhâitniss mit

der Yerhreitung erastiscber Felsblocke statt bat, die

sicb bekanntlich auf einzelnen Strichen fast verlie-

ren und auf andern dafùr wieder mebr ansam-

meln, darùber giebt das Zwischen- und das wei-

teranstossende Terrain zu wenig Aufschluss ; demi

selbst jene Sandsteinfundpunkte sind meist erst

durch Sucliarbeiten fur tecbnische Zwecke ent-

deckt worden. Das was sieh aber ans der Terrains-

beschafFenheit vorzuglich mit Zuziehung der ïhâ-

ler entnehmen lâsst, macht es wahrscheinlich, dass m

zwar bei eineni Verbreitungs-Zusainmenhang im

Àijgeoieinen, der auch durci î die Thàler nicbt auf-

gehoben wird, doch die Sandsteinfindliiige im Ein-

zelnen, in mebr oder weniger grosse Feider zer-

fa lien, zwischen denen Leliai- Sand- und Los-Abla-

gerungen mit einzelnen Sand s te inbruchs tùcken

Platz nehmen. Zu letzterer Yorkommniss liefert

vorzuglich das Donetzthal bei Tschuguew ein lehr-

reiches BeispieL In de ai Los, der das rechte steiîere

Tha'lgehânge von unten bis oben zusaaimensetzt
,

fînden sich eiazeJne zersireute Sandsteinbruchstùcke

mit sandigen Lagen, beide nach Baschafïenueit,

den ûbrigen Yorkomoinissen ahnlich.
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Es deutet dièses Vorkommniss zugleîch aber aucb

îiocli entschiedener darauf h in, dass zwischen den

Los- und Sandabl agerungen im Gan zen keine Al-

tersverschiedenheit bestehen dùrfte. In der That

ist mir aucb fcein Punkt bekannt geworden , wo
machtige Lôsablagerungen

7
miter oder ùber die

Sandlâgen, da wo dièse ebenfalls mâcbtig auftritt.

Im Gegentbeile scbeint in den Striche» , wo jener

vorzùglicb herrscht, dieser zu fehlen, und so tim-

gekehrt. Als bemerkenswertb fur den Los darf

nicbt unerwàhnt bleiben , dass bei dem Gomando
der Militair-Colonie in Tschugnew einMammuths-

zabn aufbewahrt wird , der in jenem gefunden

worden ist.

Mit der ausgedelmten Verbreitung dièses Dilu-

viallandes stebt seine Mâcbtigkeit nun aucli

in einem gewissen Verbâîtnrsse. Schon in der ost-

Jichen Hâlfte des Gouvernements , wo nur allein

allé Gesteinsentblôssungen vorkommen, lâsst sich

annebmen dass es im Durchschnitte wenigstens *

von der Hohe der Thâler einnimmt, also circa eine

Durchschnittsmâchtigkeit von 6 Faden erreicbt.

Doppelt so gross muss letztere dagegen in der

nordwestlicben Hâlfte sein, da hier , selbst in den

Thalsohlen, a]]e feste Gesteinsspuren mangeln. In

einer so màssigen Entwickelung, scbeint es nun

aucb strichweise in die benacbbai ten , namentlieb

nôrdJicb anstossenden Gouvernements fortzu-

setzen,

§ 33. Nocb wiire endlich die wichtige Frage ûber
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die Geburtsstatte der Sandsteinnudlinge zu losen

iibrig ; aber dies setzt nicht alleia nocb umfassen-

dere Beobacbtungen voraus, als wie die sind, wel-

che mir die Umstânde innerlialb des Gouvernements

Charkow zu machen gestatteteii
?

sondera es er-

fordert vorzûglicb, dass âbnliebe Tbatsaclien ùber

die benacbbarten und selbst entfernten Landes-

tbeile zur Kenntniss gebraclit worden wâren, —
Namentlicli kommt es auf die Haupt-Directionsli-

nie, also gewissermassen auf die Yerbreitungsaxe

jener ' Findlinge und sodann liauptsâchlicli darauf

an, nacli welcliem Ende derselben, die Yerbreitung

und Frequenz der Findlinge zu- oder abnimmt.

—

Nur als eine Audeutung dùrfte ich bierbei anfùb-

ren, dass nacb den Gesteinssuiten, die sicb im Mu-
séum des Berg-Instituts vom Gouvernement Kursk

befinden
,

jene Findlinge aucb bierin verbreitet

sind. Dasselbe dùrite wabrscbeinlicli in den Gou-

vernements Poltawa und Tschemigow und dièse a

entgegensetzt , im Gouvernement Jekaterinoslaw

der Fall sein.

SCHICHTENSENKUNCEN UND GeBIRGSHEBUNGEN,

§ 3^f. Darùber erlaube icb mir bier , nur kurz

dasjenige zusammen zu fassen , was in dem Yor-

hergelienden als zerstreute Andeutungen entbal-

ten ist.

Wird ein Blick auf das Scbicbtenverbaltniss je-

der der betracbteten Gebirgsbiîdungen geworfen,
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so giebt es von den âltesten bis zu den jûngsien,

nicht eine einzige darunter, welche liierin der sôh-

ligen Ablagerung entspreclie , die raan, nur mit

bedinguiigsweisen Ausnahmen, als die naturgemâs-

seste, fur das ganze System der sogenannten nor-

malen Felsgebilde anzunehmen berecbtigt ist. Aile

jene Straten sind melir oder weniger , zum Theil

sehr stark gestort, und dabei aucb tlieilweise, an-

dern gew altsamen Verânderungen angedeutet. Hier-

mit vereinigt sicb jenes merkvvùrdige Thalverlial-

ten, dessen bereits im § 3. ausfùbrlicher gedacht

worden ist , und die Conibinirung von allen, mit

Rùcksicbt auf die Grundsâtze , welche sich in der

neueren Geognosie ùber Erscbeînungen der Art

festgestellt haben, setzt es ausser Zweifel, dass der

Boden y worin sich alJe jene Zustânde offenbaren,

bedeutenden unterirdischen Schwankungen unter-

worfen gewesen sein mnss, und dass dièse Zustân-

de aus Hebungen oder Senkungen hervorgegangen

sind,

Dadurcli isolirt sich das Gouvernement mit noch

andern sùdlicben Provinzen des Reichs von an-

dern, namentlieh den entferntern Avestlich und

nordlich vorliegenden Landestbeilen , in welchen,

bei den sie constituirenden Gebirgsbildungen , im

Allgemeinen kaum nur unbedeutende Abweichun-

gen von der horizontalen Lage vorkommen.

Eiu soîcher Contrast muss an sich selbst scbon

etwas bochst Auffalliges haben, und das Augenmerk

mit besonderm Interesse den Einzelheiten zuwen-
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d^n, deren Beachtung und Deutung, an die Kenut-

niss von âhnlicheii Lokalitâten angereiht, zur Ent-

wickelung eines grossen Ganzen fïïhren kann.

Bei dea gegenwârtig hier zu gebenden Andeutun-

gen, kann es nun nur vorzùglich darauf abgesehen

sein, zu zeigen, in wiefern sich aus den vorliegen-

den Thatsachen entnehmen lâsst: fùr's erste, ob

die sich kundgebenden Verânderungen in der Lage

der Gebirgsschichten, in nur einer oder in verschiede-

nen Epochen erfolgt und fûr's andere, in welchen

Zeitscheiden dieselben, in Beziehung auf das rela-

tive Al ter der in Betracbt kommenden Formationen,

sie ungëfâhr fallen kônnten.

In Absicht auf den ei^sten Pnnkt , so zeigt das

Steinkohlengebirge den starksten Schichtenfall
,

mit Jetzterem steht die Schichtenneigung von allen

andern in einem scliarfen Contraste. Dabei bildet

die kleine Partie davon bei Petrowkaja einen so

steilen herausgehobenen Sattel , dass obwohl sich

dieser, wie wir bereits frùher schon angedeutet,

circa 45 bis 20 Fa den ùber das Niveau des Donetz

erhebt, doch in dem kaum 3 Werst davon entfern-

ten ïhale dièses Flusses, der Jura schon die Thal-

sohle einnimmt. Fehlt es nun auch alierdings
,

weil die Auflageruagsfïâche von den Kohlen- und

den Jurastrateu unsichtbar ist, an der nâhern Be-

ziehung, die Jetztere in der unmittelbaren ÎNahe von

erstern zeigen, so miisste doch, bei der nur im trier

hochst unbecieutenden Entferunng zwischen den

Entblossungsprofilen beider , die Jurastrateu eine
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gewiss bei weitem slàrkere Aufricbtung oder Sen-

kung zeigen, als die geringfogîge ist, welcbe ibnen

zukommt, wenn lelztere bei Erhebung des Koblen-

gebirges mit gehoben wordeu wâren. Weil dabei

nocli der Neigungswinkel des Jura fast derselbe ist,

welcben die darauf gelagerten jùngern Gebirgsbil-

dungen zeigen, so wùrde als wabrscbeinîich sicli

ergeben, dass das Koblengebirge nocb vor der Ent-

stehung von jeiiem geboben worden sei.

Was die vorzùglieb bier in Fragestebende Rob-

Jenpartie von Petrowka etc. angebt, gilt nun aber

aucb fur die im Allgemeinen stark geneigten und

mitunter selbst gestùrzten Koblengebirgsscbicbten

im benaclibarten Gouvernement Jekaterinoslaw*

Eine jùngere Er^ebuug yvûrde nacb Obigem die-

jenige sein, in deren Folge die jurastiseben Straten

in den beiden Partien von Doneizkaja und Ka-

minka mit circa 40 bis 45' nordlichen Einfallen

ûber das Niveau des Donetz bervorgetreten sind.

Ob biermit gleichzeitig die Verànderungen in Ver-

bindung steben, wélobe sicb in der gestorten Lage

der Kreideformation , den tertiâren Scbicbten und
in Diluvialablagerungen zu erkennen geben , und

womit die mebrfacb berùbrte Veranderung der

Flussbetten sicb vereint, also die mit der modern-

sten Erbebungsperiode ùbereinstimmen wùrde, oder

ob hierin Zwiscbenacte einfallen , dies setzt , soll

das Hypotbetiscbe moglicbst dabei entfernt gebab-

ten werden, nocb vielialtigere Beobacbtungen und
Untersucbungen ùber einen grossern Landestbeil
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vorans , aïs wie der ist, von dessen Gebirgsconsti-

tution ich darch den gegênwârtigeii Aufsatz, nâchst

einer Summa von Thalsachen zagleich eine ùber-

sioiitliclie Darstellung zu geben beaiùlit gewesen

bin.

Moge dies Ailes einige Anerkenimng iiber* einen

nicht unansehnlichen Landesstricli finden, der bis

jetzt in eigentlich gegonostischer Hinsiclit als eine

terra incognita zu betrachten war.

St. Petersburg

im April 1840.



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A LOBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE LUNIVERSITÉ DE MOSCOU. ()

Janvier 1 8#i •

(nouveau style)

DATES

Moyennes

Baromètre à 0°.

(en millimètres.)

8h. du
matin.

7XX,X

7X0,8

7X0,2

7X5,6

7X6,X

7X6,3

752,6

759,7

765,3

762,8

75X,2

768,6

772,8

769,5

766,5

760,1

755,2

7X5,5

733,7

730,1

7X3,8

751,1

751,1

7X2,2

735,7

7X5,X

7X8,3

7X6,9

7X1,1

753,3

756,5

750,76

7XX,X

7X0,8

7X0,2

7X5,6

7X6,X

7X6,2

752,6

760,2

865,3

762,3

75X,2

769,9

772,2

769,0

76X,0

761,3

751,7

7X5,1

733,7

733,X

7XX,5

751,1

751,1

7X0,5

73X,X

7X7,2

7X6,5

7X5,6

7X2,2

752,0

757,6

750,72

Sh. du
soir.

7X3,0

738,5

7X1,5

7X6,6

7XX,X

7X8,1

757,2

761,9

76X,0

762,3

766,5

772,1

772,2

767,0

762,0

761,5

751,7

737,5

732,0

738,X-

750,7

751,

X

750,0

756,4

7X2,X

7X7,2

7X6,6

7X3,X

7X7,6

752,0

761,0

Thermomètre extérieur

de réaumur.

8h.du 2h. après 8h. du
matin. midi. soir.

-15°,0
— 12,0

—12,0
—8,2
—5,5

1,0

0,5

—X,5—1X,0

—10,0

—11,0
—8,5
—23,0
— 16,5

— 19,0

—19,0
—10,5
—7,5
—6,0
—6,0

-13,0

-10,0

— 10,0

—7',0

—»,0

—8,0

—12°,0

—9,5
—7,0
—7,0
—5,0

V
i

!

—2,0
—10,0
—7,0

—8,5
-12,0

-17,5

-13,0

-12,0

-13,7

-6,0
-6,5
-»,0
-10,0

—10,0
—7,0
—7,5
—6,0
—3,0
—6,5
—6,5
—3,0
—6,0
—7,5

—9,75 —7,66

-12°,5

-13,5
—8,5
—6,0

1,0

—3,5
-15,0

-10,0

-11,5

-7,0
-21,5

-21,5

-20,5

-19,5

-12,0

-6,0
-6,5
-6,0
-6,5

—!8,0

—1X,0

—8,0
—8,5
—8,0
—7,5
—9,0
—10,0
'—7,5

—8,0
—11,5

Hygromètre
de Saussure.

8h. du 2 après 8h. du
matin, midi. soir.

96

100

93
100

93
92

93,0

Direction des

vents.

8h. du 2 après 8h. du
matin, midi. soir.

N. 3

NE. 2

G.

NE. 3

SE. 2

S. 3

s. x

G.
E. 3

E. 3

E. 3

SE. 2

NE. 2

E. 5

E. 3

E. 3

SE- 3

SE. 3

SE. 2

O. 3

O. 3

O. 5

S. 2

S. 3

S. 3

G.

c.

C.

NE. 3

NE. 3

NE. 3

N. 3

NE 3.

C.

C.

SE. 3

S. 3

C.

c.

c.

E. 3

E. 2

SE. 2

NE. 2

E. 3

E. 3

E. 5

SE. 3

SE. 3

SE. 3

O. 3

O. 3

O. 3

S. 2

S. 3

C.

c.

c.

E. x

NE. 3

NE. 3

NE. 3

N. 3

NE. n

C.

G.

SE. 2

S. 3

C.

E. 5.

C.

E. 3

E. 2

E 2.

NE. X

E. 3

E. 3

E. 3

SE. 3

SE. 5

SE. 3

O. 3

O. 3

O. 3

S. 2

S. 3

c.

c.

c.

NE. 3

NE. 3

NE. 3

NE. 5

ETAT DU CIEL.

i. du ma- 2h. apr

tin. midi.

Couv.
Couv. Neige.

Brouill.

Couv. Neige.
Couv.
Couv.
Couv.

Nuag. Soleil.

Brouill.

Couv.

Couv.
Nuag.
Ser.

Ser.

Ser.
Ser.

Couv.
Couv. Neige.

Couv. Neige.

Couv.

Ser.

Nuag.
Nuag. Soleil.

Couv.
Couv. Neige.

Nuag.
Nuag.

Couv- Neige.

Couv. Neige.

Couv. Neige.

Nuag.

Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Ser.

Ser.

Ser.

Couv. Neige,

Ser.

Ser.

Ser.

Ser.

Ser.

Couv.
Couv. Neige.

Couv. Neige.

Ser.

Nuag. Soleil.

Couv.
Couv.

Couv. Neige.

Nuag.
Nuag.
Nuag.

Couv. Neige.

Couv. Neige.

Couv. Neige.

Nuag.

h. du
soir.

Couv.
Nuag. Lune.

Couv.
Couv.
Couv.
Ser.

Couv.
Ser.

Nuag.
Couv.

Couv. Neige
Ser.

Ser.

Ser.

Ser.

Couv.
Couv.

Couv. Neige
Couv. Neige
Nuag.Etoiles

Nuag.Etoilcs
Ser.

Couv.
Couv. Neige

Nuag.
Nuag.

Cohv. Neige.

Couv. Neige.

Couv. Neige,

Nuag. Lune

(*) Nous devons cette rédaction à l'obligeance de Mr. Spasky, un de nos membres, qui, en nous communiquant le détail des observations méléorologiq

qui se font à l'observatoire astronomique de l'Université Impériale de Moscou, désire compléter les données que nous avons déjà sur le climat d'un
point très important sous plusieurs rapports. Toutefois il se voit obligé de prévenir ceux qui voudraient en tirer quelques résultats, que ces observations

se font pas toujours à heure fixe, mais qu'elles ont lieu tantôt plus tôt, tantôt plus tard que le tems marqué au haut de chaque colonne.
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OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES FAUEi> A l. UDStnvAiumc v ^

FÉVRIER
(nouveau style)

DATES.

Baromètre à 0°.

(millimètres).

Thermomètre extérieur

de réaumur.

Hygromètre
de Saussure.

Direction

VENTS.

DES ÉTAT DU CIEL.

8h. du 2h. après 8li. du 8h. du 2h. après Sh. du
soir.

8h. du
matin.

2 après

midi.

8h. du
soir.

8h. du
matin.

2 après

midi.

8h. du
soir-

8h. du ma-
tin.

2h. après

midi.

8b. du
soir.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

765,1

76X,7

756,1

7XX,6

7X3,1

7X6,1

7XX,1

755,5

755,7

75X,1

766,0
76U,7

753,0

7X3,2

7X3,6

7X6,1

7XX,1

755,3

753,9

75)1,1

766,3

759,8

7X7,5

7X3,2

7X5,2

7X6,1

7X8,1

755,3

753,9

75X,1

— 17°,0

—22,0
—21,0
— 12,5

—9,5
—13,5
—16,0
—23,5
—25,5
—2X,0

— 12°,0

— 1X,0

—9,5

—5^0
—12,5
—1X,5

—13,0
—11,5
—12,0

—18°,0

- 25,0

-13^5
- 10,0

—12,0
—17,0
—22,0
—22,5
—25,0
—20,0

90
9X

9X

95

89
9X

9X

89

90
89

90

9X

9X

95

89
87

9X
90
90
88

90

9X

95
95

93

92
9X
91

89
91

C.

C.

C.

SO. 5.

NO. 3.

E. X.

NE. 2.

NO. 3.

C.

C.

NE. 3.

C.

C.

SO. 3.

NO. 3.

E. 3.

NE. 2.

NO. X.

C.

C.

NE. 3.

C
c.

SO. 3.

C.

E. 3.

NE. 2.

NO. 3.

C
C.

Serein.

Brouill.

Nuag. Soleil.

Couv.
Couv.
Neige.
Couv.
Nuag.

Brouill.

Ser.

Ser.

Ser.

Nuageux.
Nuageux.
Brouill.

Neige.
Couv.
Ser.

Nuag. Soleil.

Ser.

Ser.

Brouill.

Nuageux.
Couv.
Neige.
Neige.

Ser.

Ser.

Brouill.

Couv.

11

12

13

ix

15

16

17

18

19

20

755,2

758,1

760,2

758,3

755,X

761,2

763,7

761,3

756,5

762,6

758,1

758,1

760,2

756,5

755,X

761,9

763,7

759,3

756,5

762,6

758,1

758,1

760,2

756,5

756,8

762,7

762,8

759,3

756,5

763,6

—15,5
—23,0
—23,0
— 18,0

—11,5
—11,5
—10,5
—7,2
—X,0

—6,2

— 10,2

—15,0
-12,0
—6,0
—5,5
—5,5
—3,0
—1,5
—3,0
—X,0

—21,5
-22,5
-20,0
—13,0
—12,5
—13,5
—11,5
—X,0

—X,0
— 10,0

92
93

90
91

9X
95

96
96
9X

95

93
90
90
92
9X
95

96

9X
95

95

95
90
90

93
95
95

96
9X
95

95

C.

c.

o. x.

O. X

SO. 3.

SO. 3.

c.

SE. 2.

S- 3.

SE. X.

c.

c.

O. X.

O. X.

SO. 3.

SO. 3.

c.

SE. 2.

S. 3.

SE. 'i.

SE. 3.

C.

O. X.

Q. X.

SO. 3.

C.

c.

S. 3.

S. 3.

SE. X.

Couv.
Brouill.

Ser.

Ser.

Couv.
Nuag. Soleil.

Brouill.

Couv.
Couv.

Brouill.

Couv.
Ser.

Ser.

Ser.

Couv.
Nuag. Soleil.

Ser.

Couv.
Neige.
Brouill.

Brouill.

Ser.

Ser.

Couv.
Nuag. étoiles.

Ser.

Ser.

Couv.
Neige.

Neige.

21

22

23

2X

25

26
27

28

763',1

759,»

751,8
7X5,2

7X3,2

7)()(,8

7X9,8
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X

762,5
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7X8,5

7X5,2

7X3,2

7XX,8

7X8,7

760^7
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7X8,5

7X5,2

7XX,7

7X8,X

7X8,7

—11,0
—10,5
—8,5
—X,5

—3,0
—7,5
—7,5

-2',0

—1,0
—1,2

—2,0
—1,0
—X,X

— 12',0

—8,5
—X,5

-5,5
- 7,0

—13,5
—8,0

95

93

92

90
91

92
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95

93
92
89

92
92

90
88

95

93
92
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91

92

90

88

C.

cl

c.

S. 3.

S. X.

c.

c.

SE. 2.

C.

c.

SO. X.

S. 3.

C.

c.

c.

SE. 2.

SO. X.

C.

S. 3.

S. 3.

C.

C.

C.

SE. 1.

Brouill.

Nuag.
Ser.

Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Couv.

Nuag.
Nuag.
Ser.

Nuag.
Couv.
Couv.

Nuag. Soleil.

Nuag.

Nuag.
Nuag. étoiles.

Couv.
Couv.
Couv.
Couv.

îNuag. Lune.
Nuag. Lune-

Moyénnes 755,09 75X,61 75X,X6 —13,X6 -6,85 -13,79 92,6 92,0 92,6





NOUVELLES.

ECLÏFSS DE SOLEIL QUI DOIT AVOIR LIEU LE 8 JUIL-

LET 1842 ( N. S.). On sait que les e'clipses totales de so-

leil sont des phénomènes très rares-, ce n'est que dans le

cours de plusieurs siècles qu'ils se représentent dans un lieu

déterminé de la surface du globe. Voilà pourquoi l'éclipsé

de 4842 mérite une attention particulière, surtout de la

part des Astronomes russes, qui pourront l'observer à Roursk

et dans beaucoup d'autres endroits de notre vaste Empire.

Cette éclipse sera à la fois centrale et totale -, et voici

les circonstances qui l'accompagneront: En prenant pour ba-

se le temps moyen du méridien de Paris , le calcul montre

que le milieu de l'éclipsé aura lieu, pour le globe en géné-

ral, dans la matinée du 8 Juillet, à 7 heures 14 minutes, le

commencement à 4 h. 41 minutes, la fin à 9 h. 48 m.

Elle commencera à être centrale, et totale à la fois, à 5 h.

42 m., et cessera de l'être à 8 h. 47 m. Le point de la

surface terrestre qui, le premier, verra l'éclipsé après le le-

ver du soleil, a pour latitude N. 27° 44 41 !i
et pour lon-

gitude E. du méridien de Paris 8° 18' 45''. Ce point se

trouve, par conséquent , dans le désert de Sahara, près des

limites du royaume de Fez. Le point qui verra, le dernier,

cette éclipse, après le coucher du soleil, tombe à 5° 14 de

lat. N. et 126° 12' 30' de longil. E. du méridien de Paris,

c'est-à-dire près de l'extrémité Sud-Est de Mindanao , l'une
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des îles Philippines. Quant aux deux points extrêmes qui

verront naître et finir l'éclipsé centrale et totale , le pre-

mier est en Europe, près du Cap St. Vincent , à 36° 56

26 ' de lat. N., et 12° 33' 1" de longit. O. du méridien de

Paris ; le second est dans l'Océan pacifique ou Grand-Océan,

au milieu des Iles Mariannes, à i4° 44' 55" de lat. N. et

i45° 35' 2" de longit. E. du méridien de Paris. De tous les

points centraux sur lesquels passera l'ombre de la Lune,

nous ne citerons que celui où l'éclipsé centrale sera vi-

sible au moment même de son milieu: il se trouve sous 49°

59' 7" de lat. N.et81° 30' 20" de longit. E. du méridien

de Paris*, c'est-à-dire sur la limite du Gouvernement de

Tomsk et de l'Empire Chinois. Enfin, il n'est pas sans inté-

rêt de connaître le point le plus rapproché du pôle Nord

auquel l'éclipsé centralo-totale est encore possible: il se

trouve près de Sterlitamak, à 53° 49' 46" L. N. et 53° 25'

40" longit. E. du méridien de Paris.^

A ces détails sur la direction de l'ombre de la Lune à la

surface de notre terre, nous ajouterons quelques mots sur la

manière dont l'éclipsé se présentera à Koursk. La lat. N. de

cette ville étant de 51° 43' 41" et sa long. E. du mér. de

Paris de 2 h. 16 min. 30 sec, 1 éclipse y sera totale, sans

être centrale. Ses phases seront ainsi qu'il suit:

Commencement de l'éclipsé même: 7 heures 19' 49", 16.

, 26 Juin.
temps moyen, le matin du

1 J
8 Juillet-

Commencement de 1 éclipse totale: 8 h. 26' 25", 02
Milieu 8 27 56, 24

8 29 27, 46
Fin de l'éclipsé même. ... 9 36 H 48

Durée de l'éclipsé générale. . . 2 16 25, 32
Durée de l'éclipsé totale. . . . 3 % 44
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L'éclipsé dont nous parlons sera également, visible à Mos-

cou , mais elle n'y sera pas totale -, cependant les du dia-

mètre solaire seront couverts par la lune. L'éclipsé durera

2 heures \ \ minutes -, elle commencera vers 7 h. 26 m. et

finira vers 9 h. 41 m. du temps vrai de Moscou. Quoique

tous ces calculs ne soient , à vrai dire, qu'approximatifs, ce-

pendant l'erreur ne dépasse point une minute.

D. Pérévotschikoff.

envoi d'un morceau d'aeroote. A S. E. le Fice-

Prësident de la Société Impériale des Naturalistes de

Moscou.— Sur la demande de M. Karéline
,
voyageur de la

Société ,
je me fais à la fois un plaisir et un devoir d'en-

voyer à Votre Excellence ,
pour être déposé au Musée de la

Société, un morceau d'un aérolite qui est tombé, le 27 Avril

\ 840, au-delà de l'Irtycbe , dans la Steppe des Kirguises,

entre la chaîne du Rizil-Beldou et les monts Ak-Tchaouls

,

près de la rivière Karacol. La chute a eu lieu vers le mi-

lieu du jour-, le temps était serein, et l'on voyait à peine

quelques nuages errer çà et là dans le ciel. Tout-à-coup,

près d'Ordinstsa , on entendit un violent éclat accompagné

d'un bruit extraordinaire et d'un rapide sifflement. L'aérolite

laissa , en tombant , une sorte de vapeur légère. Les

Kirguises restèrent plus d'une demi-heure sans oser s'appro-

cher de l'endroit. La pierre s'était enfoncée de J d'archine

dans la terre labourée
j

quand on l'en retira, elle était en-

core chaude, et elle répandit une assez forte odeur de sou-

fre, surtout, quand les Kirguises superstitieux , la regardant

comme un talisman tombé du ciel, l'eurent brisée pour s'en

partager les morceaux. Elle était d'une forme allongée,

arrondie, s'amincissant à l'une des extrémités, ce qui lui don-

nait l'apparence d'un cône tronqué , dont la base pouvait

avoir environ trois verchoks et demi de diamètre. Je ferai
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mon possible pour en rassembler les morceaux, et les ferai

parvenir à la Société.

J'ai l'honneur d'être, de Votre Excellence, etc.

Sidor Samsonoff.

NOUVEAU MINÉRAL TROUVE EN RUSSIE NoilS emprun-

tons à Mr. le Professeur Wagner, de Kasan, la description suivan-

te d'un nouveau minéral près de l'usine de Neyvoroudiansk, ap-

partenant à M. Iakovleff, et si connue dans l'Oural par l'exploita-

tion des sables aurifères , à deux verstes du village, et sur le

chemin qui conduit à une autre usine de M. Iakovleff, celle

de Verknélaguil , on avait commencé des fouilles pour la re-

cherche de minerais de cuivre. Gn découvrit une glaise ron-

geaIre qui renfermait un grand nombre de débris d'un

quartz blanc, quelquefois transparent, dans lequel on remar-

quait des empreintes et des enfoncemens profonds, produits

par les cristaux détruits d'un minéral inconnu -, à en juger

par la forme de ces cristaux, ce minéral devait être un

schorl ou quelque autre appartenant au système rhomboé-

drique.

Un examen plus attentif de . cet endroit fit bientôt décou-

vrir le minéral même. Il me fut envoyé sous le nom de

Schorl vert, mais je soupçonnai, à ses propriétés physiques,

que ce prétendu schorl était un minéral nouveau. Les cir-

constances ne me permirent point de m'occuper aussitôt de

son analyse. Aujourd'hui, profitant des ressources que m'offre

le laboratoire de l'Université de Kasan, j'ai pu m'assurer de

sa composition atomistique
, et, dès lors, indiquer sa place

dans le système. Je l'ai nommé Pouchkinite, en l'honneur

de S. E. M. le Curateur du District Universitaire de Kasan.

En voici la description:

Propriétés physiques. Substance transparente , avec un
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axe de double réfraction ( dichroïte ) , d'une couleur vert-

d'oignon et jaune-fauve tirant sur l'hyacinthe. Ces deux tein-

tes s'observent parallèlement et perpendiculairement aux axes

du cristal rhomboédrique -, l'axe principal présente la seconde

teinte, jaune-byacintlie-foncé.

Eclat vitreux, se rapprochant de l'éclat huileux.

On trouve peu de cristaux réguliers -, ils prennent souvent

la forme de prismes hexagones quelquefois triangulaires of-

frant , au sommet, des plans à chaque angle. Par suite de

l'intensité du procédé cristallographique , la plupart des an-

gles sont oblitérés, et il n'y a guère que ceux de la forme

fondamentale qui soient unis et égaux.

Le grouppement dans la direction de Taxe principal es£

évidente. { oo c: a : oo 6 ).

La cassure est inégale, finement conchoïdale.

La dureté =6,7

La poudre est vert-olive pâle.

La pesanteur spécifique = 3,066.

Ainsi que beaucoup de substances minérales, rl s'électrise

par la chaleur, et manifeste l'électricité aux extrémités de

Taxe principal et de l'axe transversal du cristal.

Propriétés chimiques. Chauffé au rouge, il ne manifeste

point la présence de l'eau-, il est infusible, même à un feu

prolongé, mais il se gonfle et tombe en morceaux grisâtres.

Avec le bore, la soude carbonatée et les phosphates, il fond

en prenant une couleur vert-olive, vitreuse, laquelle disparait

avec le refroidissement, et le globule devient d'une trans-

parence incolore. Il ne s'entoure point d'une flamme verte,

quoiqu'il ait été attaqué par l'acide borique, d'après la mé-

thode de Turner et de Butzenheimer.

Réduit en poudre fine, il se dissout en partie, à l'aide de

la chaleur , dans l'acide hydrochlorique -, mais lorsqu'il a été

préalablement chauffé au rouge, il s'y dissout entièrement»

Jim. N' h 8
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À IS A L Y S E.

Dans l'analyse de ce nouveau minéral, je me suis propose

dès l'abord de m'assurer s'il* ne contenait point d'acide bo-

rique, à cause de son analogie avec la Tourmaline par son

aspect extérieur. Aussi, ne m'en rapportant point entièrement

aux essais par le chalumeau, j'ai fait un essai préalable d'a-

près la méthode de Gmelin.

Deux grammes de Pouchkinite réduit en poudre ont été

mélangés avec huit grammes de carbonate de Baryte -, la masse

qui en a résulté a été dissoute dans de l'acide hydrochlori-

que, puis évaporée jusqu'à sécheresse, et de nouveau dissoute

dans de l'eau. Après la séparation de la silice, l'alumine, l'oxide

de fer, la chaux , et les autres substances qui auraient pu

s'y trouver , se sont trouvées dégagées au moyen du car-

bonate d'ammoniaque, excepté les alcalis et l'acide borique -,

le liquide, filtré, a été évaporé jusqu'à sécheresse, et le rési-

du salin a été versé dans de l'alcool mêlé d'un peu d'acide

sulfurique. Après quelque temps d'un mélange assidu , on a

mis le feu à l'alcool, mais la flamme ne s'est nullement en-

tourée* de couleur verte-, au contraire, elle a pris vers la

fin une teinte pourpre, annonçant la présence de la Lithine,

ce que la suite a justifié.

Après m'être assuré que le minéral ne renferme point

d'acide borique
,

j'ai entrepris l'analyse en grand. Ici,

comme dans Fessai préalable
,

j'ai employé le carbonate de

Baryte, dans l'intention de découvrir avec plus de faci-

lité la présence de la lithine et des autres alcalis. Suivant

toujours la même marche , j'ai séparé d'abord la silice -, le

baryte, l'alumine, le fer, et autres substances précipitées, ont

été dissoutes dans l'acide sulfurique, pour rendre libres le

baryte et la chaux -, et, par le moyen du cali , l'alumine et

le fer ont été séparés du liquide; puis les restes d'oxide, au
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moyen du cali caustique , ont été débarassés de l'alumine,

ainsi que l'oxide de manganèse, dont ils avaient été privés,

comme à l'ordinaire, par le moyen de l'ammoniaque.

Le manganèse a été extrait séparément au moyen de l'hy-

drogène sulphuré.

Le premier mélange obtenu par la précipitation du baryte

a été évaporé jusqu'à sécheresse
-,

la masse a été ensuite dé-

layée dans l'eau, pour en séparer les dernières parcelles de

chaux. Ensuite, j'ai réduit, par l'évaporation, le reste du li-

quide en une masse que j'ai pesée. Je l'ai dissoute dans

l'eau*, j'y ai ajoiité du phosphate de soude, et j'ai obtenu un

précipité de bi-phosphate de soude et lithine. Une dissolution

de platine dans le reste du liquide n'a point annoncé la pré-

sence du cali : et j'ai attribué à la présence de la soude dans

le minéral la différence qui s'est montrée dans le poids après

le calcul du phosphate de soude et de lithine.

Pour obtenir la chaux et la magnésie que l'analyse prépa-

ratoire avait annoncées, j'ai chauffé jusqu'au rouge trois

grammes du minéral réduit en poudre avec douze grammes

de carbonate de soude $ après la séparation de l'alumine et

du fer, j'ai précipité la chaux au moyen de l'Ammoniaque

acidulé-, et après l'avoir recueillie, j'ai séparé du liquide

restant, d'abord le manganèse, au moyen de l'hydrogène sul-

phaté, puis la magnésie, par le phosphate de soude.

J'ai voulu m'assurer que le Pouchkinite ne contenait point,

outre l'oxide de fer, quelque acide du même métal. J'ai dé-

layé un peu de poudre de Pouchkinite dans de l'eau avec de
l'acide ph torique. Le liquide a été éprouvé par le chlorure

d'or et par les sels de Gmelin mais ils n'ont annoncé aucun
acide ferrugineux.
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Composition du Pouchkinite.

Rapport de l'oxigène :

Silice. ....... 38,885 = 20,498

Alumine 48,850 = 9,727

Oxide de fer. . . ..... 46,340 = 5,000

» manganèse. . . . 0,260 = 0,058

Chaux. . 16,000 == 4,494

Magnésie.. ....... 6,400 = 2,399

Natre. .......... 4,670 = 0,427

Lithine, 0,460 = 0,253

99,665

En examinant le rapport de l'oxigène dans les atomes com-

posant le Pouchkinite, nous voyons que l'oxigène de la silice

est deux fois plus considérable que l'oxigène des autres prin-

cipes, et que ce minéral forme un silicate, dans lequel, sur

quatre atomes d'oxide de silicium, il entre deux atomes d'alu-

mine, un atome d'oxide de fer, et un autre atome formé de

principes isoinorphiques de chaux et de Magnésie.

La ressemblance du Pouchkinite avec quelques autres mi-

néraux déjà connus, tels que la Tourmaline verte du Brésil

et de Ciiesterfield, le Tallite ou FEpidote et ses variétés, a

été cause que plusieurs minéralogistes l'ont regardé comme

une nuance > une transformation de ces minéraux*, — mais

l'analyse vient de nous prouver le contraire.

J'ai placé le Pouchkinite dans la classe des Cristaux inso-

lubles dans l'eau, ordre des Silicides, famille des Hemmoïdes,

genre Quartz.

La grandeur des cristaux est diverse: il y en a de la fi-

nesse d'un cheveu, et d'autres ont un pouce de diamètre.
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termîs fossxx/b. — Nous avons relu dans les Annales

des Sciences Naturelles mois d'Avril 1840 une notice sur le

Terme fossile
,
par Mr. Ouschakoff, laquelle avait déjà paru

bien auparavant dans notre Bulletin de 1838 , N° t, accom-

pagnée d'une planche, qui manque dans les Annales.

— Nous avons à annoner quelques livres qui ont nouvellement

paru: 1) Les Monts Ourals, sous leur rapport physique, miné-

ralogique et géognostique, par un de nos membres, Mr. Sehurows-

ky -, Moscou, 4 840. Cet ouvrage systématique paraîtra bien-

tôt dans une traduction française, faite par un homme de la

science , sous les yeux de l'auteur. 2 ) Sur le système silu-

rien, par Mr. Eichwald. Pétersb. \ 840. 3 ) Le monde primitif

de la Russie, avec planches, par le même. Nous en avons déjà

donné une analyse dans le Bulletin N° IV. 1 840.



DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

SEANCE DU 20 DÉCEMBUS.

A* Lectures.

M. le Vice-Président Fischer DE Waljdheim donne lecture des

notices suivantes : 1) sur un animal foss/le^ Peniacrinites briarius

appartenant à Tordre des Crinoïdes de Mill , et qui se trouve

souvent dans le calcaire de Moscou,, surtout près de Taroussowa.

2 ) Sur les polypiers fossiles des terrains de Moscou, et princi-

palement sur le genre Ghaetetes Fisch.

M. le Vice-Président communique à la Société , de la part du

Comte de Kejserling et du Professeur Blasius
, qui ont visité

Moscou Tannée passée , une notice sur les terrains de la Russie.

B. Livres offerts.

1. Memoirs of tïie American Academj of Arts and Sciences

New Séries, vol. 1. Cambridge, 1833. De la part de TAme-

rican Academj of Arts and Sciences.

2. Pveports on thc fishes, reptiles and birds of Massachusetts.

Boston 1839. De la part de Charles Cramer.
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3. Stale of New-York. Communication from the Governor, Irans-

mitling several reports relative to the Geological survev of

the state. N° 50. New-York. 1840. Dé la part de Chs.

Cramer.

4. Germàir, E. F. Zeitschrift fiir die Entomologie. 2-len Bandes

1-stes u. 2 tes Heft. Lpzg. 1840. De la part de l'auteur.

ô. Tjdshrift voor Natuurlijke geschiedenis en Physiologie. Uitge-

geven doôr J. van der Hoeven en W. II. de Vriese. Zevende

Deel 1-e en 2-e Stuk. Te Leiden 1840, De la part des

auteurs.

6. JIhctkh 06ru,ecTBa CejiBCKàro XosaiiCTBa K3;khoh Poccth Ha

1840 ro/\'b. ÎS° 6. OAecca 1840. Par la Société.

7. ITpMÔaByieHia K*b .tlhctk3m t> Ha 1840. N° 7 m 8. O/iecca

1840.

8. JK.ypHa.arb MHHHCTepcTBa Hapo/iHaro ITpocB ,

feii;eHia Ha 1840

ro/i/b. OKTHÔpn C. ITeTepô. 1840. m npHÔaBjieHÎH Ha ro^a

1840. N° 10. 11. 12. De la part de la rédaclion du Journal.

9. ITocpeflHHKi». Paaera npoMbiinvieHHOCTH , Xo33HCTBa m pea^ib-

Hiix-b HayKT, iia 1840 roA b. N° 36. 38. 40. 41. 42. 43. c.

ITeTepô. 1840. Par la re'daclion.

10. £pyrc> sftpaBÎff. Ha 1840 ro^. N° 37. 39. 40. 41. 43, 44.

C. HeTepô. 1840. De la part de Mr. le Dr. Grum.

11. Bulletin • scientifique publie' par l'Académie Impériale des

Sciences de St. Pétersbourg. Tom. 8. N° 3. 4. 5. St. Péters-

hourg 1840. De la part de l'Académie.

12. OÔHBjieHie o npo/iox^eHivi M3^aHin /KypHa^ia MunucTepCTBa

Hapo/),naro ITpocBBii^eHia na 1840. De la part de la rédaction

du Journal.

13. Transactions of the American philosophical Societj held a

Philadelphia, for promoting useful Knowlidge. Vol. 2. New
séries. Part. 1. Philadelphia 1840. De la part de l'Aniericau

philosophical sociely.

14. Keyserling , A. (Graf) und Blasius , J. H. Die Wirbelthiere

Europa's. 1-stes Buch. Braunschweig 1840. De la part des

auteurs.
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C. Nomination de membres ordinaires,

MM. Comte Alexandre Keyserling , à Brunswick.

— Jean Blasius, Professeur à Brunswick.

— Jean Piiilipps, Géologue à Londres.

— Charles Jackson.

— François Algers à Boston.

— Henri Kronenberg, Docteur à Moscou.

D. Membre honoraire décédé.

M. Alexis Malinowsky, Se'nateur à Moscou.

SÉANCE DU 18 FÉVRIER.

^4. Lectures.

M. Le Vice-Président Fischer de Waldiiedï communique les

notices suivantes: l)Sur les Corallines de Linnée envisagées comme

animaux et non comme plantes. 11 offre à cette occasion à la Société

deux espèces : Amphoroa tribulus Lamour et Galaxaura elongala

Lamour. 2 ) Sur un genre nouveau d'Orthoptères de la Russie,

Thrincus, qui entrera dans la description de cet ordre d'insectes

russes, que l'auteur prépare pour l'impression. 3 ) une indication

de tous les Aérolites qui sont tombés en Russie depuis l'année

1787 jusqu'à l'année 1840, et il présente l'aéroiite de Ûorominzk,

Gouvernement d'irkoutsk.

M. Spasky propose d'insérer dans le Bulletin les observations

météorologiques qui se font à l'observatoire de l'Université Impé-

riale de Moscou. Approuvé.

B. Objets offerts.

Plusieurs peaux d'oiseaux , recueillis dans uii voyage en Grèce

et en Crimée, par M. Iliin.



C. Livres offerts.

1. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pélers^

bourg. Vlème Série. Seconde Partie : Sciences naturelles, tome

3. Livrais. 5 et 6. Tome 4. Livraisons 1 et 2. — Sciences po-

litiques Tome 5. Livr. 1 et 2. St. Pélersbourg, 1840. 4°.

De la part de l'Académie des Sciences.

2. A. Demidoff, 5ème livraison de l'Album du Voyage dans la.

la Russie méridionale avec 7 planches in-fol. — Les 6èn»e et

7ème livraisons des observations scientifiques du Yojage dans la

Russie méridionale, avec les 6è»ne e t 7ème livraisons de l'Atlas

d'Histoire naturelle du Vovage et 10 Planches in-fol. — Paris,

1840. De la part de l'auteur.

3. .TLbchoh ^KypHayit Ha 1840 ro/v^. *iacTb TpeTbfl, khh^kk3 TpexMi.

C. IïeTepô. 1840. xiacTb 4, KHHatKa nepnan. Oti> OôuqeeTBa

4» TaseTa nocpe/\HiiKi> na cew ro/i-b. ÎS° 45. 46. na eoflô 1841:

1. 2. G. IleTepô. 1840. 41. De la part du rédacteur.

5. Apijeô 3ApaBin Ha 1840 ro/\b V 47. 48.49. C. IleTepô. 1840..

De la part de Mr. le Docteur Grurn.

6. Ratzehurg, Jul. Th. Chr. Die Forst-Jnseclen oder Abbikhwg.

u. Beschreibung der in den Wàldern Preussens etc. bekannt ge-

wordenen Insecten. 2ter Theil. Berlin, 1840. De la part de l'au-

teur.

D. Nomination,

i. Mr. Iliin, médecin de la marine, à SevastopoL

SÉANCE DU 20 MARS-

A* Lctiures.

M. le ^ ice-Président Fischer de Waldheim donne lecture de

deux notices: 1) sur une nouvelle espèce de fossile de Sibérie,

Phopalodon Wagenheimii. 2) sur une espèce nouvelle de poisson

fossile du Gouvernement de Woronèje : Brigia leptodactvla.
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M. HERMANN fait une communication relative à un minerai de

l'Oural
, présentant la plus grande ressemblance avec l'Ortile

et le Tchefkinîte, auquel il donne le nom de Lantanite, à cause

du métal qui en fait la Lase.

B. Livres offerts.

1. j^KypHa^ii» MnHHCTepcTBa Hapo^Haro TIpocB'fciiieHitf Ha 1811

r. KHioKKa HHBapb.; ott^ Pe^aKi^. ^Kyp.

2. ITpHÔaByieHÏ h ki> cevry iitypHa^y Ha 1841 r. IS° 14. 15. 16 h

17. OTt» Pe^aKij. yKypn.

3. JI'bchoh: j^KypHa^na Ha 1840, r. HacTb neTBepTaa , KuumKa.

BTOpafl. OTTa 06m;ecTBa.

4. Ta3eTa ITocpe/\HHKt> Ha 1841 r. N° 7. 8.9. 10. oti. Pe/i,aK-

Topa.

5 Ta3eTa ^pyn* 3^paBÎH Ha 1841 r. N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 ti

7. OT'b M3fl,aTeA!ï.

6. Bulletin scientifique publié par l'Académie Impériale des

Sciences de St. PélersLourg, Tome VIII, N° 9, 10, 11, 12,

13, 14 et 15. ottj AKa/Leiviiw Hayieb.

7. Die Urwelt Russlands durch Abbildungen erlaeulert , v. E.

Eiehwald. 1. Heft 1840. de la part de l'auteur.

8. Sur le sjstème silurien de l'Esthonie , par le Dr. Eiehwald.

St. Pélersbourg, 1840. de la part de l'auteur.

9. Annuaire du journal des Mines de Russie. Années 1835, 1836,

1837, 1838. avec plancSies. 5 tome. De la part de S. E. M. de

Tchefïkine.

10. rocfwaHHa, Oôii^aH OpHKTorH03Îfi viavi y^eme o upM3HaKaxi>

MKHepa^OBij. KieBis 1840. oti> ABTopa.

11. Procedings of the American Philosophical societj Vol. L 1840.

]S° 11 (de la part de la Soc.
)

12. 3, 4, 5. Geological report to the gênerai assemblj of the

state of Tennessee hy G. Tront. Nashville 1835-40 in-8°

( de la part de la Société.
)
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LE MICROSCOPE PANIQUE
D U

PROFESSEUR A* FISCHER DE MOSCOU,

EXÉCUTÉ PAR

L'INGÉNIEUR CHEVALLIER

,

Opticien du Roi, à Paris.

Je me suis imposé la tâche d'exposer un nou-

veau système de construction pour l'arrangement

des microscopes composés ; il est donc clair
,
qu'il

ne saurait entrer dans mon plan de donner une

description complète du microscope en général

avec toutes ses nombreuses modifications. Cepen-

dant plusieurs personnes m'ont demandé un tra-

vail complet et raisonné sur cet instrument. Je

dois en outre à mon expérience et à d'heureuses

combinaisons d'être parvenu en matière d'Optique

à des résultats assez importa ns. Ces résultats pour-

ront contribuer à faire mieux comprendre et ap-

précier mon invention. J'ai donc jugé convenable

d'entrer dans quelques détails sur les lois fonda-

Jnn. \M\. N° IL 9*
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mentales d'Optique, sur le microscope en général,

et sur la vision ; ces détails seront très bornés sans

doute , mais suffisans pour me faire bien com-

prendre. Je crois ainsi être allé au-devant des de-

sirs des lecteurs avides de s'instruire. Que ceux à

qui la lecture de cette introduction paraîtrait

fastidieuse
,
passent outre et commencent par les

chapitres qui ont pour titre principes, ou descrip-

tion, ou même emploi.

\. La dénomination de microscope est employée

pour tout appareil optique qui sert à voir de petits

objets , dont on ne saurait distinguer à la simple

vue tous les détails
,

agrandis à des dimensions

suffisantes pour les saisir , ou pour apercevoir des

objets d'une telle exiguité qu'ils se dérobent à la vue;

et il est naturel de les distinguer en microscopes

simples et en microscopes composés.

2. On appelle simple un microscope dont la

partie optique n'est composée que d'une simple

lentille convexe , ou bien de plusieurs lentilles

(deux

—

doublet , ou trois

—

triplet} mais disposées à

une aussi petite distance entr'elies
,

qu'elles ne

fonctionnent ensemble que comme une seule, c'est

à dire qu'il ne se forme point entr'elies une image

effective de l'objet.

3. Dans le microscope composé, au contraire, on

amplifie par le moyen d'un microscope simple

(contre lequel on applique l'oeil et que par cette

raison on appelle ici oculaire) non pas directement

l'objet, mais son image déjà agrandie projetée par
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un second verre mis près de l'objet et nommé pour

ceîa objectif.

Comme cependant on a trouvé, que dans un
pareil microscope composé de deux verres seule-

ment , les images manquaient de netteté et que le

champ de l'instrument était très petit, on y a joint,

entre l'objectif et l'image qu'il projette, un troi-

sième verre convexe, qu'on appelle collectif] parce-

qu'il ramasse ou resserre davantage les cônes lumi-

neux
( § 23) partis de l'objectif, en les faisant moins

diverger en même tems eux-mêmes, et en rendant

aussi plus convergea s et réunissant pius tôt les ray-

ons qui composent chacun de ces cônes. On lui

donne aussi la dénomination de lentille de champ,

parcequ'avec son aide le champ du microscope

se trouve considérablement agrandi, certainement

au détriment du grossissement de l'image qui de-

vient moindre , mais à l'avantage de la clarté et

de la netteté.

5. Ce verre collectif qui, même lorsque le corps

du microscope est arrangé de la sorte qu'il se laisse

allonger par le moyen d'un tuyau de tirage, est

ordinairement invariablement uni à l'oculaire , a

été, pour cette raison et pour d'autres; rapporté h

l'oculaire, et appelé conjointement avec celui-ci ou

simplement oculaire , ou
,
déjà plus convenable-

ment, tuyau ou pièce oculaire. Il est clair, cepen-

dant
,
qu'il fait proprement partie constituante de

l'objectif, car il se trouve entre celui-ci et l'image,

et sert à produire cette image plus rapprochée de



l'objectif et mieux tranchée dans ses contours et

ses détails.

6. On a (Mr. Selligue) quelquefois ajouté au

microscope composé encore une quatrième lentille

concave entre l'objectif et le collectif , servant à

rendre les rayons convergeas émanés de l'objectif

moins convergens, et que pour cette raison j'appelle

dispersive. Il me paraît cependant que par cet

arrangement on ne gagne pas beaucoup (*), puis-

qu'avant de rassembler les rayons par le collectif,

on les fait encore d'abord diverger davantage à

l'aide du dispersif. Il semblerait que
,
pour obtenir

un plus fort grossissement , il serait préférable

d'augmenter la force de l'objectif. Toutefois il est

juste d'observer que ce jugement n'est basé que

sur des, suppositions, car juaqu'à-présent je n'ai pas

eu l'occasion de m'assurer, par expérience, de l'effet

des microscopes de Mr. Selligue.

7. Après cet exposé rapide des parties consti-

tuantes et fonctionnantes des différentes espèces de

microscopes , il est clair que toute la théorie de

cet instrument se compose essentiellement ( c. à d,

à l'exception de l'éclairage) de deux parties: i° de

la connaissance des lois de la formation des images

à l'aide de lentilles optiques , et 2° de la connais-

sance du mode de vision au travers ou par le

(
*

) C. à d. pour la netteté ; mais on gagne effectivement

pour l'amplification et pour la distance objective. Vojez les §§

122 et 126,
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moyen de lentilles optiques. La première partie

embrasse la théorie de l'objectif , la seconde celle

de l'oculaire dans les microscopes composés ou du

microscope simple. La première découle tout entiè-

re de la théorie des lois fondamentales d'optique

sur le passage des rayons lumineux à travers des

milieux transparens et réfringens ; la seconde, de

ces mêmes lois unies aux lois de la vision en géné-

ral. Il est donc clair que celui qui connaît le méca-

nisme de la vision et les lois fondamentales de la

dioptrique
,

pourra facilement saisir toute cette

théorie. Mais le mécanisme de la vision suivant

aussi ces mêmes lois, il est évident que c'est

en elles que réside en dernière analyse la théorie

du microscope. Aussi , dès nos premiers pas dans

cette théorie , serons-nous arrêtés et obligés de

nous rappeler ces lois fondamentales.

Pour plus de facilité et pour suivre une marche

logique , nous irons du simple au composé : nous

commencerons par la recherche de la théorie du

microscope simple , et
,

passant ensuite à celle

du microscope composé ordinaire, nous terminerons

enfin par l'exposition des principes sur lesquels

repose la construction du nouveau microscope pan-

cratique, plus compliquée encore.



SECTION PREMIÈRE.

DU MICROSCOPE EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE I.

Microscope simple.

8. On a depuis fort Iongteins remarqué qu'avec

une fiole globuleuse en verre remplie d'eau, on

avec une sphère ou un globe en verre, on pouvait

voir grossis des corps dont on les rapprochait de

très près. On a de même observé
,
qu'à cet effet il

n'était pas indispensable d'employer la sphère tout

entière ou dans toute son épaisseur; mais qu'en

en retranchant le milieu, ou en n'en employant

que les deux segmens diamétralement opposés on

obtenait le même résultat. Finalement, en y réflé-

chissant bien, et en en faisant Fessai, on est par-

venu à voir que même un segment quelconque

d'une sphère en verre
,

n'ayant que Tune de ses

surfaces sphériquement convexe et Pautre plane,

produisait le même effet, quoiqu'à un moindre degré,

9. Mais nonobstant toutes ces observations on a

continué encore durant assez longtems à se servir,

pour le grossissement des objets , des globes en

verres et des lentilles convexes d'une manière fort

défectueuse. On les plaçait avec leur surface bom-
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bée tout-contre l'objet à observer, que, par celle

raison on voyait différemment grossi ( c. à cl. à

divers degrés ) et pas également net dans ses di-

verses parties , et surtout fort défiguré à sa circon-

férence. Quoique plus tard , à force d'expérience

et d'essais réitérés , on soit parvenu à s'en servir

de la manière la plus convenable en les tenant

à une certaine distance des objets à observer, d'au-

tant moindre
,
que le verre est plus convexe, on a

cependant constamment indiqué cette distance d'une

manière défectueuse , et l'on a mal défini ce qui se

passe avec les rayons lumineux qui traversent une

pareille lentille; c'est ainsi que le mécanisme de la

vision par le moyen de celle-ci , et le degré de gros-

sissement qu'on obtenait par son usage, ont toujours

manqué d'une clarté et d'une précision rigoureuse.

40. Je vais tâcber d'y mettre ordre et de me
faire comprendre par les personnes les moins ver-

sées en matière d'Optique. J'espère par là
,

que

ceux même pour qui tout ce que je vais dire est

suffisamment connu , me rendront le témoignage

d'avoir bien atteint au but que je me suis proposée

qui est d'être aussi clair que possible, et de faire

plus nettement ressortir la nature et mieux ap-

précier les avantages de mon invention.

Chaque lentille convexe isolée, ou cbaque assem-

blage de deux, de trois ou de plusieurs lentilles

superposées très près l'une sur l'autre, dételle sor-

te qu'elles ne fonctionnent que conjointement , et

dont on se sert pour grossir les objets à observer



peut être nommé microscope simple. On est cepen-

dant convenu de ne donner strictement ce nom
qu'à une lentille (ou à un assemblage de lentilles)

très forte, qui, pour cela, doit être fort rapprochée de

l'objet à observer. L'objet, par cette raison, ne pou-

vant être suffisamment éclairé par la clarté du

jour, demande un éclairage artificiel, obtenu ordi-

nairement moyennant un miroir plan ou concave,

ou à l'aide de lentilles éclairantes; il demande aussi

un support fixe pour le maintenir très exactement à

la distance nécessaire pour qu'il soit nettement vu

au moyen de la lentille. C'est cet assemblage de la

lentille, de la tablette pour l'objet [platine obje-

ctive) et du miroir (ou autre moyen d'éclairer) qui

constitue le microscope simple; instrument qui pour

l'arrangement mécanique admet une infinité de

modifications.

\\. Les simples lentilles plus grandes , au con-

traire, et plus faibles, à l'aide desquelles on peut

observer des objets faiblement grossis à la clarté

du jour et en les tenant à la main, sont ordinai-

rement désignées sous le nom de loupes. Si elles

sont composées de deux ou trois verres
,

qu'à vo-

lonté on peut employer isolément, ou conjointe-

ment, ou en les réunissant deux à deux , on les

appelle aussi spécialement biloupes ou triloupes.

42. Quelle est maintenant l'explication de ce

fait admirable, qu'à l'aide d'une lentille convexe on

aperçoive ( en la plaçant à une distance convena-

ble) les objets grossis
;

grossis différemment (c. à
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cl. un différent nombre de fois), suivant les divers

degrés de convexité de diverses lentilles? à quel

degré les voit-on grossis? et comment se fait-il

qu'on les voie, ou quel est le mécanisme de la vi-

sion au moyen de verres optiques? Voilà les ques-

tions dont la solution constitue essentiellement la

théorie du microscope simple, et de l'oculaire du

composé ou de la lunette d'approche , ou de tout

autre instrument d'Optique.

Pour les résoudre d'une manière précise il faut

se rappeler les faits principaux et les lois fonda-

mentales de la dioptrique, ou du passage des rayons

lumineux à travers des corps transparens d'une

différente densité, ou plus exactement d'un diffé-

rent pouvoir réfringent (§ 48 )«

Principes de dioptrique.

4 3. En observant soigneusement tons les faits

qui ont lieu au passage des rayons lumineux d'un

milieu (corps) transparent dans un autre (d'une

nature , d'une densité , ou plus exactement d'un

pouvoir réfringent différent ), en les multipliant

tant par une longue expérience, que, surtout, par

des essais faits et différemment variés et combinés

convenablement à ce sujet; en les coordonnant

judicieusement, et en tâchant de remonter à leur

source, ou cause commune , on est parvenu aux

résultats s nivan s:

a, Un rayon lumineux quelconque , émané d'un



corps lumineux ou éclaire, en passant d'un milieu

transparent dans un autre , ne garde sa première

route ou direction, que lorsqu'il tombe perpendi-

culairement sur la surface de ce dernier. En effet,

quelle que soit la cause qui fasse dévier de leurs

routes tous les rayons obliques, fût-ce l'attraction

(*) ou le ralentissement (**) de la rapidité du mou-

vement, des rayons , comme on a tout lieu de le

croire, ou toute autre cause, il est évident, qu'elle

agira sur le rayon perpendiculaire également de

tout côté ou en tous sens ; or il n'y aura pas de

raison de déviation d'un côté plutôt que de tout

autre ; donc le rayon gardera sa direction pri-

mitive.

b. Tous les rayons, au contraire, qui tom-

bent sur la surface du second milieu à traverser

obliquement, en la traversant , dévient au point

de leur entrée de leur direction primitive; de telle

sorte que le rayon primitif est comme brisé à son

entrée dans le second milieu, ou que sa direction

à travers celui-ci forme avec la primitive un angle.

45. c. Cette déviation est d'autant plus forte, que

le rayon tombe plus obliquement, de façon qu'il

paraît vraisemblable qu'elle pourrait bien être un

(*) Comme on est porté à l'admettre en suivant la théorie

de Newion de l'émanation de la lumière.

(**) Suivant la théorie de l'ondulation de la lumière, primi-

tivement émise par Descartes^ et récemment développée, surtout

par Fresnel.



435

effet de l'attraction du rayon vers la surface du
second milieu à traverser, ou du rallenlissement de

la vitesse de sa course.

4 6. d. On voit que, pour des rayons également

obliques, celte déviation est d'autant plus grande

en général que la densité des deux milieux est plus

différente.

47. e. On trouve que, passant d'un milieu moins

dense dans un autre plus dense, les rayons sont

déviés ou réfractés en se rapprochant de la pro-

longation de la perpendiculaire menée au point

d'entrée ou dincidence du rayon dans le second,

milieu; de manière, que l'angle formé avec la per-

pendiculaire par le rayon réfracté est moindre que

celui formé par le rayon primitif. Le contraire a

lieu au passage d'un milieu plus dense dans un

autre moins dense : alors les rayons obliques s'écar-

tent de la perpendiculaire.

4 8. f. Quoique, généralement parlant, ce soit le

milieu le plus dense qui rapproche ainsi les rayons

incidens obliques de la perpendiculaire, tandis que

le moins dense les en écarte , ce n'est pourtant

point une loi générale
,
puisque nous voyons quel-

quefois les degrés de réfraction différer des degrés

de densité (diamant, hydrogène ). Il faut donc dis-

tinguer entre la densité d'un milieu et entre la fa-

culté plus ou moins grande qu'il a pour faire dé-

vier les rayons obliques qui traversent sa surface,

ou ce qu'on nomme son pouvoir réfringent
,
qui

,
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outre sa densité, dépend encore de sa propre na-

ture.

A 9. g. Quoiqu'ainsi les différens rayons obliques

traversant la surface du même milieu soient réfrac-

tés à diffèrens degrés, ces degrés suivent cepen-

dant une loi générale: ils dépendent des degrés

d'obliquité des rayons tombans.

20. h. Pour pouvoir exactement exprimer cette loi

du degré de réfraction des rayons, on a coutume,

en gardant pour l'angle entre la perpendiculaire

et le rayon incident la dénomination d'angle d'in-

cidence, de donner celui de réfraction (*) à l'angle

formé par la prolongation de la perpendiculaire et

la direction du rayon réfracté.

(*) Il est sûr et certain que celte acception est contraire au

sens direct des mots: il vaudrait mieux nommer cet angle, angle

par réfraction. Sous ce rapport je suis parfaitement d'ac-

cord avec certains auteurs ( comme Wolf, Kdsiner, etc. ), qu'il

conviendrait mieux d'appeler cet angle angle infracté
(
gebro-

chener Winkel
,

yvLOM/ieHHbiii yroyi'b ), et de réserver le nom

d'angle de réfraction à celui qui se trouve entre le rajon in-

fracté et la prolongation du primitif, parce que c'est cet angle qui

exprime immédiatement la valeur ( la grandeur ou la quantité
)

de la réfraction. Mais, pour éviter toute confusion j'ai préféré

prendre ces dénominations dans leur acception usuelle. On pour-

rait encore nommer angle brisé
(
eingebrochener Winkel, b.io-

M^ieHHbiw yvoA h ) celui qui est formé par le rayon primitif avec

le réfracté. Et ainsi l'angle brisé serait la différence de deux an-

gles droits et de celui de réfraction ( dans le sens non usité ),

et Yinfracté la différence de ceux d'incidence et de réfraction

(pris dans celte acception non usitée du mot).
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24. On trouve alors que ia loi du rapport du

rayon incident ou primitif au rayon réfracté ou

infléchi s'exprime très naturellement en ces ter-

mes : quoique, plus les rayons sont infléchis pins

ils soient obliques, il existe cependant un rapport

constant entre les angles d'incidence et leur cor-

respond an s angles de réfraction ; et ainsi les sinus

de ces angles ( ou les sinus d'incidence et de réfra-

ction simplement
)
gardent, pour le même milieu

transparent, constamment le même rapport entre

eux. On appelle ce rapport le rapport ou Yindex

du pouvoir réfringent , ou simplement de réfra-

ction (*).

(*) Ce rapport est pour le verre ( en prenant sa pins basse

valeur , ou en se bornant à la première décimale
)

appro-

ximativement = 3: 2, c. à d. si le sinus d'incidence d'un raj-

on de l'air dans îe verre est = 3, celui de réfraction se-

ra = 2, ou le rayon, dans sa course à travers le verre, ne fera

plus avec la perpendicu aire qu'un angle du sinus == 2. Comme
cependant on a coutume de prendre le sinus de réfraction dans

îe milieu le plus dense = 1, celte proportion s'exprime ainsi:

pour le verre, l'index de réfraction est de 1, 5
(
parceque 3:

2 = 1, 5: 1 ), et toujours on exprime ce rapport quant à

Vair atmosphérique , sinon il faudrait l'indiquer expressément.—

Pour communiquer au lecteur des données plus exactes
,

j'indi-

que ici l'index de réfraction avec trois ( et plus de trois ) dé-

cimales :

C<rown-glass anglais suivant Wollaston -1,500. Verre ordinaire 1,530.

— — français — — 1,50)1. — de bouteilles, 582.

— -— peut monter jusqu'à .... 4,553. — de vitres. . 1,527,
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22. A". 11 me paraît superflu, parceque cela s'en-

tend de soi même , de dire que le rayon pri-

mitif, finfracté , et même la perpendiculaire se

trouvent constamment dans le même plan
,

parceque c'est une simple loi -de géométrie

qu'un angle formé de deux droites ( comme celui

formé par le rayon primitif avec le réfracté ), ou que

trois points quelconques dans l'espace se trouvent

toujours dans le même plan, et non une loi d'op-

tique ; et la perpendiculaire nous la menons nous

mêmes par ce plan. Il est bon , au contraire , de

faire observer
,
que ce plan

,
que l'on nomme le

plan de réfraction est toujours perpendiculaire à la

surface réfringente au point d'incidence du rayon.

Car quoique, en effet, on puisse mener par un rayon

oblique une infinité de plans qui tourneraient,

pour ainsi dire, autour de lui comme autour d'un

axe , toutefois est-il bien évident
,
que ce n'est

que dans celui de ces plans qui sera perpendîcu-

Flint-glass 1,65119; — 1,6565;— 1,661— 1,750. Verre de couleur:

— — peut monter jusqu'à 2,023— 2,055. de i ,6 1 5 (vert),

Grenat 1,815. jusqu'à 2,695 (orange).

Cristal de roclie 1,565— 1,575. Suivant Brewster:

Rubis 1,756— 1,812. Liqueur aqueuse de l'œil 4*5566.

Saphir 1,768—4,791. vitreuse 4,5391.

Diamant 2,139—2,187. Crystallin: couche externe 4,5767.

Eau 4,556. — moyenne 4,3786.

Glace 4,507. noyau .... 4,3990.

Blanc d'œuf 4,361.

Dans l'ouvrage de M. Radicke: Handbuch der Optik. Berlin 1839,

on pourra trouver, T. II. p. 115—119, un tableau fort e'tendu des rap*

ports de réfraction de différentes substances, d'où, moi aussi, j'ai puisé

ceux que je viens d'indiquer.
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laire à la surface réfringente que
, conjointement

avec le primitif, devra se trouver aussi le rayon

réfracté ; "car le rayon primitif ne se trouvant pas

plus penché dans ce plan d'an côté que de l'autre

(ou se trouvant perpendiculaire
,
pour ainsi dire

,

dans cette direction) à la surface réfringente , il

n'y aura pas de raison pour qu'il dévie de ce plan;

or le rayon réfracté se trouvera dans le même plan

avec le primitif. Mais dans la direction de tout

autre plan le rayon primitif se trouvera oblique en

double sens sur la surface réfringente , et subira

donc aussi une infraction du côté gauche de ce plan

si celui-cî penche plus vers la gauche du plan ré-

fringent, ou du côté droit s'il incline vers la droite.

23. I. De chaque point d'un corps lumineux

ou éclairé il part une infinité de rayons lumineux

divergens de tous côtés, et pour cela tombant à

divers degrés obliquement sur la surface quelle

qu'elle soit (régulière, irrégulière; plane , convexe

,

concave, etc., à divers degrés et dans différentes dire-

ctions) d'un nouveau milieu transparent , et quand

cette surface est régulière (plane, sphérique, etc.) il

ne pourra y avoir tout-au-plus, qu'un seul rayon

qui tombe exactement perpendiculaire. De là il

suit, que tous les rayons émanés d'un point, ayant

eu primitivement des directions différentes, suivront

aussi des routes différentes à travers le second mi-

lieu ; et suivant la nature de la surface de celui-

ci , il pourra se trouver
,
que quoique les rayons

aient tous été divergens , il s'en trouve d'infractés

Jnn. 48JM. N° IL 40



qui convergent dans leur direction , de manière â

se rencontrer ou s'entrecouper à un certain point.

m. Dès que cette dernière circonstance a

lieu, c. à d. dès que des rayons émanes en diver-

geant d'un même point sont de nouveau rassem-

blés dans un seul point (étant par un second mi-

lieu rendus convergens et s'entrecroisant au même
point) il s'y forme une image du point de départ

des rayons.

25. 72. Il est clair, en passant maintenant au cas

spécial de sphéricité de la surface du second milieu

(comme dans les lentilles en verre), que, si Ja surface

du second milieu plus dense est convexe en de-

hors, les rayons émanés d'un même point traver-

sant sa surface seront rendus moins divergens , à

un tel point que, si la distance d'où ils divergent y

la courbure de la surface, et le pouvoir réfringent

du milieu se trouvent en rapport convenable , ils

pourront commencer par converger et aller former

par leur intersection l'image du point de leur dé-

part. Si en ressortant par la surface opposée du

second milieu , ils rentrent de nouveau dans le

premier moins dense, alors, si cette surface est en-^

core spliérique bombée en dehors , les rayons de-

viendront convergens encore à un plus haut degré;

si au contraire elle se trouve concave en dehors,

ils perdront de leur convergence et seront plus

largement éparpillés. Le contraire pour le con-

traire, c. à d. pour une surface concave au-lieu

d'une convexe , ou pour un milieu plus rare au-



lieu d'un plus dense. Circonstance qui vient évi-

demment de ce que les perpendiculaires sur un arc

de cercle ou sur un segment d'une surface sphé-

rique, étant les prolongations des rayons de cette

circonférence ou de celte sphère, ne sont pas pa-

rallèles entr*elles , comme les perpendiculaires sur

une surface plane, mais convergentes vers le centre

de cette courbure, où toutes elles s'entrecroisent.

26. o. 11 est donc clair qu'au passage des ray-

ons lumineux passant d'un corps éclairé quelcon-

que à travers une lentille convexe en verre , on

peut se figurer îe mécanisme de leur passage de

la manière suivante. De chaque point du corps il

part un faisceau de rayons en forme de cône, ayant

pour sommet le point de leur départ et pour base

la circonférence de la lentille ou de son ouverture

(si elle est en partie recouverte). Tous les rayons

d'un même cône en entrant dans la surface con-

vexe de la lentille seront rendus moins di vergens
,

traverseront ainsi l'épaisseur du verre, et en res-

sortant à l'air seront rendus encore plus conver-

gens , si l'autre surface du verre se trouve encore

convexe en dehors. Si la diminution de divergence

à leur sortie est portée à un tel degré qu'ils de-

viennent convergens, ils iront dans l'espace (dans

l'air) former une image effective de l'objet; sinon

ils divergeront encore
,
quoique moins ; mais en

poursuivant leur nouvelle direction en arrière (en

rétrogradant) on trouvera qu'ils s'entrecroiseraient

au-delà de leur point de départ primitif. Dans ce

40*
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cas l'effet qu'ils produiront après être sortis du

verre sera comme si ( sans la lentille ) ils étaient

émanés d'un point plus éloigné que leur véritable

point de départ primitif. Il pourra arriver que les

rayons divergens, après avoir traversé le verre et

être ressortis dans le premier milieu, auront dimi-

nué en convergence à un tel degré, qu'ils seront

rendus parallèles entr'eux. Alors non seulement

point d'image effective , mais encore point d'inter-

section en arrière. On pourra admettre qu'ils ne se

rencontreraient indifféremment en avant ou en ar-

rière de la lentille, qu'à une distance infinie.

27. Sans doute il est parfaitement conforme à

la vérité de dire
,
que ce n'est que le rayon inci-

dent perpendiculaire sur la surface d'un second

milieu qui seul garde sa direction primitive (§ 43)

(et dans ce cas pour une lentille convexe il ne se

trouve qu'un seul rayon : c'est celui qui traverse

son axe), et que les routes des rayons infractés de

chaque cône lumineux sont toutes différentes (§ 23);

il ne s'en suit pourtant aucunement
,
qu'il n'y ait

que ce rayon tout seul, qui à la ressortie des ray-

ons à Fair après avoir traversé le verre , suive la

direction du rayon primitif. Il est clair , en effet
,

qu'on peut s'imaginer un rayon dévié à son entrée

dans le verre, réfracté à sa sortie de telle sorte
,

qu'il soit redressé à sa direction primitive. Et vrai-

ment, dans chacun des cônes lumineux provenant

des différens points d'un objet lumineux ou éclairé

quelconque 9
il se trouve un seul rayon qui (en



supposant la lentille infiniment mince) en ressort,

après l'avoir traversée et y avoir subi une double

réfraction (l'une à sa surface antérieure , l'autre à

la postérieure), dans la même direction que la pri-

mitive. C'est ce rayon que l'on appelle pour cela le

rayon principal de chaque faisceau ou cône lumi-

neux, ou bien le rayon directeur, parceque sa di-

rection indique la situation et l 'écarteraient ou la

divergence des difïérens cônes ou faisceaux lumi-

neux, formés par le ralliement en des points uni-

ques des rayons émanés des divers points de l'objet.

Il est clair de même, que plus la lentille augmen-

tera en épaisseur , ou plus la route du rayon in-

fracté à travers le verre deviendra longue, moins

aussi cette coïncidence du rayon principal, de nou-

veau réfracté en ressortant à l'air, avec la prolon-

gation du primitif sera strictement exacte : sa di-

rection sera, rigoureusement parlant, seulement pa-

rallèle à la primitive, et ne coïncidera strictement,

qu'en supposant, à priori, l'épaisseur de la lentille

nulle, ce qui n'est qu'imaginaire, puisque cela ne

saurait exister dans la nature , et n'est admis seu-

lement que pour faciliter le calcul. Le fait est donc,

que le rayon principal sort de la lentille parallèle

seulement au primitif, s'en trouvant écarté à une

distance ordinairement infiniment petite du côté

extérieur des angles verticaux formés par la pro-

longation des directions primitives de tous ces ray-

ons principaux à travers le centre du verre. On
conçoit aussi aisément que

,
pour le cas d'une len-



tille équi-biconvexe (c. à d. également bombée des

deux côtés), c'est le rayon qui, dans sa route à tra-

vers la lentille
,
passe directement par son centre

qui est le rayon principal de cbaque faisceau. En

elFet , tous les points correspondans dans une telle

lentille étant symmétriquement disposés quant à

son axe , non seulement sur chacune de ses faces

prises séparément, mais aussi sur les deux surfaces

également, la direction du rayon passant par le

centre se trouve oblique au même degré et sur la

surface antérieure convexe , et sur la postérieure

également (c. à d. au même degré) bombée de la

lentille; ayant donc subi d'abord une infraction à

son entrée, le rayon en subira une autre tout égale,

mais dans le sens contraire, en ressortant du verre;

donc il sera redressé à sa direction primitive. Tout

le rayon sera donc évidemment composé de trois

parties , ou aura trois directions différentes dont

l'antérieure (ou la prévilrale) et la dernière (ou

la rétrovitrale) seront parallèles entr'elles, et celle

du milieu (ou Vintravitraie) également oblique sur

les deux extrêmes; de la sorte que si cette partie

oblique diminue jusqu'à devenir infiniment petite
,

ce qui arriverait si la lentille pouvait être infini-

ment mince, la troisième serait la prolongation im-

médiate de la première. Pour une lentille diverse-

biconvexe j ou piano-convexe ou concavo-convexe

(ménisque convexe) ce sera certainement un autre

rayon, que l'infracté traversant le centre de la len-

tille, qui sera le principal ou directeur , mais tou-



jours seulement l'un des plus rapprochés ; de ma-

nière qu'aussi pour ce cas on pourra , sans erreur

sensible, et pour la facilité de la démonstration et

du calcul admettre, que les lignes directement me-

nées de l'objet par le centre de la lentille
,
pour ,

en s'y entrecroisant, former des angles verticaux
,

représenteront assez convenablement les rayons

principaux des différens cônes lumineux qui partent

des divers points de cet objet. A la rigueur le ray-

on principal de chaque cône lumineux pour une

lentille quelconque est celui qui entre et ressort

du verre à des points correspondais en sorte, que

les deux plans tangens (aux surfaces du verre) me-

nés par ces points soient parallèles entr'eux (*);

parceque d'après les lois de géométrie il faut que

la direction intravitrale fasse des angles verticaux

(croisas) égaux avec la pré- et la postéro-vitrale du

rayon, pour qualifier celui-ci de principal. I] est

(
*

) Je juge assez convenable de faire observer ici au lecteur,

que les choses les plus simples sont justement celles , que fort

souvent nous ne trouvons qu'après j avoir longtems et d'abord

vainement réfléchi. Ayant trouve, comme je viens de l'expliquer

le point par lequel passent tous les rayons principaux pour une

lentille, et que pour cela on peut très proprement appeler point

d'intersection des rayons principaux/^ fus assez longtems avant

de pouvoir le désigner dans une lentille piano-convexe
;

jusqu'à

ce qu'enfin )f sois bien tombé en le mettant sur le centre de la

surface convexe même. Alors il me devint clair aussi que dans

un verre concavo-convexe ce point devait se trouver même en

dehors du verre, en avant de la surface convexe. La même chose



donc clair qu'il arrive à chaque rayon principal à

son passage à travers une lentille sphérique ce qui

arrive avec tous les rayons traversant un second

milieu à surfaces planes et parallèles, p. e. un car-

reau de vitre. Dans ce cas donc tous les rayons

ressortant de nouveau dans leur direction primiti-

ve, on ne pourra guère convenablement parler de

rayons principaux, car tous ils sont tels.

28. /?. On appelle foyer le point d'intersection

des rayons réfractés par une lentille ; et dis*

tance Jocale (ou aussi simplement foyer, parce-

que c'est elle surtout qu'il est essentiel de connaî-

tre ) serait proprement la distance de ce point à

sa surface. Comme néanmoins pour une lentille

donnée cette distance augmentera ou diminuera de

valeur suivant que les rayons incidens auront été

a lieu aussi pour une lentille concave. On voit donc que ce

point se trouve dans une lentille biconvexe (ou biconcave) dans son

e'paisseur même et que, approchant de. plus en plus sur son axe

de la surface la plus convexe ( concave ), il l'atteint si l'autre fa-

ce est plane ( convexe ou concave égale à ze'ro ), et la dépasse

( se trouve donc hors de la lentille dans Pair ) si l'autre devient

concave (ou convexe pour le ménisque concave). Plus tard j'ai trouvé

que l'on possède en Optique une formule pour déterminer la

distance de ce point, qui y est nommé centre optique de la len-

r'd
tille } à la surface antérieure du verre =— , où d expri-*

r"—r'
r

me l'épaisseur, r le rayon de la courbure de la surface antérieure

et r" celui de la postérieure de la lentille.



plus ou moins divergeas c. à d. émanés d'an point

d'un objet plus ou moins rapproché du verre (ou

comme la même îentiile aura une infinité de

foyers ), et comme même il pourra ne point se for-

mer de foyer du tout ,
parceque les rayons sont

sortis parallèles ou même encore divergens de la

lentille, on a coutume de n'appeler spécialement

foyer ou distance focale d'une lentille que le point

auquel elle rassemble les rayons incidens parallèles

ou émanés de points situés à une distance infinie.

Je propose de le nommer foyer principal (*), com-

me on le nomme déjà foyer des rayons parallèles

(centraux). Dans cecasiln^y aura qu'un foyer d'an

seul côté de la lentille. Mais pour désigner les deux

foyers, celui d'où les rayons émanent (ou en avant

de la lentille ) et celui dans lequel ils sont de nou-

veau rassemblés ( où au-delà de la lentille ), on

pourrait employer le terme de Joyers coordonnés

ou conjugués , ou points d'intersection correspondons.

29. q. Enfin on a trouvé que la loi fondamen-

tale de dioptrique pour les verres spbériques ( con-

vexes ou concaves
)

s'exprimait le plus simplement

i i ii . . 4 \ a a ,

•

etle plus convenablement ainsi :—-~f~ ==-— -h— M),
d D R r

où d et D désignent les deux distances focales

coordonnées, R et r les deux rayons de courbure

pour les deux surfaces de la lentille, et a l'index

(*) Ou point astral \ voyez les noies des § 35 et 122,



de réfraction (§21) moins 4. Pour calculer un

verre quelconque on prend II ou r positifs s'il est

bombé ( c. à d. convexe en dehors ), négatifs pour

le cas d'une surface concave en dehors, infinis pour

une surface plane.

On comprend aussi, que pour trouver l'endroit

où des rayons incidens convergens iront se réunir,

il faudra prendre l'un des d négatif, ce qui signi-

fiera que les rayons incidens tombent sur le verre

comme s'ils allaient se réunir à un certain point

au-delà ; et de même que si l'on reçoit le D re-

cherché négatif cela signifie, que les rayons sortent

de la lentille divergens au degré, qu'en les prolon-

geant en arrière, ils formeraient une intersection

du même côté que le point d'où ils sont primiti-

vement émanés.

30. Pour trouver la distance focale principale,

soit F
9 on n'aura qu'à mettre l'une des distances

focales coordonnées, soit d
}
= oo (à l'infini ), ou à

dire que les rayons incidens seront parallèles, alors

4 \D sera égal à F, et—=—= o, on aura donc (*) :

(*) Comme je l'ai démontré ailleurs; vojez ma Notice sur

les avantages des micromètres au fojer de l'oculaire dans les

microscopes composes, etc. dans le Bull. d. I. Soc. d. Nat. d. Mos-

cou. i837. IN 111. p. 31. Dans cette notice, les épreuves de correction

typographique ayant, à mon insu, été revues par une autre per-

sonne, après que je les avais rectifiées, il s'est glissé quelques er-

reurs d'impression. Avant négligé de les indiquer à tems pour



^ a i?r ,
;•.

1) = F= .... (
2
"), et de là

. , n . ri? -,
puisque aussi (2) « .= .... f3)

C'est à dire :

1°. Z<?foyer ( la distance focale principale
)

égal au produit des points d'intersection correspon-

dans (des foyers coordonnés) divisé par leur som-

me.., (H) ; et

2°. La distance de Vun des points d'intersection

de la surface du verre est égale au produit de

être nolc'es à la fin du volume je profite de l'occasion pour en

vérifier ici les principales, dont quelques unes pourraient rendre

obscur le véritable sens de mon travail.

Pag. 22 1. 10 et 9 d'en bas, au-lieu-de immotiles de la nature

lisez : de nature immobile.

— 25 — 11 d.' b« au-lieu-de nombre . . lisez le nombre

— 28—3 effacez : sur le porte-objet

— 4 après anglaise mettez', sur le porte-objet

— 30 — 10 'après oculaire mettez : par un trait de celui posé

sur le porte-objet et effacez ces mots une et deux

lignes plus bas.

— 31 — 4 d\b. (dans la noie) au-lieu-de: ds.*. lisez: d

— 33 — 5 pour: qu'il lisez: qu'elle»., et ligne 1 d. b. pour :

il.... lisez II

VF à F
«- 42 — 7 au-lieu-de:

,
. , lisez:

——

-
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Vautre point d'intersection correspondant par le

foyer divisé par la différence de ces deux der-

niers... (5 et 6).

Ces trois équations expriment la relation qui

existe entre les points d'intersection correspondons

et le foyer principal, et sont celles sur lesquelles re-

pose toute la théorie du microscope, et immédiate-

ment celle de l'objectif du microscope composé.

34. Si nous supposons donc un point éclairé ou

lumineux quelconque situé à Vun des points d'in-

tersection, il s'en formera au-delà du verre une

image à l'autre point correspondant et vice versâ.

Les rayons principaux ( ou directeurs ) des diffé-

rens cônes lumineux incidens de tous les points

d'un objet sur une lentille pouvant ( sauf l'épais-

seur du verre ) être regardés comme des lignes

s'entrecroisant dans le verre et formant des angles

verticaux dans son centre
( § 27 ), il est clair, que

le rapport des grandeurs de l'objet et de son image,

ainsi formée, sera en rapport direct des deux dis-

D
tances focales coordonnées, ou = —7-'

d

§ 32. La faute principale, maintenant, que l'on

a constamment commise, au moins dans les ouvra-

ges élémentaires d'Optique et de Physique en gé-

néral, provient essentiellement de ce que l'on a

pris l'un des foyers coordonnés pour le foyer prin-

cipal, et en le supposant donc = F> pensé que le
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rapport (les grandeurs de l'objet et de l'image s'ex-

primait par sa —£L ( où D serait infini et par con-

D
séquent il n'y aurait point d'image, au lieu de =—

?

ce qui seul est conforme à la vérité. Il est vrai

que cette erreur n'entraîne pas à de graves incon-

véniens aussi longtems que ce rapport s'éloigne

beaucoup de l'unité ; mais plus il s'en rapproche plus

la faute devient grave. Cette circonstance a aussi

principalement ce grand inconvénient logique qu'elle

fausse toutes les lois de dioptrique, et par ]à em-

barasse complètement celui qui s'occupe de recher-

ches optiques, et surtout le commençant.

33. Pour montrer toute l'étendue de cette faute

je donnerai à mes équations une autre forme qui,

tout en dévoilant l'erreur, me servira à développer

quelques nouvelles positions ou lois d'Optique fort

élégantes et importantes.

Pour pouvoir exprimer l'un des points cVinterse-

„ D
ctwn correspondans par i autre, mettons pour •

d

, M .DM
( pour leur rapport ) , soit on aura

M
7

D
7 nD =— a, car d~ D ] et

m d

c/=s—• Z>, car -jj-D =» cl ; et par-conséquent au

lieu de (^)
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(D+ -D) M M m
1

il/
;

K M J MD = > = F + — F: et de même pour avoir

d en substituant à D son équivalent, — d
,

pour
m

résultat final d^ F-+- -~ F: c. ad.:

Chacune des distances focales coordonnées est

égale à la distance focale principale plus le produit

de celle-ci par le rapport des distances focales co-

ordonnées convenablement pris,

3%. De là on voit clairement que les deux foy-

ers correspondais peuvent très convenablement

être exprimés par le foyer principal ; et que toute

la distance sur Taxe d'une lentille convexe (ou con-

cave) située entre le point de l'objet et son image

peut être divisée en quatre parties ; c. à d. , en

JJZ

commençant par l'objet; 4°
pmS 2° F, puis

de l'autre côté du verre 3° encore F , et finale-

(*) Je crois utile de fixer l*attenlîon du .lecteur sur ce mode de

solution de cette e'qualion , comme exemple de la solubilité' de

certaines équations à membres inconnus seuls.
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M
ment K° — F: dont la somme (faisant abstractionm
de l'épaisseur de la lentille et de la faute qui en

provient) exprimera la distance des deux points

„. , m M
cl intersection correspondans = — F -h 2 F + — F.

qui elle même est composée 4° de la distance de

m
M
m

l'objet es F + F, d'un côté, plus 2° la distance

M
de l'image = — F + F

}
de l'autre côté du verre.

m

35. Pour rendre toute cette théorie de la for-

mation des images par le moyen de lentilles con-

vexes suffisamment claire
,

je propose de donner

aux quatre parties de cette distance les dénomina-

tions suivantes :

pour l'un des F
9
distance antéro-focale,

pour Ta litre F
}
distance, postéro-focale,

pour ^ F, distance préfocale, et finalement

M
pour — F

y
distance rétrofocale,

m

Je crois ces dénominations très bien motivées par

la disposition réciproque de ces distances. En par-

tant donc de l'objet, il faudra dire que la distance

interposée entre un objet et son image produite par

une lentille convexe, est composée des distances:



préfocale (ou antéfocale, upe^OKycHoe pa3CT0flme),

antérofocale (nepeAHefcOKycHoe) ,

— — (lentille)

postérofocale (aa/aiefcOKycHoe), et

rétrofocale (ou postfocale, 3a$OKycHoe).

ou focales (*),

ÏYL

36. La distance pré focale
,
-^F, multipliée par

M
la rétrofocale, — F, étant égale au carré du foyer

ÏYh

principal, F, ou

— Fx^-F=F*, il s'en suit que:Mm
4° La distance focale est la moyenne propor-

tionnelle entre la pré- et la rétro-focale ;

2° Les distances pré- et rétro-focale se trouvent

en relation inverse par rapport au foyer ; c. à d.

à proportion que Tune augmente, l'autre diminue,

et vice versâ; nouvelles règles (lois) fort élégantes et

simplifiant de beaucoup la recherche de la relation

entre les endroits de l'objet et de son image, et de

leur grandeur relative.

(*) Il serait peut-être préférable d'admettre pour la distance

focale principale le nom d'astrale, parceque c'est là qu'une len-

tille forme l'image d'un astre : on éviterait ainsi au commençant

l'hallucination à cause du nombre infini des fojers qu'une len-

tille peut avoir. Alors on appelerait la postérofocale très conve-

nablement astrale simplement, l'autérofocale antastrale3 la pré-

et la rétro-focale pré- et rétr -astrales. Vojez le § 122 dans la note.
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Les deux points focaux (principaux) ne sauraient

de même être mieux désignés que sous la dénomi-

nation de points tropiquaux ou cardinaux. En effet

c'est autour d'eux, comme autour de pôles, que se

tourne tout le calcul des endroits importai! s pour

3a construction des instrumens d'optique : c'esi à

commencer par eux que les grandeurs relatives

reçoivent le caractère de positives ou de négatives,

selon Je côté où elles se trouvent à l'égard de ces

points; et non à commencer de la lentille comme
on l'a tacitement admis jusqu'à ce jour.

37. Que si maintenant nous mettons zéro pour

les distances préfocales au point antérofocal, et pour

les rétrofocales au postérofocal, et qu'ainsi les points

pré- et rétro- focaux plus distans de la lentille que

les focaux (principaux , ou l'antéro- et le postéro-

focal ) deviennent positifs
,
et, au contraire, ceux

qui tomberont du côté du verre (ou intérieurement

aux points cardinaux ou locaux principaux) néga-

tifs , tout le mystère du mécanisme combiné exi-

stant par les rayons lumineux (réfractés) entre

l'objet et son image ou entre les deux points d'in-

tersection des rayons correspondais , se dévoilera

ouvertement à nos yeux, et s'expliquera le plus

clairement possible , le plus facilement , et le plus

conformément aux grandes lois de la nature. C'est

faute d'avoir défini conformément à la nature ces

points de départ des plus et des minus
,

que l'on

est tombé dans ce chaos dans lequel j'ai trouvé la

min^e et chétive théorie des microscopes, et que

Ann. 48JM. N« IL \\
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sont surgis ces graves inconvéuiens et ces nom-

breuses erreurs qui jusqu'à ce jour ont régné dans

l'explication du mode d'action d'un instrument

dioptrique quelconque (voir même des lunettes d'ap-

proche), et surtout aussi du mode de la vision au

moyen ou au travers de verres optiques (*).

38. En effet, en supposant la distance préfocale

infiniment grande, c. à d. les rayons lumineux di-

vergeant d'un point infiniment éloigné, et pour

cela incidens parallèles, la rétrofocale deviendra

infiniment petite
3

c. à d. tombera au point posté-

rofocal même ou à zéro. A mesure maintenant que

le point lumineux (ou préfocal) approcherait de

Fantérofocal, en même proportion le rétro focal s'é-

loignerait du côté opposé (positif), du postérofocal.

Si de la sorte le préfocal arrive à Fantérofocal , c.

à d. si leur distance devient infiniment petite , le

point rétrofocal sera écarté à une distance infiniment

grande, c. à d. les rayons du même cône lumineux

infractés sortis de la lentille, seront rendus paral-

lèles entr'eux. Si le point préfocal , en continuant

de se rapprocher vers la lentille
,
dépasse du côté

(*) Je crains fort qu'on ne m'accuse de présomption à la

leclare de ce paragraphe, et cependant je ne me suis appesanti

sur ce sujet que pour faire mieux voir au lecteur que c'est ici

que gît cette grande difficulté' qui
, probablement, a si souvent

caché le véritable mécanisme du passage des rajons lumineux

au travers d'une lentille. Que de pénibles méditations j'espère lui

épargner par là, que de veilles, et quelles veilles 1
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intérieur Fantérofocal, ou commence à devenir né-

gatif, d'abord d'une quantité infiniment petite, aussi

le rétrofocal deviendra négatif, mais d'abord d'une

quantité infiniment grande , c. à d. qu'il se trou-

vera à une distance infinie du côté opposé du verre.

A mesure que la grandeur négative de la di-

stance préfocale augmentera, la négative de la ré-

trofocal e diminuera , à tel point que, si le point

préfocal se trouve tout-contre la lentille (en la

supposant d'une épaisseur infiniment petite), le ré-

trofocal s'y trouvera aussi, c. à d. ils coïncideront,,

leur distances étant toutes deux négatives et égales

aux deux distances focales (l'antéro- et la postéro-

focale).

39. De même aussi, en fixant notre attention sur

le point postéro focal, nous trouverons, qu'à mesu-

re que le point rétrofocal s'en écarte positivement,

la distance préfocale ou celle du point de départ

des rayons a dû être positive, et d'abord infiniment

grande et puis toujours plus petite, jusqu'à faire

coincider le pré- avec l'antéro- focal; dans ce dernier

cas la distance rétrofocale deviendrait infiniment

grande ou les rayons (toujours ceux qui prove-

naient d'un même point) émanés de la lentille se-

raient parallèles entr'eux.

UQ. Les deux points focaux principaux (l'antéro-

focaî et le postérofocal) sont donc essentiellement

les véritables pôles autour desquels les grandeurs

pré- et rétro-focales tournent pour devenir posi-
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tives ou négatives ; et c'est justement en s'en rap-

prochant le plus de l'un ou de l'autre côté que

subitement le point d'intersection correspondant de

positif infiniment grand (ou très grand) devient

infiniment grand (ou très grand) négatif.

%\. Il est au surplus clair
,

que aussi îongtems

que la distance préfocale négative ne surpasse pas

rantérofocale, ou que le point de départ des rayons

des cônes lumineux se trouve encore du même

côté du verre que le point antérofocaî, — cas dans

lequel les rayons deviennent de plus en plus di-

vergens,—la rétrofocale, toujours négative, sera pro-

portionnellement plus grande que la postérofocale,

c. à d. que le point rétrofocal tombera du côté du

verre opposé à celui où se trouve le postéro- , ou

du même côté que l'antéro- focal ; donc les rayons

à leur sortie seront divergens. Or les rayons lumi-

neux allant toujours en avant après leur sortie du

point lumineux et ne rebroussant jamais chemin
,

que s'ils sont réfléchis par une surface opaque et

luisante (cas dans lequel ce rehroussement est donc

toujours encore la continuation , mais rétrograde ,

du mouvement primitif, toujours donc encore un

aller-en-avant), il est évident que dans ce dernier

cas il n'y aura pas de point correspondant d'inter-

section (ou de foyer coordonné) effectif > puisque

les rayons divergeront toujours de plus en plus

entr'eux. C'est pourquoi ce n'est qu'en les sup-

posant prolongés du côté opposé à leur direction

réelle
,

qu'on obtient un point d'intersection qui,
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n'existant donc point dans la nature, n'est qu'ima-

ginaire. C'est à dire la direction des rayons partis

d'un même point lumineux (ou des rayons du

même cône) sera à leur sortie de la lentille comme
s'ils venaient directement (c. a d. sans l'interposi-

tion de la lentille, donc simplement à travers l'air)

du point de ce foyer imaginaire.

?f2.Etau contraire, aussi longtems que la distance

rétrofocale négative ne surpassera pas la postérofocale

et que, parconséquent, elle tombera
,
quoique plus

près, toujours encore du même côté de la lentille

que cette dernière , la préfocale
,
négative aussi

,

devra constamment surpasser l'antérofoeale, c. à d,

se trouver au-delà du. verre en comparaison de

celle-ci, ou du même côté que la postérofocale;

donc les rayons devront converger du côté du point

postérofocal, ce qui est également contraire aux lois

que suit la lumière qui émane des corps, mais n'y

est point irradiée. Donc ce point aussi n'est qu'ima-

ginaire, et les rayons tomberont sur la lentille en

convergeant, cas qui dans la nature ne saurait exister,

qu'autant que les rayons émanés d'un point quel-

conque passent, avant d'entrer dans la lentille
,

d'abord par un second milieu transparent (ou soient

réfléchis par une surface luisante concave) qui de

divergens qu'ils étaient primitivement , les rend

d'abord convergens; circonstance qui dépendra évi-

demment du pouvoir réfringent et des deux sur-

faces (celle de l'entrée et celle de la ressortie) du

second milieu. S'il est plus réfringent, ces surfaces



460

devront être convexes en dehors à un degré suffi-

sant, ou l'une bombée et l'autre pjane ou même
creuse; mais dans ce dernier cas (celui où la forme

du second corps serait en ménisque) concave à un

moindre degré que l'autre n'est bombée, en sorte

qu'il y ait prépondérance de la convexité sur la

concavité. C'est le cas pour le verre et le seul qui

nous concerne s'il est question d'instrumens d'opti-

que. Mais si le second milieu était moins réfrin-

gent que le premier , il faudrait prépondérance de

concavité à un degré suffisant pour rendre les

rayons de divergens qu'ils étaient, tandis qu'ils le

traversent, eonvergens,

^3. Je juge très convenable ici de prémunir mes

lecteurs contre une grave erreur dans laquelle il

est si facile de tomber quant à la définition des

points pré- et rétro-focaux. C'est que dans ce cal-

cul il ne faut point se baser sur la grandeur ab-

solue d'aucune de ces distances, exprimée en quel-

que mesure que ce soit
, p. e. en pouces ou en

lignes; et surtout ne point oublier que la distance

préfocale est autre cliose, que la distance du point

lumineux (de l'objet) au verre, puisque effective-

ment celle-ci est la somme de l'autre avec la di-

stance focale (§ 3*f ) ; et que parconséquent nous

trompant à cet égard non seulement pour une

même grandeur nous obtenons de différentes po-

stérofocales, mais que même elles pourront devenir

négatives si pourtant les premières étaient positi-

ves. 11 ne faut donc point croire que si la préfo^



cale est p. e. = m ou — m la rétrofocale devra

A A ,

être = - ou , et moins encore si m exprime
m m

la distance du point lumineux à l'objectif ( === la

préfocale H- l'antérofocale), où même pour un -+ m
on pourra avoir un — pour la rétrofocale. C'est

pourqifbi j'ai dit (§ 36) que la relation inverse

n'avait pas lieu tout simplement entre la pré» et

la postéro-focale (ce qui signifierait en comparaison

à une unité, == 4, quelconque , et où certainement

A \

un m répondrait à un —, un s à un -, un — r à
m s

un — -1 ou qu'elîes^ étaient en relation inverse

entr 'elles , mais l^ien par rapport au foyer (prin-

cipal). Donc si par exemple la préfocale avait 5

pouces , la focale 2 pouces , il faudrait exprimer la

préfocale par f ;
pour une focale de 3 pouces sa

valeur serait
-f ;

pour une de 40, ^ ; et pour les

postérofocales correspondantes non pas toujours \

de pouce, mais au contraire f , f et ~ ; et \ seule-

ment pour le cas où la distance focale serait == 4

pouce. Et pour la même focale, p. e. de 3 pouces,

aux préfocales de: k, 7
, 5, f pouces qui donc se-

ront £, |, |, correspondront les rétrofocales f, |,

f , |j ou tout généralement à — F répond ~ F

comme je l'ai indiqué (au § 33).

%%. De là découle naturellement
,
que la néga-

tion de l'an des points correspondais d'interse-
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ction (du pré- ou du rétro-focal) n'entraîne pas né-

cessairement à sa suite que l'autre de ces points

(Je rétro- ou le pré-focal) devienne absolument ima-

ginaire (ou négatif à partir de la lentille, c. à d.

tombant de l'autre côté qu'il ne devrait pour être

effectif ou du même côté (et non pas de l'opposé)

que le point correspondant); puisque chacune des

distances correspondantes d'intersection étant com-

posée de la pré- ou de la rétro^focale plus la fo-

caie (principale) , ce n'est que lorsque la négation

urpasse la focale
,
que l'intersection tombera au-

delà du verre, et cessera d'être effective, mais de-

viendra imaginaire. Bref: 4° la distance d'un point

préfocal positive ou négative plus grande que le

foyer (rayons couvergens) aura toujours un corres-

pondant rétrofocai effectif; 2
P un point rétrofocal

positif ou négatif dune plus grande distance que

la focale, présuppose un point de départ des rayons

(un préfoca]) toujours effectif ; et 2r ce n'est que

quand la distance pré- ou Sa rétro- focale négative

est moindre que la focale
,

que l'autre point d'in-

tersection correspondant devient imaginaire (car sa

distance négative devient alors plus grande que la

focale principale).

JfS. 11 en résulte de même que
,
pour une len-

tille convexe, l'objet; se trouvant donc à la distance

préfocale plus la focale (i'antérofocale) de la len-

tille , et son image à la focale (la postérofocaïe)

plus la rétrofocale , et les rayons principaux partis

de chaque point s'entrecroisant au centre (environ)
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de la lentille , il en résulte dis-je que les gran-

deurs relatives de l'objet et de son image se trou-

veront en raison directe des distances des points

d'intersection, ou, en nommant les grandeurs g et

G, on aura g : G = d: D.

m M
Mais d étant = F-h — F, et D = — F, il est

M m
clair que pour le cas où l'image deviendrait mul-

tiple de l'objet, donc (puisque alors m = 1), ~= ~
>

on aura —F~ MF: et d= (A + -)F,et
m v AT

;

C'est à dire Vimage multiple défini (ou multiple un

certain nombre de fois) se trouve pour chaque

lentille convexe à autant de fois qiCelle est mul-

tiple plus une fois la distancefocale de sa lentille;

et non à autant de fois simplement qu'elle est

multiple, comme on l'avait toujours admis avant

que j'eusse établi cette élégante el importante loi (*).

Et pour que cette image s'y trouve, il faut que

l'objet soit écarté de la lentille, non de sa distance

focale (comme on l'a toujours admis, mais ce qui

évidemment est absurde, parcequ'alors il ne se

formerait pas d'image du tout, les rayons sortant

(§ 38) parallèles) , mais de la distance focale
,
plus

la même divisée par le multiple défini. C'est faute

(*) Dans ma : No lice sur les avantages des micromètres au

foyer de l'oculaire etc. 1. c. p. 33.
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,
que la

théorie des microscopes (et de tous les instrumens

d'optique) a été défectueuse.

h6. Une conséquence ultérieure de ces lois, c'est

que, dans le cas de la grandeur multiple de l'ima-

ge, c'est la (postéro-) focale qui devient la multiple

de la préfocale, et la rétrofocale celle de la (an-

téro-) focale ; circonstances qui jusqu'à-présent

avaient échappé à l'attention, et qui d'ailleurs décou-

lent aussi immédiatement de la loi \ du para-

graphe 36.

Aberration sphérique.

U7. 11 convient ici de faire observer qu'au passa-

ge des rayons à travers une lentille convexe^ on ne

doit pas prendre trop strictement cette coïncidence

dans un seul point, ou cette intersection des rayons

(§ 2&) émanés d'un point. Non : ce serait con-

traire aux lois fondamentales de la réfraction (§ 21).

En effet , avec quelque réflexion et surtout en

traçant une figure convenable (ou bien par l'ana-

lyse) , on pourra facilement se convaincre que
,

même pour une seule surface sphérique (en suppo-

sant le second milieu indéfiniment étendu de l'au-

tre côté de cette surface), ce ne sera que pour un

cas tout-à-fait exceptionnel (§ 54), que cette inter-

section aura lieu strictement au même point. On

s'aperçoit facilement ,
que si les rayons tombaient



465

sur cette surface convergens à un tel degré (*)

qu'ils se dirigeraient vers le centre de la courbure

de cette surface convexe , ils s'y croiseraient exa-

ctement
;
parceque , dans ce cas, leur direction se

trouvant sur Jes prolongations des rayons de la

surface , ils seront verticaux sur tous ses points
,

donc ne subiront point de réfraction, et continue-

ront dans l'épaisseur du second milieu leur route

primitive.

Mais si les rayons lumineux tombent sur cette

surface de toute autre distance et partant dans

toute antre direction , ils subissent chacun une

réfraction qui dépendra de leur degré d'inclinaison

vers le rayon de courbure mené du centre au

point d'incidence du rayon lumineux.

^8. Si Ton nomme axe de cette surface la ligne

droite menée de son centre directement à travers

elle vers l'objet, et si Ton suppose que celui-ci se

trouve sur cette ligne à une distance infinie , de

telle sorte qu'on pourrait regarder tous les rayons

émanés de chacun de ses points et incidens sur

la surface comme parallèles entr'eux et à cet axe,

alors on conçoit que, si la loi de réfraction était

que le rayon fléchi fasse constamment le même angle

avec la perpendiculaire , les points d'intersection

(*) Par eux-même il n'en saurait exister dans la nature , à

inoins qu'ils ne soient forcés à cette direction par quelque ré-

fraction ou réflexion qu'ils auraient subie sur leur route.
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(Je coïncidence) avec Taxe des rayons tombant

plus près des bords de la surface, devront se trou-

ver plus près d'elle
,
que ceux des rayons incidant

plus près du milieu ou de Taxe.

h9. Si, au contraire , la loi de réfraction était
,

que les angles que les rayons fléchis forment avec

la prolongation de leur direction primitive sont

constamment égaux (pour quelques degrés que ce

soit d'inclinaison à la surface) , ceux qui traverse-

raient la surface plus près de son milieu (sommet),

couperaient Taxe plus près d'elle, et les autres qui

entreraient à travers la surface plus près de ses

bords (ou plus éloigné de son sommet ou de son

milieu) le couperaient plus loin
;

parcequ'alors

après leur réfraction les rayons resteraient de même
parallèles entr'eux , comme avant leur réfraction.

Dans ces deux cas les intersections, même les

plus proches du sommet de la surface, devront tou-

jours encore s'en trouver plus éloignées que le

centre de sa courbure parceque , formant un

angle du côté extérieur avec les rayons de la sur-

face , ils se trouveront toujours plus inclinés vers

son axe que ces derniers.

50. Mais la loi étant
,

que les sinus des angles

d'incidence et de réfraction gardent toujours un

rapport constant (§ 24), le calcul prouve et l'expé-

rience confirme, qu'une surface sphérique convexe

d'un milieu plus dense fait converger les rayons

incidens parallèles entr'eux et à son axe , à un

tel degré
,
que les intersections des plus proches
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des Lords se trouvent plus près du sommet de la

surface, que celles des rayons centraux. Ou en d'au-

tres termes l'analyse montre que les foyers des an-

neaux d'une surface sphérique convexe autour de

l'axe tombent d'autant plus près de cette surface

que la dimension de l'anneau augmente , de sorte

que le foyer des rayons centraux est le plus éloi-

gné de la surface.

Donc une seule surface sphérique ne pourra ja-

mais rassembler les rayons parallèles en un seul

point ; il faudrait pour cela qu'elle eût une autre

courbure plus prononcée vers son sommet ^ si le

second milieu était plus dense que le premier, ou

moins forte (étant de plus concave) , s'il avait un

pouvoir réfringent moindre.

54. On conçoit cependant que / si l'objet lumi-

neux approchait de plus en plus vers la lentille, il

pourrait bien s'en trouver à une telle dislance
,

que les rayons qu'il lui enverrait deviendraient diver-

gens à un tel degrés, que l'intersection avec l'axe

des centraux et de ceux qui y tombent plus près

des bords se trouverait au même point. Ceci aura

seulement lieu lorsque la distance de l'objet ou du

point lumineux (que l'on suppose situé sur l'axe)

au centre de la courbure est égale à l'index de

réfraction multiplié par le rayon de la courbure.

Et alors l'image de ce point se formera (ou le foyer

se trouvera) à une distance du centre de courbure

qui est égale du rayon divisé par le rapport de
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réfraction (§ 33) (
*

). Alors, mais seulement alors,

c. à cl. uniquement pour cette distance de l'objet,

le foyer (l'intersection) de tous les rayons ne for-

merait qu'un seul point , mais qui se trouvera en-

core plus éloigné de la lentille que le centre de sa

courbure , et plus encore que dans les cas pré-

cédens.

Si dans ce dernier cas on limitait le second mi-

lieu (que nous avons d'abord admis indéfini) de

l'autre côté par une surface spbérique concave
,

ayant pour centre de courbure le point focal de la

première , on aurait une lentille concavo-convexe

(ménisque convexe) qui garderait ( § 13) le foyer

(d'un seul point) de la première surface.

52. Si l'objet approche encore plus près de la

lentille, se seraient alors au contraire les rayons cen-

traux qui couperaient l'axe pins près du sommet

,

les marginaux plus loin; mais en général les points

d'intersection avec l'axe seraient encore plus éloi-

gnés du sommet que dans le cas précédent.

Et finalement pour des rayons incidens sur une

surface spbérique, convergeas à un plus fort de-

gré que les rayons de sa surface, ce seraient encore

(*) J'avais Lien trouvé quelque part l'indication de cette dis-

tance, mais, à ce qu'il me semblait , d'une manière fausse ; c'est

pourquoi j'hésitais de la communiquer au lecteur. Mais l'ayant

obtenue rectifiée par un de mes respectables collègues M. Brasch-

mann, Professeur d'Optique à Moscou
,

je me suis empressé de

la donner ici.
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les rayons centraux qui couperaient l'axe plus près

du sommet que les marginaux. Seulement clans ce

cas- toutes les intersections se trouveront en-deçà

(c. à d« plus près du sommet) du centre de la

courbure.

Bref, ordinairement le foyer des rayons qui

auront traversé une surface sphérique convexe (d'un

second milieu plus réfringent) ne sera donc aucune-

ment un seul point mais ce sera une multitude

(une infinité) de points disposés à diverses distan-

ces de son sommet et de son axe sur une surface

courbe particulière, qu'on appelle surface caustique»

53. On conçoit donc aussi que pour le cas où une

surface antérieure bombée d'un second milieu

eût imprimé aux rayons de plus en plus margi-

naux la tendance de s'entrecroiser , soit enlr'eux

soit avec J'axe
,
toujours de plus en plus près de

son sommet que les rayons centraux, elle aura ce-

pendant pu les rendre convergens à un tel de-

gré, que la surface postérieure ,du même milieu

,

aussi spbérique, si elle a le rayon de courbure pour

cela convenable , en agissant sur les rayons (de-

venus convergens par l'action de la première face)

d'une manière opposée
,
pourra avoir pour résultat

que les différens points d'intersection (qui tomberont

donc du côté négatif) se rapprocheront de plus en

plus entr'eux.

5/1. Pour ne pas dépasser les limites que je me
suis imposées je me bornerai, sans entrer dans d'ul-

térieurs raisonnemens à ce sujet, d'indiquer soui-
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maîrement les principales déductions du calcul et

de l'expérience.

On appelle aberration à cause de la sphéricité

des lentilles, ou pour plus de brièveté, simplement

aberration sphérique , cette déviation des rayons

de la route
,

qu'ils devraient tenir pour former,

après leur passage à travers la lentille, un foyer com-

mun dans un point unique ; ou qui fait que les

rayons incidens parallèles marginaux d'une lentille

sphérique forment une distance focale plus courte

que les centraux.

On la nomme longitudinale ou selon Taxe , si

l'on considère son action quant à la distance mu-
tuelle des points d'intersection des rayons margi-

naux et centraux avec l'axe , le long de celui-ci

même;

—

transversale ou latérale, lorsqu'on l'expri-

me par la distance à laquelle les rayons marginaux

ont dépassé, après l'avoir croisé , l'axe dans l'en-

droit du foyer des centraux; c. à d. par la perpen-

diculaire menée sur l'axe au foyer des rayons cen-

traux jusqu'à son intersection avec la prolongation

des rayons marginaux après leur intersection.

Donc à la distance de l'intersection des rayons

centraux, les marginaux ne formeront plus un point

seulement, mais, s'étant croisés avant eux, ils pro-

duiront par leurs prolongations divergentes un pe-^

tit cercle lumineux entier.

11 y aura ainsi un endroit où les rayons qui ont

traversé la lentille se trouveront tous réunis dans

le plus petit espace ou dans le plus petit cercle
3
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qu'on appelle (le plus petit) cercle d'aberration

sphérique. C'est ici qu'ils produiront le plus de clar-

té, de chaleur, et d'effet en général.

55. On comprend facilement quel doit être l'effet

de l'aberration sphérique sur la netteté des images

projetées par line lentille sphérique. Sur quelque

endroit qu'on intercepte les rayons émanés d'un

seul point de l'objet, fût-ce, non seulement à la

distance du foyer des rayons parallèles centraux
,

mais même à l'endroit du cercle d'aberration, cha-

cun de ses points ne sera plus représenté par un

point unique , mais par un cercle. Il est évident

que les cercles représentant ainsi les points de l'ob-

jet très voisins se recouvriront en partie entr'eux,

et produiront donc une image confuse et indis-

tincte
, manquant de netteté tranchée.

56. On aura aussi compris (§ 53) les moyens

que nous possédons pour affaiblir (et annuler mê-

me, si c'est possible), l'effet nuisible de l'aberration

sphérique. Pour des rayons incidens parallèles il est

impossible d'anéantir l'aberration sphérique d'une

seule lentille ; mais pour des rayons divergens il

y a deux valeurs pour la distance du point lumi-

neux, où il n'y aura pas d'aberration ; mais l'ana-

lyse prouve que ces valeurs dépendent de l'index

de réfraction et des courbures des surfaces, de telle

sorte qu'elles peuvent dans certains cas n'être

qu'imaginaires.

Cet effet ne saurait en général être complètement

détruit avec une seule lentille
,
n'ayant que deux

Jnn. ASkL N° IL \%
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surfaces, excepté le seul cas de la distance définie

de l'objet que j'ai indiqué (§ 51) plus haut. Mais

toujours une lentille, construite avec des courbures

de rayons par rapport au pouvoir réfringent de

sa masse tels
,

que l'effet nuisible de l'aberra-

tion spbérique acquiert son minimum (pour les ray-

ons incidens parallèles) , est appelée lentille de la

meilleure forme> parcequ'elle a la forme la plus con-

venable pour un verre ardent ou pour un objectif

de lunettes d'approche (si toutefois on en veut en-

core d'une seule lentille}.

On trouve que dans une telle lentille le rapport

du rayon de la surface antérieure à celui de la

. A
v %-\~n— Znn

, .

postérieure doit être - = — , eu désignantv R n (2/2+1)
b

par n le rapport de réfraction. Ainsi pour le verre

dont ce rapport serait (§21, note) exactement de

4, 5 les rayons pour la lentille biconvexe de la meil-

leure forme seraient |, avec l'index 1,53 les

rayons ~ etc.

Mais avec deux ou un plus grand nombre de

lentilles
,
qu'elles soient d'un verre du même ou

bien de différens pouvoirs réfringens , on peut

toujours composer, en calculant bien les distances

et les rayons des courbures, un doublet (multiplet)

qui sera exempt d'aberration spbérique pour cha-

que,, et même jusqu'à un certain point pour toute

distance de l'objet.

57. On a de même trouvé que la grandeur de
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l'aberration sphérique dépend de l'ouverture et du

foyer de la lentille. Ainsi :

4°. L'aberration sphérique longitudinale sera, pour

la même masse de verre, en rapport direct du carré

du diamètre de l'ouverture d'une lentille et en rai-

son inverse de sa longueur focale;

2°. Le diamètre du (plus petit) cercle d'aber-

ration , au contraire, suit le rapport direct du
cube du diamètre de l'ouverture et le rapport in-

verse du carré du foyer ; et finalement

3°. Il exprime la quatrième partie (approximati-

vement) du diamètre du cercle de l'aberration sphé-

rique latérale.

On appelle ordinairement aplanatiques les lentilles

(doublets) dont les rayons des courbures sont calcu-

lés pour les rendre exemptes d'aberration sphéri-

que, au moins pour des objets à une distance dé-

finie
,
quoique présentement on emploie ce terme

le plus communément pour désigner une lentille

exempte de toute aberration (aussi de la chroma-

tique
, § 62).

Aberration chromatique.

58. H y a encore une autre cause qui empêche,

que tous les rayons issus d'un seul point de l'ob-

jet , ne s'entrecroisent après avoir passé à travers

une lentille convexe dans un point unique, et qui

donc de même dérange la netteté des images que
42*



la lentille projette. Je veux parler de Vaberration

chromatique.

Si on laisse entrer dans mie chambre obscure
,

par un orifice quelque petit qu'il soit, ménage au

volet, un rayon de lumière, même aussi mince que

possible
,
qu'on fera tomber sur un verre (second

milieu) dont les deux faces opposées ne soient pas

parallèles entr'elles, mais inclinées c. à d. formant

un angle entr'elles (voir sur un prisme en verre)

on observera
,
que le rayon en le traversant sera

non seulement dévié par la double réfraction qu'il

subit à la face antérieure (à son entrée) et à la

postérieure (à sa sortie) du verre de sa route pri-

mitive, mais encore on trouvera , en opposant sur

la prolongation de la route du rayon après sa res-

sortie à l'air une surface blanche, au lieu de l'ima-

ge blanche du rayon primitif, un spectre coloré

allongé formé de toutes les couleurs de l'iris , dis-

posées par raies ou couches
(
parallèles soit entr'

elles soit avec le bord réfringent du prisme) , à

commencer par une raie rouge (*), puis une oran-

ge, une jaune, une verte , une azurée , une bleue-

foncé, et finalement une violette (**). Cette dernière

se trouvera avoir le plus dévié que toutes les autres

de la direction primitive du rayon. Et par des tein-

(
*

) Des rayons les plus lenls d'après la théorie d'ondu-

lations.

(
**

) Des rayons les plus rapides suivant la the'orie d'ondu-

lations.
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tes intermédiaires toutes ces raies passent insensi-

blement Tune dans l'autre qui lui est voisine. De

plus il y a, comme Fraunhofer Ta observé le pre-

mier , dans ce spectre plusieurs raies noires d'une

largeur différente, mais toujours très fines, dont il

a désigné les sept principales par les premières let-

tres de l'alphabet. Il y a en tout plus de li-

gnes noires. Mais si l'on avait laissé passer le rayon

par un verre à surfaces parallèles , ce phénomène

remarquable n'aurait pas lieu.

59. Pour l'expliquer on est obligé d'admettre que

chaque rayon de lumière (blanche) des nuées ou

du soleil, quelque mince qu'il soit, doit être regar-

dé comme un faisceau de rayons de différentes

couleurs, parallèles entr'eux, possédant une réfran-

gibilité différente, et constituant donc
,
pour ainsi

dire, ses élémens (*).

Si donc un rayon subit une réfraction à la sur-

face d'un second milieu qu'il pénètre , il la subit

différemment (c. à d. à différens degrés) dans ses

divers rayons élémentaires
,

proportionellement à

leur propre degré de réfrangibilité. Donc
,
après

l'infraction du rayon entier, ses élémens ne conti-

(*) L'intensité de clarté de ces différens rajons colores est

différente, et suivant Fraunhofer, en proportion telle, que met-

tant celle du jaune le plus éclatant = 1, elle est dans l'extrême

rouge 0,032, dans son milieu
;094, dans l'orange 0,640, dans

le vert 0,480 dans l'azur O^iïO, à la limite entre l'indigo eî le

viole 0,031, au milieu du violet 0,0056.
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n lieront plus leurs routes parallèles entr'eux, mais

bien en divergeant. Alors, si la seconde face (la face de

ressortie des rayons) se trouve inclinée à la première,

non seulement la réfraction du rayon en général

augmentera, mais aussi la dispersion ou la divergence

de ses élémens. Si au contraire la seconde face était

parallèle à celle d'entrée , la réfraction générale

y aurait lieu au même degré qu'à celle-ci, mais en

sens inverse , et donc le rayon serait redressé à

sa direction primitive ; mais encore, ses élémens étant

de divergens rendus de nouveau parallèles , le

spectre aura disparu, et le rayon
,
décomposé par

la surface antérieure en ses élémens , sera recom-

posé par la postérieure en lumière homogène ou

blanche; parce que dans ce cas la partie intravitrale

(§ 27) de chaque rayon formera des angles croisés

égaux avec les deux surfaces.

60. On voit donc, que pour les différens élémens

d'un rayon le rapport (l'index) de réfraction (§ 21)

sera différent, le plus considérable pour les rayons

violets , le moins grand pour l'élément rouge. On
appelle rapport de réfraction moyen, celui qui ap-

partient à l'élément (jaune, près de la ligne E de

Fraunhofer dans le spectre coloré, § 58) qui après

la réfraction tiendra dans sa course exactement le

milieu entre celle du rayon rouge ( le moins ré-

frangible) et le violet (ou le plus réfrangible), ou

qui partage l'angle contenu entre ces élémens ex-

trêmes, nommé angle de dispersion, en deux parties

égales.



C'est ce rapport (index) de réfraction moyen qu'il

faut naturellement toujours comprendre
,
quand il

s'agit de ce rapport en général
, p. e. lorsqu'on

dit telle substance possède tel rapport de réfra-

ction (§ 21).

64. On exprime le rapport de dispersion (absolu)

par le rapport de l'angle de dispersion à l'angle

moyen de réfraction. On l'obtient donc en divisant

la différence des rapports de réfraction pour les

rayons violets et pour les rouges par la différence

du rapport de réfraction moyen et de l'unité. C.

à d. si dn exprime la différence du pouvoir réfrin-

gent pour les rayons extrêmes ( les rouges et les

violets) et 77=—, celui des mitoyens (jaunes),
f J VI 1' A

sera ce qu'on appelle le rapport ( l'index ) de dis-

persion de la masse transparente. Soit par exemple

l'index de réfraction pour une certaine masse de

verre pour les rayons violets 4,58 pour les rouges

4,52, celui donc pour les moyens 4,55, on aurait

. V, , • 4,58— 1,52
pour index de dispersion =0,0 109.—Si uner r 1,55—1

autre masse de verre avait pour rapport des rayons

violets 4,597, des rouges 4,563, des moyens 4,58, on

, .
4,597-4,563

trouverait pour le rapport de dispersion >

^ ^
—-—

-

= 0,0586.

L'expérience prouve en outre
,

que plus dans

différens milieux le rapport de réfraction (moyen)
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est considérable
,

plus aussi est grand le rapport

de dispersion ; mais que toutefois ces rapports ne

sont pas exactement proportionnels.

62. 11 est d'ailleurs évident, que, pendant le pas-

sage d'un rayon à travers une lentille convexe, les

divers éJémens seront
,
comparativement entr'eux

,

réfractés tout pareillement comme les rayons en-

tiers (ou l'élément moyen) tombant plus ou moins

près du sommet de cette lentille; c'est à dire l'élé-

ment rouge coupera l'axe (à la manière des rayons

centraux) plus loin, et l'élément violet (tout comme
les rayons marginaux) plus près du sommet ou du
centre bombé de la lentille, et l'orange, le jaune,

le vert, l'azur, et le bleu au milieu entre ces ex-

trêmes. C'est cette dispersion des élémens parallè-

les du rayon primitif, qu'on appelle aberration

chromatique , et on pourra de même et tout pa-

reillement la distinguer en longitudinale et en trans-

versale, et également admettre un cercle d'aber-

ration cliromatique.

63. Son effet sur la netteté des images devra

partant être absolument semblable. Lors même
qu'une lentille serait exempte d'aberration spliéri-

que, les élémens des rayons issus d'un même point

ne s'entrecroiseront pas dans un seul point (cela

n'arriverait que pour l'élément moyen de tous les

rayons) mais formeraient, sur quelque endroit de

sa route qu'on interceptât le rayon, des cercles de

différens diamètres et de différentes couleurs s'en-

tre-recouvrant seulement en partie, les plus grands



^79

dépassant toujours de leurs bords les plus petits.

11 en sera de même pour chaque point de l'objet
,

qui par- conséquent serait représenté dans l'image

non par un seul point mais par un petit cercle
,

composé de bandes concentriques des diverses cou-

leurs de l'iris. Comme néanmoins sur le milieu de

l'objet il y aura à chaque point de l'image des

cercles de différentes couleurs qui s'entrecroiseront,

l'aberration sphérique, quoique les couleurs de l'iris

s'y entr'effacent diversement, dérangera la surface

de l'image d'une autre manière , en faisant exister

à chacun de ses points les divers élémens de ray-

ons issus de divers points de l'objet; et ce ne sera

que vers les bords de l'image que les couleurs de

l'iris, provenant de l'extrême bord de l'objet, res-

teront perceptibles ,
parcequ'ici il n'y aura pas de

supplément des autres élémens.

61. C'est là (§ 61 ) même une circonstance fort

heureuse pour l'Opticien , sans laquelle il n'aurait

aucun moyen de recomposer un rayon de lumière

décomposé par sa réfraction , sans lui restituer sa

direction primitive; il serait par-conséquent tout-à-

fait impossible de faire converger des rayons pa-

rallèles ou divergens , sans conserver Ja diver-

gence de leurs élémens , ou leur aberration chro-

matique.

Mais ainsi il devient possible, que, tout en im-

primant aux rayons émanés d'un point unique de

l'objet une direction convergente déterminée , l'on

force leurs divers élémens par des aberrations en
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sens contraire approximativement égales aux pre-

mières à se recombiner (an moins jusqu'à un cer-

tain point). Il y aura donc compensation d'une

aberration chromatique dans un sens (soit positive)

par une autre subséquente égale en sens contraire

(ou négative).

65. Une lentille dans laquelle l'aberration chro-

matique serait corrigée, reçoit pour cette raison le

nom d'achromatique. Et quoiqu'en elle-même l'a-

berration chromatique, ayant pour source la décom-

position des rayons en leurs élémens à cause de la

perte du parallélisme mutuel de ceux-ci, serait le

plus complètement abolie par la recomposition des

rayons de leurs élémens rendus de nouveau pa-

rallèles ; et quoique donc Vachromatisme soit la

question d'une restitution du parallélisme perdu de

leurs élémens, sans que ni la distance de l'objet,

ni celle de l'image à la lentille y entrassent pour

quelque chose, cependant il est à observer, qu'il

ne peut être atteint d'une manière aussi complète

que par un verre à surfaces parallèles , où donc

les rayons conserveraient toujours leur direction

primitive. Mais avec une lentille (fût-elle collective

ou dispersive) l'achromatisme ne peut être rétabli

(au moins par un doublet) qu'entre deux des élé-

mens chromatiques ; les autres élémens manque-

raient toujours encore du parallélisme nécessaire

pour reconstruire entièrement le rayon primitif, et

conserveraient un certain degré d'aberration de la

route des premiers. Il faudrait au moins un plus
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grand nombre de lentilles en différens verres de

différens rapports de réfraction et de dispersion ,

pour réunir un plus grand nombre d'élémens cbro-

matiques.

On pourrait donc par un doublet de différent

verre, et produisant des réfractions en sens opposé,

l'un convexe et l'autre concave, atteindre la réu-

nion des élémens extrêmes: rouge (clair) et violet:

mais on préfère à juste raison de réunir les élé-

mens les plus éclatans : rouge brillant (près de

l'orange) et bleu foncé intense (*) ;
parce qu'ainsi

l'influence des élémens moins éclatans aberrant se

fait moins sentir.

66. On trouve que, s'il est simplement question

de corriger l'aberration cbroma tique , il suffit de

prendre les courbures des deux lentilles de deux

différens verres telles, que leurs foyers deviennent

proportionnels à leurs pouvoirs dispersifs (§ 61 ). On
prend pour cela la lentille convexe de crown-glass

(ayant un moindre pouvoir dispersif) et la concave

en flint-glass (à pouvoir dispersif plus considérable).

Seulement pour faciliter le calcul on a coutume de ne

pas indiquer leur pouvoir dispersif absolu (c. à d. le

pouvoir dispersif de chacune de ces masses de verre

à part], mais relatif, en l'exprimant par la rela-

tion mutuelle de ces rapports et en prenant l'in-

dex le plus grand pour unité. Si p. e. on avait

(*) ^°je L l a » oie du § 59.
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trouvé (§ 64) que le rapport disperslf absolu du

crown était 0,0 109, et celui du flint 0,0586 , leur

rapport dispersif mutuel serait
,
parceque 0,0586 :

0,0109 = \ : 0,486, = 0,486 (*).
'

67. Mais comme une lentille exempte d'aberra-

tion chromatique
,
pourrait produire un fort mau-

vais effet à cause de l'aberration sphérique qui, si

elle n'avait pas été considérée
,
pourrait même se

trouver augmentée, on tâche constamment de cal-

culer le doublet en crown et flint de telle manière,

qu'il soit exempt des deux aberrations : de la chro-

matique et de la sphérique en même tems. On
nomme (il est vrai proprement par abus) une telle

lentille ou simplement aplanatique , ou même tout

bonnement achromatique
,
quoique il serait plus

juste de dire qu'elle était l'un (§ 57) et l'autre à

la fois.

Cette considération rend le calcul infiniment plus

compliqué en sorte cuie nous ne pouvons pas nous

y livrer. D'après Sir J. F. Herschel (**) la meilleure

forme du doublet serait que la lentille de cristal

fût inéqui-biconvexe en tournant le côté moins con-

vexe vers l'objet, et celle de flint convexo-concave

(ménisque concave) en tournant la concavité du

(* ) On trouve dans l'ouvrage cité de M. RadicTce les rapports

di^persifs pour beaucoup de substances, T. II. p. 450—453.

(•**;) transactions of the Royal Socîetj for 1821. F. II. p.

222. cl Kdinburgh philosophical Journal. Vol. VI. p. 361.
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côté Je la lentille en crown. Alors il trouve, qu'un

pareil doublet est approximativement exempt de

toute aberration si , en désignant son foyer désiré

par 40, on prend pour rayon de la courbure exté-

rieure de la lentille de crown 6
; 72, et pour celle de

flint (convexe) 4^,2 et qu'on calcule les rayons des

surfaces internes de la sorte que les foyers de cha-

cune des lentilles (prises à-part) se trouvent en

rapport de leurs pouvoirs dispersifs. —- îl donne en

outre une métbode infiniment plus exacte et qui

donne des résultats très satisfaisans non seulement

pour des objets infiniment éloignés , mais encore

pour de plus rapprocbés. Mais elle est encore beau-

coup plus compliquée.

68. Je me bornerai à ajouter seulement
,
que l'a-

berration chromatique longitudinale croît
,
pour

des lentilles du même verre , avec leur longueur

focale, et ne dépend guère de leur ouverture, res-

tant constamment la même , si seulement le foyer

aussi reste le même, quelque soit l'ouverture de la

lentille; ce qui est tout le contraire de l'aberration

sphérique longitudinale. Mais le cercle d'aberration

chromatique est proportionnel au diamètre de

l'ouverture. «

En s'arrêtant ici pour reprendre haleine, en ré-

capitulant ce qu'il vient de lire dans les paragra-

phes précédens, et en trouvant qu'il s'agissait prin-

cipalement de la théorie de la formation des ima-

ges au moyen de lentilles convexes , le lecteur

pourrait facilement croire, que tout cela n'est ici,
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c. à d. dans la théorie du microscope simple, qu'un

hors d'oeuvre, parce que, comme je l'ai indiqué moi

même (§ 7), cela constitue essentiellement la théo-

rie de l'objectif des microscopes composés. Je le prie

de suspendre encore son jugement, et je suis con-

vaincu, qu'après avoir lu ce qui suit sur la vision

en général et particulièrement à travers ou au

moyen de lentilles optiques, il restera d'accord avec

moi que, s'il fallait absolument parler de ces cho-

ses, c'était ici qu'il convenait de le faire.

Vision en général. .

69. Quand
,

après avoir observé la plupart des

faits ci-dessus énoncés, on en eut trouvé la prin-

cipale cause qui est Yinfraction des rayons lumi-

neux traversant divers milieu, il était tout naturel

de penser que le mécanisme de la vision à la sim-

ple vue (à l'œil nu ou non armé d'un appareil

optique quelconque) devait dépendre de ces mêmes
circonstances. Le globe de l'œil étant , en effet

,

composé de membranes transparentes à leur seg-

ment antérieur , ou bien de membranes percées

d'un trou , et de diverses humeurs différemment

denses ,
qui remplissent leur cavité

,
plus l'expan-

sion en réseau ou en lame mince du nerf optique

(rétine) sur l'intérieur de la paroi postérieure de

ce globe creux , et les objets n'étant visibles pour

nous que lorsqu'il fait suffisamment clair et non

dans les ténèbres , il était facile d'arriver par le
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jugement et par l'expérience , concernant la vision

aux résultats su ivans :

4° Que le bulbe de l'œil agit à Vinstar de len-

tilles convexes superposées entr'elles.

2° Qu'il y a vision distincte dès que la distance

d'un objet à l'oeil est telle, que par les réfractions

successives que subissaient les rayons lumineux

partis de tous les points de cet objet, ils se réunis-

saient de nouveau à l'intérieur de l'oeil en points

uniques exactement sur la surface de la rétine, de

telle sorte qu'ils y forment une image (réduite et

renversée) de l'objet.

70. Les sensations de tous les sens externes pou-

vant, en dernière analyse , être ramenées au sen-

timent organique ou à la cénesthèse , ou plus près

encore au toucher existant dans toute la périphérie

de notre corps, seulement diversement modifié en

raison de la structure particulière et plus compli-

quée des organes des autres sens , la vision n'est

donc proprement autre chose, pour nous exprimer

d'une manière palpable, que l'attouchement de la

rétine non pas immédiatement par l'objet visible
,

mais par l'entremise des rayons lumineux qui en

partent et fonctionnent , pour ainsi dire, comme
des sondes , bref un sondage de la rétine par les

rayons envoyés de Vobjet.

74, Elle sera distincte ou nette si tous les rayons

partis d'un même point, et seulement ceux-ci, tom-

bent sur un seul , ou sondent le même atome or-

ganique ou sensible de cette membrane; et au con-
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traire plus ou moins indistincte soit que les rayons

d'un point incident sur différens points de la ré-

tine (où il y aurait multiplicité de perception d'un

même point), soit que des rayons provenus de dif-

férens points de l'objet agissent sur un même atome

(où il y aurait confusion de perception de diffé-

rens points) ; et cela d'autant plus que ces deux

causes doivent toujours se trouver combinées.

72. Tl est donc évident que , si un objet quel-

conque se trouve ou trop près ou trop éloigné de

l'œil, pour que les rayons qui en partent satisfas-

sent à ces conditions , il n'y aura pas de vision

précise; car, dans le premier cas, la faculté réfrin-

gente du bulbe (vu sa distance focale principale) ne

suffirait pas pour rendre les rayons des cônes lu-

mineux assez convergens pour les faire s'entrecroi-

ser sur la rétine même., mais le point d'intersection

correspondant à la distance de l'objet se trouverait

en arrière ou au-delà de la rétine: et, dans le se-

cond cas, les rayons se croiseraient avant de l'avoir

atteinte; bref la rétine, dans les deux cas, serait

frappée non par les sommets dçs cônes lumineux
?

mais par un cercle entier de lumière, produit dans

le premier cas par les rayons convergens avant

leur réunion , et dans le second par les divergens

après s'être entrecroisés. Je ne parlerai pas du cas

où la distance de l'objet deviendrait aussi courte

que la préfocale deviendrait négative
(
quoique

moindre que la focale) ; alors il n'y aurait même
pas de rétrofocal effectif.
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11 y a donc pour chaque œil une certaine di-

stance de l'objet à laquelle celui-ci est vu le plus

nettement possible dans tous ses détails. C'est la

distance de la vue distincte ou nette qui non seu-

lement varie pour les yeux de différentes person-

nes {myopes ou bien presbytes à différens degrés),

mais encore assez souvent pour les deux ministres

de la vue de la même personne.

73. On ne doit cependant pas prendre cette di-

stance définie de la vision distincte d'une manière

trop exactement rigoureuse: non, on peut, au con-

traire , voir assez distinctement des objets se trou-

vant à différentes distances de l'oeil ; et cela pour

deux raisons.

D'abord je suppose
,

qu'il n'est pas absolument

indispensable pour la vision nette, que les rayons

émanés d'un même point se réunissent sur la ré-

tine en un point géométrique. Non
,
je crois que

,

chaque atome percipiant de cette membrane, comme
toute chose matérielle, tel exigu qu'il soit , devant

pourtant avoir une certaine dimension (*), il suffit

(*) Suivant Treviranus la rétine est composée de trois cou-

ches principales, d'une couche extérieure pulpeuse et granuleuse,

d'une mojenne nerveuse-fibreuse, formée par l'expansion des

fibres du nerf optique, et d'une inlerne qui, étant (ce que cepen-

dant d'autres nient) la continuation de la précédente, est formée

de fibres cylindriques qui se terminent vers l'intérieur de l'œil

en petites papilles.

La grandeur de ces papilles a été trouvée dans le lapin de

0033
mm

, dans les oiseaux de 0,002-0,004 , dans la gre~

Ami. 48*11. N<> II. 13
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que ces rayons soient réunis en un espace assez

étroit, pour qu'ils ne dépassent pas la limite d'un

même atome. Et c'est même dans cette circon-

stance que je pense trouver l'explication de ce fait,

que différentes personnes, jouissant d'ailleurs tou-

tes d'une bonne vue, ne puissent distinguer au

même degré les plus menus détails des objets, ou

des objets également petits, comme p. e. les raies

d'une échelle très fine ou micrométrique, dont la

finesse en dépassant une certaine limite , finit par

les rendre parfaitement imperceptibles à l'œil de

l'homme. Je suppose ici
,
que plus les atomes per-

cipians de la rétine sont petits et resserrés
,

plus

aussi les détails les plus fins et les plus rapprochés

resteront encore visibles, et que chez les personnes

où ces atomes seront plus considérables et plus

écartés, plusieurs de ces détails tomberont déjà,

au moyen des rayons , sur le même atome et ne

pourront plus être séparément distingués.

7H-. Ét puis, en second lieu, l'œil de l'homme (et

celui de presque tous les animaux doués du sens

de la vision) est doué de la faculté de changer son

joyer, et par là de pouvoir, en difïérens momens,

rassembler sur la rétine même en points uniques,

nouille de 0,0066, et dans celle-ci le diamètre des cylindres de

0,004. Radicke 1. c. p. 213 et 214.

Dans l'homme Treviranus a trouve' le diamètre des papilles

de la rétine de 0,000 i 0-0,000 15 de pouce. Ibidem p. 241.
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les rayons partis d'objets qui se trouvent à diffé-

rentes distances de l'oeil. Cette faculté
, qu'où

nomme faculté etaccomodatlon (c. à d. à la di-

stance (différente) des objets) de Vœil > ou accomo-

datrice, dépend principalement de ce qu'au moyen

des muscles régissans le bulbe de l'œil , ses mem-
branes peuvent être différemment tendues , d'où

provient, que tout en devenant plus bombée, la

surface antérieure du globe de l'œil se rapproche

de son fond , ou que, en même tems que la con-

vergence des rayons est augmentée , la distance

postérofocale aussi est encore diminuée* Peut être

aussi le pouvoir réfringent même des parties de

i'œil, ou du moins de ses membranes est-il augmenté

suivant le degré de leur tension plus considérable.

Toutefois , néanmoins , est-il vrai de dire que
,

quoique avec effort chaque œil poisse assez bien

discerner les objets situés à différentes distances

(entre certaines limites), il ne les voit le plus net-*-

tement et avec la moindre fatigue qu'à cette di-

stance définie
,
que pour cela on a nommé la di**

stance de la vision distincte»

75. Il est évident d'ailleurs, que les objets plus

éloignés que la distance de la vision distincte, quelle

qu'elle soit, seront pourtant proportionellement

toujours plus parfaitement vus
,
que ceux qui se-

ront au même degré plus rapprochés de l'œil , la

pré- et la rétro-locale se trouvant en rapport in-

verse à la focale (§ 36. 2°). Supposons , en efîet
,

que la distance focal d'un certain œil soit p. e*

43*
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d'un pouce, celle de sa vision distincte de 4 1 pou-

ces; il est évident alors (§ 3^) que la rétrofocale

correspondante (à l'antérofocale de 40'') devra avoir

j~ de pouce , et la distance de la rétine à la cor-

née (paroi antérieur de l'œil) \~ de pouce (*). En

écartant l'objet de cet œil à 42, 45, 49, 20, 21,

pouces, l'image se formerait à 1^, 1^ ,
1~

] 4^,

^Zô ^e Pouce derrière la lentille ; mais en le rap-

prochant d'autant, c, à d. de 40, 7, 3, 2, 4 pouces

les correspondantes seraient à 4£, 4^, 2, co de

pouces; ou la distance du point rétrofocal à la cor-

née (ou plus proprement au point d'intersection

des rayons principaux dans l'œil) devra pour le

premier cas varier seulement jusqu'à ^ de pouce

de moins, valeur qui jusqu'à un certain degré pourra

bien être vaincue par la faculté accomodatrice de

l'œil; tandisque dans le second cas elle devrait va-

rier entre 4,4 et 2 pouces et même jusqu'à l'in-

fini, et cela en plus, ce qui certainement ne pourra

aucunement être produit par cette faculté. Car que

l'œil puisse au moyen de la tension de ses muscles

( *) On conçoit facilement, qu'ici j'ai admi;, que le point d'in-

tersection pour les ravons principaux (§ 27, noie) dans l'œil se

trouvait sur la cornée même. Mais il convient de faire observer

que je ne l'ai fait que pour la facilité et la simplicité' de l'exem-

ple , sachant très bien que d'autres l'ont trouvé par des expé-

riences directes à peu prés au milieu de l'axe de l'œil (Folk-

tnann), ou la mettent, peut être plus exactement encore, au cen-

tre de courbure de la cornée {Radiche 1 c. p. 219 et 220).
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être réduit dans sou axe antéro-postérieur de 4— (*)

à 1^ (ce qui ne serait que la 22Gème partie de

son diamètre), cela est admissible ; mais non qu'il

augmente et cela à sa double grandeur et au-delà!

76. La valeur effective de la distance de la vue

distincte moyenne (c. à d. pour le plus grand nom-

bre des yeiiv , et quand on les appelle ordinaire-

ment bons) est entre 8 et 40 pouces anglais: met-

tons 9 pouces. Les yeux où elle est, considérable-

ment
,

plus grande sont nommés presbytes , et

ceux où elle est (quoique ce ne soit que faiblement)

moindre myopes. On en voit où elle se trouve à

6
}
h, 3 et 2 pouces (ce qui pourtant est assez rare);

et chez les presbytes à A\
,

"15, 20 //
et finalement

aussi loin, que le bras étendu de toute sa longueur

ne suffit pas pour leur laisser lire un livre sans

fatiguer l'œil (**). Souvent aussi on confond en-

semble les yeux normaux et presbytes sous la

dernière de ces dénominations; et effectivement,

(*) Aussi celle dimension de l'œil dans son axe visuel n'a été

acceptée ici que pour l'exemple 3 quoiqu'elle soit conforme à la

realité. On pourra consulter pour les véiitahles dimensions de

ditlérens jeux et de leurs parties trouvées par l'expérience un

mémoire de M. Krause (Pogg. Ann. XXXIX. p. 530). De là elles

ont élé en partie reproduites dans l'Optique de M. Radicke II.

p. 215 et 216.

(**) M. Ehrenberg [Pogg. Ann. XXIV. p. 35) prétend cepen-

dant que les presbytes ne voient jamais distinctement plus loin

que 6 ' et les un opes i a: émeut plus près que 3 pouces.
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d'après ce que je viens de développer , on pourra

se convaincre que, plus la distance de la vision di-

stincte est longue , moins la rétrofocale pour des

distances encore plus grandes devra varier ; clone

ces yeux pourront bien voir à des distances fort

différentes sans trop fatiguer la faculté accomoda-

irice. Le contraire pour les myopes.

Vision par les lentilles optiques.

77. En passant maintenant à l'analyse de la vi-

sion au moyen ou au travers de lentilles optiques

(sphériques), il est fort évident,, d'après ce qui vient

d'être exposé (§§ 70, 36. 2°, ^5) ,
qu'on est tombé

pour son explication dans trois erreurs fort graves

en admettant généralement :

Jï°. Que les rayons émanés d'un même point de

l'objet sortaient de l'oculaire d'un instrument opti-

que quelconque, ou de la lentille d'un microscope

simple, parallèles entr'eux
;

pareeque Sans ce cas

l'objet ne serait non seulement pas parfaitement

visible, mais deviendrait tout au contraire parfaite-

ment invisible ; les rayons qui partent de chacun

de ses points agissant sur l'œil, cor/une si l'objet se

trouvait à une distance infinie.

2°. Que l'objet
,
pour être vu (agrandi) , devait

être tenu à la distance focale principale de la len-

tille ; ce qui ne serait vrai que si la position pré-

cédente avait pu ne point être fausse; et ce qui se

trouve au surplus démenti par la simple observa-
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de la portée de leur vision distincte, doivent diffé-

remment rapprocher ou écarter l'objet de la len-

tille pour le voir le plus distinctement possible. Et

3°. Que la cause et le degré de l'amplification

de l'objet par Je moyen d'une lentille convexe dé-

pendaient de ce qu'en l'en rapprochant , on l'ap-

prochait plus près de l'oeil qu'à la simple vision
,

et le degré de grossissement se trouvait ainsi en rai-

son directe du foyer de la lentille à la distance

de la vision nette. Hypothèse dénuée de tout fon-

dement, prise au hasard , et qui entraînerait à sa

suite la conséquence évidemment absurde, qu'une

lentille convexe cesserait d'agrandir, et diminuerait

tout au contraire les objets, dès-que sa distance fo-

cale (principale) surpasserait la longueur de la vi-

sion distincte,

78. Je prétends , au contraire
,
que pour qu'un

objet soit nettement visible à travers une lentille

quelconque (convexe ou concave) il faut qu'il s'en

trouve à une telle distance, que les rayons émanés

de chacun de ses points, après y avoir subi à leur

passage une double infraction, en sortent divergeant

à un tel point comme si, sans l'entremise delà len-

tille, ils venaient d'un point éloigné de l'oeil à la

distance de la vision distincte. 11 est clair, en effet,

que dans ce cas l'objet devra être nettement vu

dans tous ses détails
,

puisqu'il s'en formera une

image nette au fond de l'œil sur la surface même
de la rétine (§ 69. 2°).
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79. Puis
,
pour que ce degré cle divergence des

rayons, absolument nécessaire pour rendre l'objet

nettement visible, ait lieu, il faut, en supposant que

pour l'observation on mette l'œil tout-contre la len-

tille, que le point rétrofocal se trouve en avant de

3a lentille à la distance de la vision nette, et puis-

que sa distance de la lentille est égale à la focale

plus la rétrofocale, il doit être négatif égal à cette

somme.

80. Je trouve en-outre que la pré focale corre-

spondante à une telle rétrofocale sera négative et

se trouvera écartée de i'antérofocale en raison in-

verse que la rétrofocale quant à la focale (§ 36. 2°),

et donc à une distance en avant de la lentille égal j

à la focale moins le rapport inverse de la rétrofo-

cale à la focale.

Ou eu supposant, pour rendre cette tbéorie plus

claire, la distance de la vision nette = K
y

le foyer

de la lentille == F, la distance rétrofocale devra

ètre= — [V-^ F), et pour cela la distance du point

rétrofocal de la lentille « F— (F+F) = —V, ce

. / ^+ F\
qui pourra être exprime ainsi === F—

f

—

——
J

F, d'où

F2 F" FF
la préfocale =;

, ou d=z~ F — : ( 9

/ r^F F vF

à d. on devra tenir l'objet écarté de la lentille à la

distance focale moins le quotient du carré de la fo-

cale divisé par la somme de Ja distance de la vi-

sion distincte plus la focale, pour qu'avec son aide il

soit parfaitement visible pour l'oeil appliqué tout-
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contre la lentille, et nullement à la distance focale

entière comme on l'avait généralement admis (§
77. S. }.

81. Enfin le degré du grossissement au moyen

d'une lentille convexe sera égal au rapport des pré-

et rétro- focales ainsi trouvées , et plus simplement

exprimé (§ ^5), en conservant les lettres du para-

V+F V
graphe précédent , = — = — 4- 1

?
et non, comme

on l'avait ordinairement admis = — . On voit donc
t

aisément qu'au moyen d'une lentille convexe quel-

conque, quel que soit son foyer, s'il surpasse me ne

de beaucoup la distance de la vue distincte, on verra

toujours les objets amplifiés, car on les verra d'abord

de la grandeur naturelle = 1, plus en outre le rap-

port de la vision nette au foyer; et ainsi, quelque

petite que soit la fraction exprimant ce rapport
,

ils seront pourtant toujours vus d'autant plus grands

qu'à la simple vue (à l'œil non armé d'une len-

tille). 11 faudrait donc dire qu'une lentille convexe

fait voir les objets (convenablement placés pour

cela) grossis en sus de leur grandeur naturelle en

raison du rapport de la vision nette à son foyer.

82. 11 est utile ici, afin de prémunir le lecteur

contre des erreurs si faciles à commettre, de lui

faire observer :
4° que cette \ (unité) n'exprime

nullement ni la distance focale, ni celle de la vision

distincte, ni l'unité de mesure prise pour les expri-

mer, mais désigne tout-au-contraire la distance de



496

Vobjet (ou du point préfocal à la lentille, donc le

d du § 30 ou 29) ; et devra, pour cela même, être

exprimée dans différens cas par des nombres et des

fractions très différens. En effet, comme elle dési-

gne la distance de l'objet dont une lentille du foyer

informerait une image (imaginaire) au point— V
de ia lentille, il est clair qu'exprimée en V elle se-

rait sa -—_— eme partie ou —
^

"

y
~^

~~
*p + ^ ~

7F
F

l 4-

F

V; ou bien, exprimée en F, elle sera égale

F
à F —

:
—

- , comme dans le paragraphe précédent,

==^1 — js^g) ^> — el ^° <i11 ^ ne ^aut Su ^re Pen
" é

ser que pour plus de commodité il puisse jamais

être utile de prendre dans la dernière formule \

ce qui donnerait rf= 1 ——
,
où, en calculant,

on oublierait facilement que le premier \ est = F,

tandis que le second (celui de la fraction) en est

le carré = F* dans le numérateur, et le troisième

de nouveau seulement= F dans son dénominateur.

Or en supposant F exprimé par tout autre nombre

que 4, par exemple par 5, 8 ou 10 lignes (anglai-

ses), on commettrait de grandes fautes en voulant

calculer d'après la formule ainsi (hypothétiquemenl)

corrigée. Il faudrait alors que F fut absolument
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l'unité de mesure et V exprimé nécessairement en

même mesure ; ce qui en pratique ne saurait pas

toujours aisément avoir lieu.

83. Puisque c'est sur la théorie que je viens

d'exposer que repose véritablement toute la théorie

du mécanisme de la vision au moyen de lentilles

optiques, je ne juge pas hors de propos de rappeler

au Jecteur que, puisque la vision est la perception

du sondage de la rétine par les rayons lumineux-,

ou de l'image de l'objet qui s'y forme (§§ 69 et 70),

la grandeur apparente des objets dépendra évidem-

ment de la grandeur de leur image projetée au

fond de l'oeil. Mais cette grandeur elle même est

la suite des valeurs des angles que forment les ray-

ons partis des extrémités (en tous sens) de l'objet

en s'entrecroisant au centre de la prunelle (ou bien

du crystallin (
*
). Or c'est définitivement cet angle

qui détermine la grandeur apparente des objels

visibles. On le nomme angle de la vision. 11 est

donc évident, qu'une lentille convexe fait voir une

image imaginaire plus grande que l'objet sous le

même angle de vision que celui, que formerait l'ob-

jet s'il était rapproché de l'oeil à une distance (beau-

coup) plus courte que celle de la vision distincte
,

et ne formant que sa ——— eme partie. Si donc

on imagine l'objet placé tout - contre son spectre

(*) Concernant le vc'ritaLle point d'intersection des rayons

principaux dans l'œil, comparez la note du § 75.
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imaginaire , il n en occuperait que sa
F

eme

partie en tons sens, ou en mesure linéaire.

8'k C'est ainsi qu'on peut, et qu'on doit même
dire, qu'aussi à l'aide d'une lentille simple on ne voit

proprement pas immédiatement les objets, mais bien

de même leurs images ou spectres, qui n'existent

pourtant pas véritablement (ou réels)
y
mais seule-

ment virtuellement (ou imaginaires, ou virtuels)
;

c. à d. que les rayons incidens dans l'oeil suivent

une route comme s'ils provenaient, non de l'objet,

mais de son spectre , aussi grand que lui pris

V+F
- fois, placé à la distance de la vision nette.

P

85. On aura donc le tableau suivant des pouvoirs

amplifians de diverses lentilles :

si. En pouces anglais
;

Foyers : 4 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,fc 0,3
|

0,4 0,075 0,05 0,02 0,01 (*)
|

Amplîfi

« s O 1 —
- c ^ J
0) O ^ \ O)

g 'm Cl j ~~

3.3 s f»

44
1

457 21 26 51 404 \ï%\ 201 501 4001

40 44 «J 43? 49 2^ 31 H6 91 121 484 H51 901 catîc

9 •S 41 4 2f «1 47 24 JH 81 4077 461 »<M
s

ou B. En millimètres.

Foyers : 25 20 45 40 9 8 7 6 5 3 2 1 0,5

E-îi [250 4 4 43jr 26 32', 367 »2T 51 63^ 8U- 426 251 501

? Sd ) 225
S j^ f

200

40 12j 16 23' 26 2^i 35f 38^ U6 76 4 43-5 226 JI54

9 41 nj\ 24 237 26 29> 33i Jf1 51 401 201 H01

(
*

) M. Pritchurd [Pogg. Ann. XV. 517. Radicke Op. cit. T. Ji61) à Lon-

dres fut le premier qui confectionna des lentilles d'unaussi Court foyer(~i— de
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86. De ce qui vient d'êlre développe sur ]es de-

grés du grossissement au moyen de lentilles opti-

ques (§ 84) il résulte
,
qu'un microscope quelcon-

que (même un m. composé) fait voir les objets plus

considérablement grossis à un œil normal et sur-

tout presbyte
,
qu'à un oeil myope, ou, en d'au-

tres termes
,
que selon le degré de son myopisme

le myope en se servant du microscope perd en

grossissement en comparaison d'un presbyte. Si

l'on me demandait, néanmoins, s'il en verra moins

bien les menus détails d'un objet
i

je crois devoir

répondre négativement; pareeque je suppose que

les myopes
,
justement à cause de la moindre di-

stance à laquelle ils doivent tenir les objets de l'oeil

pour les voir distinctement, les voient constamment

pour ainsi dire plus grands que les presbytes,

ou l'angle visuel (§ 83} pour les mêmes objets de-

vient plus grand chez eux; et de plus il entre par

leur prunelle dans l'oeil beaucoup plus de lumière

de chaque point de l'objet. Je suppose donc que

les myopes, généralement parlant , et quand d'ail-

leurs leurs yeux sont bons, voient les menus détails

pouce) en saphir et en diamant, parmi lesquelles il y en a d'excellentes. Mais

l'usage de lentilles aussi fortes ne peut pas être généralement conseillé. A cause

de là proximité de l'objet, et de la petitesse du champ elles deviennent fort

incommodes, et abîment facilement les yeux. On ne doit s'en servir que

dans certains cas, où exactement la brièveté du foyer dévient indispen-

sable, comme pour distinguer si sur une certaine membrane exlraordi-

nairement délicate certaines particularités se trouvent sur sa face su-

périeure, ou sur l'inférieure, ou bien dans son épaisseur.
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à la simple vue beaucoup plus distinctement que

les presbytes, et qu'ainsi, quoique pour eux les

microscopes grossissent moins considérablement

que pour les premiers, cependant ils distingueront

encore à cette moindre amplification tout aussi

bien et tout autant de détails des objets
, que les

presbytes à un grossissement proportionnellement

plus considérable.

87. De là découle aussi que, durant l'observation

avec un microscope simple , l'endroit le plus con-

venable pour l'œil est aussi près de la lentille que

possible , ou tout-contre la lentille. En effet c'est

ainsi qu'on aura l'amplification la plus forte possible

avec son aide, et en même tems le cbamp de vision

le plus considérable. Qu'on ne pense donc pas

que le mode de monture de la lentille d'un pareil

instrument n'influe guère sur son pouvoir. Plus

l'œil s'écartera d'une lentille simple
,
plus aussi le

grossissement et le diamètre du cbamp visuel di-

minueront. Pour l'oculaire d'un microscope com-

posé , au contraire , ou d'une lunette d'approcbe

il y a, certainement, encore d'autres considérations,

dès-qu'il a une ouverture un peu grande (surpas-

sant l'ouverture de la prunelle). Ici il y aura une

certaine distance (celle d'à-peu-près la moitié du

foyer de la lentille) qui sera la plus convenable

pour l'œil
,

quoiqu'en y plaçant celui-ci le gros-

sissement devienne aussi moindre qu'en le mettant

tout-auprès de la lentille.

88. Quoiqu'on puisse déterminer d'une manière
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assez approximative de Ja vérité Je degré du gros-

sissement au moyen du microscope simple à l'aide

d'une chambre claire (ou proprement lucide) con-

venablement disposée à ce sujet , cette détermina-

tion présente néanmoins des difficultés d'exécu-

tion, et sera en-outre fort peu exacte: ni l'oeil, ni

la chambre claire ne pouvant être placés tout-contre

la lentille. Il est donc infiniment préférable de dé-

terminer le pouvoir des lentilles d'un microscope

simple d'une manière rationnelle , en recherchant

d'abord la longueur de leur foyer
(
principal ) et

trouvant ensuite par le calcul (§ 81) leur puissance

amplifiante. Il me paraît donc convenable de dire

ici quelques mots sur cette question.

89. On a proposé jusqu'à-présent plusieurs

méthodes pour déterminer le foyer d'une lentille

convexe, mais qui toutes pour la recherche de la

distance focale de lentilles très fortes , comme
celles des microscopes simples , sont tout au moins

insuffisantes, ou manquent même de précision ri-

goureuse, étant basées sur de faux principes.

On a, p. e., proposé de faire projeter au moyen
de la lentille une image nette d'un objet conve-

nable à ce sujet , et de trouver alors par le calcul

(§ 80 (!)), ayant pris mesure des deux distances

d'intersection coordonnées, le foyer principal. Cette

méthode
,
rigoureuse en théorie , ne saurait être

convenablement employée
,

que pour trouver le

foyer de lentilles d'une distance focale considéra-

ble , comme celles des objectifs de lunettes d'ap-
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proche, et peut-être pourra-t-elle servir encore même
pour les oculaires de ces mêmes instrument ou des

microscopes composés, aussi Jongtems qu'elles n'au-

ront pas un pouvoir très fort. Mais pour les puis-

santes lentilles du microscope simple (§ 85) il est

évident
,
que la distance du point pré- ou rétro-

focal , Tune des deux au moins , devra devenir

fort petite , et la moindre inexactitude commise

dans sa mensuration , ce qui facilement pourrait

arriver d'autant plus qu'on ne prend pas l'épais-

seur de la lentille
,
qui écarte cependant sa face

postérieure de l'antérieure , en considération (§

406), entraînera à sa suite une faute très considé-

rable dans la détermination du foyer.

90. Sentant ce défaut de précision pratique dans

la méthode indiquée, on a, pour trouver le foyer

d'une lentille
,
proposé un second moyen , encore

exacte en principe ou approchant très près de

l'exactitude rigoureuse , mais défectueux au même
degré et pour la même cause en pratique. C/est

de faire projeter par la lentille une image d'un

objet infiniment ou considérablement éloigné , et

de mesurer la distance de l'image à la lentille, qui

sera la focale. Quoique dans ce cas , si l'objet est

à une distance infinie , le principe soit tout-à-fait

juste (et seulement très approximativement vrai, s'il

n'est que très éloigné), cependant on mesure juste-

ment la distance coordonnée la plus petite , donc

même cause d'erreur que dans le cas précédent.

Des objets infiniment éloignés, comme des astres,
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on ne peut au surplus employer à cet usage que

le soleil, or il sera fort difficile , à cause de l'éclat

éblouissant de l'image, de voir même distinctement

si on s*est arrêté à l'image la plus nette possible
,

quoique l'on puisse plus ou moins complètement

remédier à ce défaut , en recouvrant plus ou

moins la lentille , ou eu rendant son ouverture

plus petite.

91. La troisième méthode et la plus défectueuse

de toutes , quoique peut-être la plus employée

pour les lentilles des microscopes , consiste dans la

détermination de l'éloignement auquel on doit tenir

l'objet de la lentille pour le voir le plus nettement

possible dans tous ses détails , distance que Ton

prend ici pour la longueur focale principale. J'ai

déjà dévoilé (§§ 77 et 80) toute la fausseté de

cette acceptation. Si encore, au lieu de prétendre

que c'était le foyer, on eût dit que c'est la lon-

gueur dont le rapport à la distance de la vue

nette détermine le degré d'amplification , on aurait

parfaitement raison: cette distance étant Vunité~\

des §§ 80 et 81. Mais encore alors la même imper-

fection en pratique que dans les deux méthodes

précédentes.

92. C'est pourquoi, finalement, je propose la mé-

thode suivante pour trouver le foyer des lentilles

très fortes, méthode qui a cela de particulier que

des deux distances des points d'intersection coor-

données, elle permet d'éviter de mesurer justement

Anru 48JM. 2V° U. U



la plus courte (où la moindre erreur entraînerait

toujours une faute considérable). Il faut faire pro-

jeter par la lentille à une distance suffisamment

considérable une image multiple d'un petit objet :

le foyer sera égal au quotient de cette distance

divisée par un nombre plus grand d'une unité

que ce multiple (§ Jf5). Pour cela, eu pratique , il

faut fixer , ne fut-ce qu'avec de la cire ou toute

autre substance collante , la lentille au bout d'un

tuyau contenant intérieurement un autre tuyau de

tirage muni à l'autre bout d'un oculaire convexe

(ou même seulement d'un couvercle avec un trou

central) et d'un diaphragme au foyer (comme on a

coutume de dire) de celui-ci. Disposant cet appa-

reil à peu près comme le corps d'un microscope

composé , on n'a qu'à observer un micromètre

objectif et à allonger l'instrument jusqu'à ce que

sur une échelle gravée sur du verre ou même
seulement sur du talc ou sur toute autre lame

transparente, disposée sur le diaphragme intérieur,

on aperçoive à une distance suffisamment grande

(pour pouvoir être mesurée assez exactement) de

la lentille une image multiple du micromètre. On
peut indiquer (graver) une échelle sur le tuyau

de tirage même > à partir de la hauteur à laquelle

se trouve la surface gravée de l'échelle mise sur

le diaphragme. Connaissant ainsi la longueur du

tuyau extérieur on trouvera la distance de l'image

multiple à l'objet déjà mesurée pour chaque tirage,

et d'autant plus que l'échelle tracée sur le tuyau
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de tirage sera le plus convenable nieni indiquée

non à partir de zéro , mais au contraire à com-

mencer du nombre de la mesure du tuyau exté-

rieur. On peut facilement se confectionner soi-

même Téclielle oculaire sur une lame de talc

( mica
) y

ses divisions n'ayant pas besoin d'être

très fines, et même aussi le micromètre objectif.

93. J'omets ici la métliode proposée pour déter-

miner le foyer d'une lentille d'après les rayons

des courbures de ses deux surfaces et le rapport

de réfraction du verre dont elle est taillée, suivant

rR
la formule F= ~ • (§ 30. (2)). Il est évident

qu'elle ne peut être employée que par l'opticien

qui a confectionné la lentille , et qui , connaissant

donc le verre dont elle est formée et les courbu-

res qu'il lui a données , trouvera aisément son

foyer. Mais pour tout autre la matière du verre

étant inconnue , ce calcul devient impossible; car

quoiqu'on puisse indiquer des métbodes pour

trouver les rayons des courbures d'une lentille

,

l'index de réfraction du verre dont elle consiste
,

ne peut être trouvé que connaissant son foyer.

C'est pourquoi cette métliode est plutôt destinée

à l'opticien, afin que par son secours il trouve

pour chaque espèce de verre les courbures néces-

saires pour en former des lentilles d'un foyer

demandé.
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Théorie des doublets.

9Ji. Reste encore, quant à la théorie du micro-

scope simple , à analyser ce qui se passe quand il

est formé d'une lentille composée , ou en d'autres

termes quand c'est un doublet ou un triplet (§ 2).

Il est évident qu'ici aussi, comme pour tout sy-

stème optique en général , on doit satisfaire à la

condition fondamentale de la vision; c. à d. que les

rayons , émanés d'un même point de l'objet , doi-

vent ,
après avoir subi toutes les réfractions consé-

cutives, sortir enfin de la dernière lentille (ia plus

proche de l'œil) comme s'ils provenaient d'un point

éloigné de l'œil à la distance de la vision nette.

Donc le point rétrofocal pour la dernière lentille

doit se trouver en avant de celle-ci à la distance

de la vue nette (ce qui présuppose (§ %\") une ré-

trofocale négative égale à cette distance plus la fo-

cale); ce qui entraînera une distance du point pré-

focal correspondante (§ 30 (5 et 6)). Ce point sera

Je rétrofocal pour le second verre , dont Je corre-

spondant préfocal sera l'endroit pour l'objet à ob-

server, ou bien, dans le cas d'un triplet , le rétro-

focal de son premier verre, au correspondant pré-

focal duquel devra être tenu l'objet. Donc l'ampli-

fication obtenue par ce dernier (le premier) verre,

sera encore augmentée par le second, et enfin par

le troisième (ie plus proche de l'œil}. Pour chacun

elle sera (§ 81), quant à la grandeur naturelle de

l'objet (ou, pour les derniers verres, de ses images
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virtuelles), en rapport des deux distances d'interse-

ction correspondantes : celle du point pré- à celle

du point rétro-focal. L'amplification entière (par

tout ce système de verres) sera donc égale au pro-

duit de ces rapports des distances des points pré-

et rétro-focaux consécutifs.

D3 plus les lentilles d'un pareil système pour-

ront ne point se toucher immédiatement , mais se

trouver à de certaines distances entr'elles. Tout

cela rend le calcul et de l'endroit de l'objet en avant

d'un doublet ou d'un triplet, surtout d'après les

élémens qui le composent, et du degré de sa force

amplifiant * fort compliqué et fastidieux ; et cela

d'autant plus, que même l'épaisseur de chaque len-

tille devrait aussi être prise en considération, puis-

qu'elle influe essentiellement sur les distances des

lentilles. 11 est donc bien convaincant que l'am-

plification par un doublet ou par un triplet se dé-

termine le plus commodément , en le cherchant

pour tout le système combiné des lentilles qui le

forment; c. à d. qu'il faut soumettre le doublet ou

le tripiet tout entier aux méthodes d'expérience ci-

dessus (§§ 89— 92) décrites pour une simple len-

tille.

95. Pour convaincre néanmoins le lecteur d'une

manière palpable de la difficulté et de la compli-

cation d'un pareil calcul , pour un doublet seule-

ment, d'après ses lentilles isolées je vais lui en sou^

mettre un exemple.
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Supposons que nous ayons un doublet composé

de deux lentilles piano-convexes dont chacune ait

4 pouce anglais de foyer, et admettons la vue mo-

yenne de 9 pouces. Il est clair que chacune de ses

lentilles prise isolément aurait le pouvoir ampli-

fiant — 10, et de même qu'en les superposant

Immédiatement par leurs surfaces planes, elles for-

meraient une lentille équi-biconvexe du foyer

et du pouvoir grossissant 19 (sans faire attention à

leur épaisseur). Mais dès-que, pour former le doublet,

cjI es seront diversément écartées Tune de l'autre
,

ce pouvoir amplifiant des lentilles combinées ou du

doublet variera considérablement. Nommons les deux

lentilles L et L'
9
F et F* leurs foyers, la vision di-

stincte (de 9") V) les distances pré- et rétro-focales

pour les lentilles respectives F et i7 ', R et les

distances de ces points de leur lentille (ou les fo-

yers coordonnés) D et d> D' et d'
y
l'écartement (la

distance des lentilles entr'eiles) E (et pour un triplet

il y aurait encore FJ> F", R.11
, Du etd"), l'amplifica-

tion par la lentille L (la plus proche de l'œil) A
,

de l'autre A', du doublet AA 1
, on aura (parceque

D' sera = d— A- F= 9"; D = Bj d F+ Ps

- D . ,

^

:

' D'A=-lS D<=F+R' d'^F-hF et a.' =.— ;
d ?

d'

D D' DD\
AAS = -7- X—r ~ ——

j
pour le cas ou les lentilles

d d' dd' J
1

se toucherai eut
,

c. à d. où
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E serait—0; pour E= ~; pour E - •™; pouri?—

~

D=— 9

=— 40

P = — fQ
)''..., Même . . . Même . . . Même,

d == 10-1 ==" IO 1

^= 40

Z>'= —
7>/ 19 _

18 1/7 H
IO * * *

~~~ IO IO ' ' IO

77/ io
^

i

o

lo IO
•* 19 * * * 18 * ' * 17 ' ' Tï

19-1 9
.

18-10 8 . 7 4.

9 8_ _
7 U_

ÏO ' * ' IO ' * * ÏÔ ' * IO

d as 28' .1 7 "
~

/ 9 ; 9 19. _8_. 8 I_8.
JL • JL 17. 4 . 4_ 14

IO ' T~) IO' IO ' AS la 1 IO ' 17 IO 1 ~" IO ' 14 ~ ÏO

^'=40j|=49;=40.ï|=i8; — =M0.;* -47; =40 fo

Il est ci
7

ai i leurs évident que si j'avais fait ce cal-

cul d'après les formules ordinaires (5 et 6 du § 30),

le résultat aurait été le même; mais j'ai préféré ce

mode d'opérer au moyen des distances et des points

pré- et rétro-focaux, introduits par moi , soit pour

montrer que le calcul devient ainsi plus simple,

soit pour faire apprécier tous les avantages de l'ob-

servation de ces distances; puisqu'ainsi on voit ma-
nifestement devant les yeux tout ce qui arrive avec

les rayons à leur passage au travers de lentilles

optiques; tandisque d'après l'ancienne méthode on

n'obtient que le résultat final sans apercevoir sa

cause , à moins que dans ce but on n'entreprenne

encore de nouvelles recherches au moyen du calcul,

qui encore une fois ne dévoilera ostensiblement que

juste seulement ce qu'on recherche, et rien au-delà
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96. Pour quelques développemens ultérieurs je

donnerai encore quelques exemples de doublets.

(1) r=9" (2) F = |" (3) F= 4"

F - F" — 2"

F =
Z7 = — 9

1? — — 44

P —— ~ } Même. Même

17'= — ~ 25
II 23 11

. 69 29
i?' = ^i£ r=

il ïï il
TJt . 44 ï_£ . 1i . 69 88.

Jl . 29 _ hh-

;/ 50 tu
r

ÎO 69 29
y i 18 . _9_ 180 20

. 2j> . 50 l_7 2j» 69 |7_ . I V 20^ _ 29
SI'IO 99 H> 22*69 " IlOO 44' ~ Il ' 29 ~154~22

J 41 _ II 20 _ <A II 69_69 Q5 II 29 29 _ frl—T-n-'lu — t-4^~t b a —T-2^~n~
F= F'— 3" (5) F- 3"

( 7) F— 2"

F=0 F—

2

// F'= 3"

F-0 (6) F=4 F = (8) F = 4

D= — 9 \ 17= —

9

i? = — 42 I .#=— 4 !

P — — ~ — -
l \Mâine. Même. P =— « > .

-~
.

17'=— 2

« *4* * #
9 6 IJ*

-V

4 " 4 4 " il il



21 I

18 __. 16
7 17

u>
i »

99
51

V>9

40

7

ljt

' 17

IO

15

52»
~~

51
. 2JL
" 40

^/ 9 . ....
»

4 7 4
17

8

65 _ 1S
~~ 40 " 8

5 l

55
_ 2SO_

23 1 % 5

4

13~ T 6â
17
3 2 6

y / . ni ue deux triplels , au mollis sa 11$ ecai le-

n i put.

F - if F ~
F 3"

F" - l*t
a

F 1 ^ 2"

1> - - 9 — 9

p — Il —
. 1 p ii

84 4 2 * 13

J * — Z_ pi ii 7 59
16 X 75" 2à

^ — A * = 3 — 59
±±

56
16 25 25

^/ _. 2, • JL — 56 . 56 25 A 12
7 * 16 7 **• 15' 35 13 ~ ' 1 S

16 - 25

]{" É= _ il /?//___ 86
16 -41 "7;

—_ 7"/y 100 so
17 ~86 43

56

43 432 17 34 a 45
—_ . _6_ 54 17 J ti 56

, 36 43 _ t S 8

16 * 34 18 8 A ™" as ' 43 ~~ 25 ~" ' 7s

iA'Au -~7
. -V

6
. ¥ 3^ AA 1A"- ^ .

«
.
«

. iiis* iî =^ o12 13 2 5
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98. Ou conclut facilement de tous ces exemples

que ma méthode de calculer doit , ce que je tâ-

cherai de prouver ici par un calcul général , être

plus simple, parcequ'ii est évident que d'après la

méthode communément usitée . où Ton emploie D

et d et A = — , il faudra chaque fois, pour re-
Ci

cevoir A, d'abord absolument trouver d d'après

D F
d— — — (§ 30 (6) ) ;

d'après la mienne, au con-

traire on obtient A toujours directement de Z>, d'a-

D— F
près A— ——— (§ k5) ; donc on n'a jamais besoin

du d correspondant, et même pour l'obtenir, comme
D1 du verre suivant, on agit différemment, voir les

deux paragraphes suivans.

99. Méthode ordinaire , sans écartement c. à d.

quand E— E'— etc. == o

D =— V

— 'F— F V+F

\PT~f) KFF1

(

rF+{r+ F) F' VF+V+ F) F
FTf )

D"

/ r F F F* 1
\

\FF+[Ï+F)F')
/ y F ]7é + y + y
\ y F 4- (F + F) F

)
F'] F"
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V F Fé F"

VFF + [VF+ [V+ F)F*] F"

VF F' F"
VF [F— F" ) — (V+ F) F 1 F"

V V+F V
aA— — — = — h- \

f VF \ F F
(v+f)

(—

)

f'F+(/'+F) F'

y FFr
^ (

v+F)F<

VF

(. £±£ \
\VF+{V + F) F)

A A

, [
V+F)F'

V+F V F+ [V + F)F'
F '

( V+ F) F'

VF+[V+F) F' V V
a r— — -f {- 4, formule

FF' F F'

générale pour le doublet sans écarlement,

/ VF F' s

\VF^{V+F)F'J
A" -

/ V FF' F" x

\VFrF'+{VF+
(
V-rF) F']F" )

V FF' + [VF+{V+F)F'} F"

[VF+{V+F)F]F"
"~

V FF'

[VF+{V+F) F* \F"
-h 1



2\n

VF+{V+F)F'
j 4 i au — 1 :A u± j± —

F pt

VFF1 4-
[ VF+ (

V+F
) F'iF"X [FI^fTf) F'} F"

_TFF+[ VF+ ( V+ F) F' ] F"
" F F' F"

~

rF(F/ + F ,/

) + (7^4- F) FF"

/x-^ i?/+ // /? 7?//+ ypi pu+ pp> pu

F F' F"

/7 V y— -f- -f-— + .1; formule générale pour
iy F' Fn

le triplet sans écartement.

400. Si nous prenons un doublet à écartement

== E (et dans un triplet le suivant écartement=F'),

alors, en nommant toujours les grandeurs trouvées

pour celui sans écartement de leur signes mis en-

tre deux parenthèses
( )

, on aura
' VF—(V+F) E

D'^[D') — E v+f

VF— ( V+. F) (F — E) { j

A< - ^Z±i^l±£) [F-E) ^ _ E
[V+F)F ( }

F''

a^ t^±ii^m^ =iAA')^r+F)E
FF' K j FF

V V
(
V+F) E

' p+ P + j ~7Tp— >
formule beiK

-~

raie pour le doublet à écartement.
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[U
] rF-{F+F)(F'-E)

7/ _ [FF{F -E l

)
-(F+F) [EF-{F'-E)E>) ] F-

* ~~
rF\F'—F'-E')—{F+F)[uJh> - [F—E)[E'- F")] .

yF{F—F'—E') -{F+F) [EF'—(F-E)(E'-F"]
A>*^

{KF-\r+F)(F—E)] F'

rF{F--F''-E')--{F+F)[EF-{F—E){E'-~F")}
À A'A '- jj-^

yp^F'^p'—E')- {F+F) (EF'—E<F+EE'+F'F"-E F')

= F F' F*

r a ai A<«
E

(
r+F){F-Fii)+ EEi {r+F)+E<rF

—
\
AA A

) FFE"
V V V E(Fr+F)(F-F")-\-EE'(Pr-\-F)-{-E ,FF •

formule générale pour le triplet à écartcnient (*)

404. Suivant ma méthode , au contraire, on au-

rait (au lieu du § 99) pour le doublet (et triplet)

sans écartement:

R^—r— F-^— {V+F)
F9

F*

{V-vF) ( V+ F ) F+F~

(
*

) Je sais bien qu'il y a dans les ouvrages sur l'Optique

une formule en apparence infiniment plus simple pour exprimer

le pouvoir grossissant d'uu multiplet quelconque ; mais elle de-

manderait un développement d'aulant plus long.
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B< -—— - F rF+jT-+F):F<
V+F

. V+F
(
v+f) f*

VF+ XV+F ) F1

„ L {^+F)F'2 VF F'
d' = F -

;

J——= - — L"
VF+{ / F1 V F+( V+F)F

VF F'= F'VF+( V+F) F'

V+F
;A =— (§81)

VF+{V+F)F '

[V+F)F

FJh' F F'

_ VFF + [ ( F + F) .P ] F"

IVF+{V +'F)F]F<

VFF + [VF+ ( V+ F) F ] T n

FF F'

VF{F + F") + {V+F) FF 1

~ ~~ FF F1

~~"

V V V
t

]' V
.*

= + 1 ; ce qui , eertame-
r r r

ment, est beaucoup plus court.

402. Puis s'il y a écartemeut [= E, et = E1

)

*, VF * „ VF+{V+F)[F~E)
m aura Rl= -F-bE— - — 4

V+F V+F
E , (V+F)E

A< [A!)-- el aonc^-(^)-—JT

A A' A"
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F

V V (V + F)E
h - -4-1 — i_

F F FF
{r+F)F*

VF+{V'+F) [F—E

)

(J
r+F)l 7 2

/" F+(F'+F)[F—F)
FFP-[r+F)EF' — {L» + E)VF -\-

(
F+F) [F—E]

r 'pr F~ ( r~h E~\ F'

VF+(F + F){F—E)

A

_ VF F—F"- F') -,
(
r~hF)[ ("F

7- E)
( F")]

~~
[ Ff+ ( F+ F) ( F' — E)] F'

VF{P—F"-El\-{V+F) [EF—{F-E)(E'-F")}

/*'F F'

_f+^f£lH E(F+F) [F'—F»)+EE'{F+F)+E'FF
~~ F F F" F F' F"

Même résultat aussi que dans le § 400; mais on

y parvient beaucoup plus facilement.

403. Ces calculs de doublets (§§ 95— 97) méri-

tent une attention toute particulière à cause des

corollaires importans, qu'on peut en déduire.

(4°) Us prouvent en premier lieu
?
que plus on

écarte les lentilles d'un doublet
,
plus aussi sa
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faculté amplifiante diminue, à cause de la diminu-

tion du grossissement obtenu par la première len-

tille (tournée du côté de l'objet). Si Técartement

égalait ainsi la longueur focale de la seconde lentille

(cas qui ne vaut rien en pratique) le pouvoir ampli-

fiant du doublet se réduirait à celui de sa seconde

lentille. Ecartant toujours davantage on n'aurait

plus de doublet, car il devrait déjà se former une

image entre les lentilles , ce qui d'abord suppose-

rait des rayons incidens sur la première lentille

convergens
,

tels, qu'émanant de l'objet toujours

en divergeant , ils ne sauraient exister, à moins

d'avoir préalablement passé par une troisième len-

tille (objective) située entre le premier verre et

l'objet. Tel est le cas du collectif (§ 419) dans les

microscopes composés. Augmentant encore l'.écarte-

raent on parviendra enfin jusqu'à près de la di-

stance de la somme des foyers des deux lentilles.

Ici elles fonctionneront comme une lunette d'ap-

procbe astronomique , c. à d. pour des objets in-

finiment éloignés. Un peu au-delà comme une lu-

nette pour des objets terrestres, qu'ils feront pour-

tant voir (comme dans les deux cas précédens) en

position renversée. Ecartant encore , on aura un

microscope pour des objets très éloignés , et enfin

un microscope composé de la plus simple (§

construction.

(2°) On voit en second lieu que l'amplifi-

cation, que l'on obtient par le moyen d'un doublet,

est formée par deux amplifications successives.
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D'abord par le grossissement de l'objet dans son

image virtuelle produite par la première lentille,

et puis par celui de celte image au moyen du se-

cond verre. Donc le grossissement entier sera égal

au produit du dernier (produit par le second

verre) et du premier (produit par le premier). Et

de même
,
pour un triplet le grossissement serait

égal au produit des trois grossissemens consécutifs.

4 05. (3°) Mais comme chaque fois (fût-ce en re-

gardant à travers une lentille convexe , ou en lui

faisant projeter une image) le grossissement dé-

pend du rapport des deux distances d'intersection

coordonnées (§§ 81 et il est évident que pour

le cas d'un doublet sans écartement de ses lentilles

(toutefois en les supposant infiniment minces) le

rapport de la distance à laquelle on devra tenir

l'objet pour le voir nettement (ou de celle du pre-

mier point préfocal) à celle de la vision nette (ou

du dernier point rétrofocal)
,
exprimera le pouvoir

amplifiant du doublet. Mais dès qu'il y aura écar-

tement (où la distance du second préfocal ne sera

plus celle du dernier rétrofocal), cette dernière

distance étant alors formée par la première moins

i'écartement, ce rapport sera détruit ( ou au moins

masqué ).

4 06. (H-°) Les formules dioptriques (§§ 29 et 30)

étant calculées pour des lentilles infiniment minces

ou proprement exemptes d'épaisseur , ou seule-

ment pour des surfaces réfringentes , en supposant

p. e. que les rayons réfractés par cette surface

Ann. 48JH. Aro
27. 4 5
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continueraient leur route dans l'épaisseur du se-

cond milieu
,
que l'on suppose s'étendre indéfini-

ment de l'autre côté de Ja surface), il est clair que

Fépaisseur de 3a lentille devra influer sur sa lon-

gueur focale. En effet , les rayons traversant une

lentille passent par ses deux surfaces , sortent à

la première de l'air pour passer dans le verre, à la

seconde rentrent de celui-ci de nouveau dans l'air,

de façon qu'on aurait une surface réfringente

convexe du verre, et l'autre concave de l'air . Mais

l'air en avant de la lentille et celui en arrière

étant le même, il est évident (puisque la surface de

l'air postérieur est moulée sur la correspondante de

la lentille), qu'on devra la regarder comme un dou-

blet formé de ses surfaces , l'antérieure et la po-

stérieure, présentant pour écartement l'épaisseur de

la lentille.

Je dis donc que le grossissement ( A ) effectif

d'une lentille , en nommant F* et F" les foyers

de ses deux surfaces (c. à d. en supposant qu'elles

constituent deux lentilles piano-convexes infiniment

, , . ; yA
V*F' V •

minces) et e son épaisseur, est [J)=———h— —
(F+F')e

F'FU
—

'
Ct S°n

-
er (

ï
tu

y
Sl e^e n '

ava^ Pas

pp1

d'épaisseur, serait F~ ——— deviendrait alors

„ F'F"— EF" FF'

pour cette raison il faudra soustraire cette quan-
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tité de la longueur focale trouvée d'après Je calcul

(§ 29) (qui a été toujours fait pour une lentille

supposée dénuée d'épaisseur) pour trouver le véritable

(*) foyer d'une lentille; ou bien si on avait trouvé

le foyer par l'expérience, avant de se servir d'au-

cune de ces formules optiques il faudra le ramener

au foyer d'une lentille sans épaisseur en y ajou-

tant cette grandeur.

107. (5°) Mais pour une lentille convexe ou à

bords minces (bi- piano- ou concavo-convexe , ou

ménisque convexe) l'épaisseur de la lentille n'est

pas la même partout. Elle est la plus grande au

centre et va en diminuant vers les bords ; tout

comme dans un verre concave les bords sont les

plus épais et le centre le plus mince. Comment
alors calculer le foyer?! On a un doublet moins

écarté plus près des bords qu'au centre ! Le bord

plus fort; le centre plus faible! Le foyer des rayons

tombant plus près du centre donc plus long que

celui des rayons tombant près de la circonférence.

Tout comme l'aberration sphérique ! Donc la diffé-

(*) On déduit communément celle correction tout droit du

calcul du fojer d'après les rajons des courbures et l'index de

réfraction de la masse d'une lentille , en disant , que le fojer

corrigé, f} est obtenu du fojer (/) trouvé par le calcul (2 du

f 2
f

2

§ 30) en en soustray ant nvj ou que / =zf— nvj où k si-

gnifie le foyer de la première surface et n la moitié de l'épais-

seur de la lentille.

45*
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rence en épaisseur du centre et des bords d'une

lentille (Inévitable pour toute lentille collective ou

dispersive , ou sphérique en généra]) influera en-

core sur îa netteté des images , ou augmentera

l'aberration des rayons, et comme elle aussi dépend

de la sphéricité des surfaces , elle produira encore

de Vaberration à cause de la sphéricité ou sphéri-

que (§ 5 1
!). En d'autres termes, eile formera (pro-

duira) un élément de cette aberration; élément

qui me paraît avoir été ignoré jusqn'à-présenl, à

moins que la supposition que je m'étais d'abord

faite
,
que c'était là l'unique cause de l'aberration

sphérique, mais que j'ai depuis abandonnée, ne

soit pourtant juste. Je me figure présentement

l'aberration sphérique d'une lentille produite par

trois élémens , dont les deux premiers seulement à

ce que je suppose (si toutefois je ne me trompe)

ont été admis jusqu'à-présent. Savoir: \
n
par l'aber-

ration à cause de la sphéricité de la première sur-

face
y

2° par l'aberration à cause de la seconde

sjmrface sphérique aussi (à laquelle doit être joint

le calcul de l'épaisseur , si toutefois
,
après ce que

je viens de dire, il ne se trouve défectueux), et

3° par l'aberration à cause du décroissement de

l'épaisseur d'une lentille du centre au bord ( ou

pour les lentilles concaves vice verset).

408. (6°) Pour diminuer autant que possible cet

élément de l'aberration sphérique
(
puisqu'aussi

d'après ses autres élémens elle ne peut être détruite

qu'à un certain degré, c. à d. qu'on ne peut faire
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coïncider , en un seul point exactement
,
que les

rayons tombant sur des points d'une lentille for-

mant deux anneaux ou cercles concentriques au-

tour de son axe
) , il paraîtrait convenable de

prendre dans chaque cas particulier îa lentille aussi

épaisse que possible sans altérer îa netteté des

images sous d'autres rapports. ïl est vrai que de la

sorte la lentille sera un peu moins forte
,
que si

elle était aussi mince que possible
;

cependant

l'avantage de la plus grande netteté devra surpas-

ser selon mon avis de beaucoup ce défaut très peu

considérable. Effectivement , plus la lentille sera

épaisse , et moindre deviendra la relation de sa

partie la plus épaisse à la plus mince. J'ai signalé

cette circonstance à dessein, car, quoique pour les

microscopes on emploie déjà des lentilles d'une

assez considérable épaisseur quant à leur grandeur

et leur foyer, je crois qu'en prenant cette règle en

considération pour les grands objectifs de lunet-

tes d'approche , on pourra espérer de leur com-

muniquer un nouveau degré de perfection , et

,

si je me rappelle bien , on a tout-au-con traire

travaillé jusqu'à-présent d'après un plan tout-à-

fait opposé.

4 09 (7°) On pourrait demander maintenant si
,

pour le cas où l'on voudrait construire des dou-

blets ou des triplets de lentilles de différens foyers,

il serait plus convenable de mettre la lentille la

plus forte du côté de l'oeil , et la plus faible vers

l'objet , ou au contraire. Comparant les exemples
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donnes (aux §§ 95 et 96) , et comme
3
à cause de

l'épaisseur des lentilles (§ 406} chaque doublet ou

triplet doit , lors même qu'elles se touchent , être

considéré comme un multiplet à surfaces réfrin-

gentes distantes entr'elles , on serait facilement

tenté de croire qu'il vaudrait mieux tourner la

lentille la plus faible vers l'objet, et la plus forte

vers l'oeil ; et cela d'autant plus que , les lentilles

étant convexes et partant collectives , il paraîtrait

qu'ainsi, à cause de la plus large ouverture qu'on

pourra donner à la plus faible lentille sans nuire

par l'aberration sphérique , on pourrait faire par-

venir sur la rétine plus de lumière , ou gagner en

clarté. Mais cette dernière supposition ne supporte

guère un examen plus approfondi. Une partie des

rayons sortis du premier ou plus faible verre pas-

serait à côté du second (plus fort) sans pénétrer

par son ouverture , car les rayons sortent de la

première lentille divergens , et les rayons princi-

paux divergent de même. Mais on gagne effecti-

vement en ce que le champ visuel sera pour sûr

éclairé en entier; ce qui n'arriverait guère pour

tout écartement possible en mettant la plus forte

lentille du côté de l'objet. L'on gagne de plus en

grossissement. Donc l'arrangement contraire , c. à

d. la disposition de la plus faible lentille du côté

de l'œil et de la plus forte vers l'objet , comme

présentant moins d'avantages , ne devra être em-

ployée que pour certains cas très spéciaux; si toute-

fois encore elle mérite d'être employée.
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\ 10. Les avantages que Ton se promet des dou-

blets (multiplets) et que Ton en obtient en partie,

consistent: (4°) en ce que, en partageant la réfra-

ction des rayons lumineux sur plusieurs lentilles
,

on peut leur donner des courbures d'un pins long

rayon, et par là, sans nuire par l'aberration sphé-

rique, une plus large ouverture, ce qui procurera

plus de clarté (*). Cependant comme dans un mi-

croscope simple un peu fort jamais la clarté des

nuées (du jour) ne suffit à l'observation, et comme

on est ainsi forcé à recourir à un miroir plan ou

même concave ou à une lentille collective éclai-

rante (§ 40), je ne juge pas cet avantage assez

important pour entrer encore eu discussion sur le

rapport de clarté des doublets surtout à écarte-

ment ; elle pourrait paraître oiseuse pour la plu-

part de mes lecteurs.

Mais si Ton pense que de la moindre distance

de l'objet au doublet écarté dépend le grossisse-

ment
(
**), on est fortement dans Terreur: on

prendrait un défaut
( § 4/13) pour un avantage.

Car aussi longtems que la distance de l'objet sur-

passe la longueur focale de la lentille , certaine-

(
*

) On trouve ainsi que, toutes circonstances d'ailleurs e'gales,

la clarté d'une lentille simple à celle d'un doublet et d'un

trîplet sans écartemenl se rapporte (si j'ai bien compris) appro-

ximativement comme 1 : 4 : 9.

(**) Radicke, Op. cit. IL p. 349.
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ment plus on l'en rapproche, plus le point rétro-

focal s'en éloigne de l'autre côté du verre (§ 38),

et le grossissement
,
dépendant du rapport des

deux distances d'intersection coordonnées, augmente*

C'est ce qui a lieu aussi longtems que la préfocale

reste positive; ici on aura une image effective, et

la lentille ne servira donc point de microscope

(simple). Mais passé le foyer, plus on rapprochera

l'objet de la lentille
,
plus la préfocale négative

augmentera, et la rétrofocale (donc aussi négative)

diminuera. Au point qu'en théorie
,
l'objet parve-

nant tout-contre la lentille, la pré- et la rétro-focale

coïncideront (§ 38} , et le grossissement (par la

première lentille ici) deviendra nul.

4 H. On a aussi trouvé par le calcul, que pour

un doublet composé de lentilles de ïa meilleure

forme (§ 56) l'aberration sphérique devient le

moins nuisible si l'on prend la distance focale

[AF) de la première lentille {À , plus forte) égale

à la différence [AG") de celle de la seconde (plus

faible) moins l'écartement des deux lentilles , et

double de la distance de l'objet [AE— h), ou AF~
AG — 2AE (*}. Ici les foyers différant entr'eux de

la valeur de l'écartement des deux verres se trou-

veraient au même point, et l'objet à mi-distance

de la première lentille à son foyer, Ce qui pour-

tant ne cadre pas avec mes calculs (§ 59 et

) Radicke, Op. cit. II. p. 3*9.
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suivv.) Pour un triplet on recommande sous ce

rapport , en prenant les distances des lentilles

égales et es hb9 le rapport des foyers de la premi-

ère, de la seconde et de la troisième lentille 3b
7

(3-f-2/>)6 et 3(4 -\-h)b. On indique alors , nommant

V la distance de la vision distincte, le grossissement

2T7* V
d'un doublet= 7 r- , et d'un triplet r- —

,

(2+ ^ (1 +M)b

pour lesquels du reste je ne réponds pas.

412. (2°) Un autre avantage des doublets,

plus considérable , consiste en ce que le champ

devient plus grand, qu'avec une simple lentille du

même pouvoir amplifiant.

(3°) Et finalement le plus essentiel, c'est qu'en y
calculant bien les courbures et les écartemens des

lentilles , ils peuvent être construits exempts

d'aberration sphérique ( § 57 ) et chromatique

(§ 65) ; donc aplanatiques dans le plus haut sens

(§ 67).

\ \ 3. Mais la circonstance qu'avec un doublet à

écartement l'objet doit être tenu plus près de la

première lentille, qu'avec une lentille simple (pour

le même grossissement) , en est un inconvénient

fort sensible , surtout lorsqu'il s'agit de manier

l'objet d'une manière quelconque, p. e. de le dis-

séquer , de le comprimer , ou de le rouler ; au

point que l'usage des doublets est beaucoup moins

répandu que celui des lentilles simples.
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1/1 /f. Il est convenable ici de faire observer au

lecteur que, tandis-que dans les lunettes d'ap-

proche le cbamp de vision se mesure directement

par l'angle de vision des deux points visibles les

plus écartés d'un objet ; il est déterminé dans les

microscopes
(
parcequ'ici cet angle varie selon

qu'on approche ou éloigne l'objet de la lentille de

foyers différens dans difFérens instrumens
)
par le

produit de la tangente de la moitié de cet angle

et de la distance de l'objet.

4 45. Finalement
,
pour ne pas paraître avoir

omis quelque circonstance intéressante , il faut ob-

server que l'expérience conjointement avec le cal-

cul ont prouvé que , sans nuire sensiblement à la

netteté des images (virtuelles), le diamètre du cercle

d'aberration sphérique peut monter dans les micro-

scopes (simples) jusqu'à 40—4 2 secondes.

Ajoutons à cela que pour le microscope simple

la forme piano-convexe , en tournant sa face

plane vers l'objet, approche assez près de la meil-

leure forme ( § 56
)
quant à l'aberration sphé-

rique.

Ayant ainsi détaillé la plupart des circonstan-

ces à considérer quant à l'action des lentilles et à

la vision au moyen de leur emploi
,

je pourrai

être d'autant plus succinct en parlant du micro-

scope composé.
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CHAPITRE II.

Microscope composé.

i. Miscroscope à deux verres.

Le microscope compose diffère, comme je

l'ai fait observer plus haut (§3), du microscope

simple essentiellement en ce qu'à son aide on

fait grossir par une lentille , Voculaire , non pas

Fobjet lui même
y
mais son image

,
déjà agrandie

,

projetée au moyen d'une lentille objective.

Sa plus simple construction consisterait donc

(§ 3) dans la réunion d'une unique lentille obje-

ctive avec une unique oculaire , écartées entre

elles de plus que de la somme de leurs foyers. En

effet
,
l'image projetée par l'objectif pour être seu-

lement égale à l'objet, devra se trouver à la double

focale de l'autre côté de l'objectif , et pour être

multiple , à autant de fois qu'elle l'est plus une

fois la longueur focale de la lentille (§ #5); et

puis l'oculaire à la distance de cette image égale

à la coordonnée d'intersection pour la vision (F)

FF
distincte ou •

(§ 80), ce qui est un peu moins

F 3

que sa distance focale F\ c. à d. F F+F
\ 17. Le grossissement par un pareil instrument

est donc composé du grossissement de l'objet dans

son image (effective) et de l'amplification consécu-
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tive de celle-ci produite par l'action de l'oculaire.

Elle est donc égale au produit de ces deux gros-

sissemens. Ou , en nommant E l'écartement des

deux lentilles
, f le foyer de l'objectif et F celui

de l'oculaire, puisque le grossissement par celui-ci

/ v+ F\
f

l — _J dépend (§ 81) de sa distance à l'image

qui est de ,* il reste pour la distance de l'i-
^ V' + F 1

. . VF
. . :

mage à l'objectif E— ——j.
vJ donc le grossissement

VF

dans l'image sera (§ ^5) de — —

E— f VF V+F—
(V+F)f'

°e qm
'

multlPlïë Par —p~

(ie grossissement par l'oculaire) donnera

(E—f)(V+F) VF EV E V V
/F ~~ fF~ JF *f~~ F~~

1 ~f
EV E—V V= yrp 4- ~ — — \

;
pour le grossisse-

ment par le microscope entier, disons A.

Et la distance de l'objet à l'objectif devra être

VF \
prise ésrale à celle de l'image (E ) diviséer

°
& v F+V/

, . fE— f VF
\

par le grossissement de l'image ^
—— —:——-

J
V J J
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/ FF \ Œ-f VF v

ou — f
— -

- .

) :
- — ——- ] , qu il

serait inutile de développer davantage.

448. Ce microscope a le grand inconvénient d'un

champ très resserré , et d'images très peu nettes à

cause de l'aberration de sphéricité
,

qui n'y peut

être évitée, qu'en prenant les courbures de l'obje-

ctive et sa distance à l'image dans un certain rap-

port fixement défini (§ 51). Alors pour changer de

grossissement, l'objective devant rester toujours la

même (pour que ce rapport ne soit point inverti),

on devra changer d'oculaires, différemment montés

pour que leur distance de l'image satisfasse à la

. vf . , . !

condition —
; et alors le champ reste toujoursV+ F 1 J

encore borné, à moins que pour oculaire on n'em-

ploie un doublet. C'est par cette raison que cet in-

strument a été entièrement abandonné.

2. Microscope à trois verres.

4 4 9. Pour obtenir l'avantage d'un champ plus

vaste, on a ajouté au microscope composé une troi-

sième lentille convexe , entre l'objectif et l'image

qu'il projette. Par là cette image est à la vérité

réduite à une moindre grandeur, mais, outre que

l'on y gagne en champ, on peut en même tems y
affaiblir l'aberration sphérique, et par là obtenir

une plus grande netteté des images. C'est pour
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cette raison que l'on nomme ordinairement ce verre

lentille de champ ou collective
,

parcequ'elle ras-

semble plutôt les rayons en image. On admet, sui-

vant HuyghenSjvpxe Ja correction des deux aberra-

tions est obtenue le plus que possible, en donnant

à la collective une distance focale trois fois plus

longue qu'à l'oculaire, et en l'en écartant de deux

fois le foyer de l'oculaire. Le foyer de l'oculaire
,

l'écartement entre celui-ci et le collectif, et le fo-

yer du dernier se rapportent donc comme \\ 2: 3.

On admet généralement qu'un tel oculaire doit

produire le meilleur effet parcequ'alors l'image se

trouve exactement au milieu entre le collectif et

l'oculaire; supposition fondée sur ce que l'image se

formerait juste au foyer de l'oculaire. Mais comme
elle se forme plus près de l'oculaire que son foyer,

il est évident que , si pour l'effet le plus avanta-

geux il est nécessaire que l'image se trouve exacte-

ment au milieu de l'espace entre le collectif et

l'oculaire , il faut les écarter du double de la di-

stance coordonnée à la vision nette de l'oculaire.

VF
Celle-ci (§ 79) étant — — -, il faudrait donc que

T 4- F
l'écartement de l'oculaire et du collectif soit de

-
, et non de 2F. Et si avec cela on trouvait

indispensable que, par la collective, l'image fût ré-

3VF
duite à ses

f, il faudrait que son foyer fût de ^
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Ou si au contraire il était seulement indispensable

que le foyer du collectif fût triple de celui de Po-

> ,
•

'\ '*>
; A FF '

culaire leur écartement devrait être F -h -— - .

Mais pour ne pas me laisser entraîner trop loin

je mets de côté la recherche de ce qui entre ces

trois cas est le plus convenable; et je le puis d'au-

tant mieux que le second satisfait à toutes lés con-

ditions.

420. Il est évident que dans un pareil instru-

ment le grossissement dépend: 1° de l'amplification

de l'objet que l'objectif, sans collectif
,

produirait

dans la première image (image qui ne reste que

virtuelle)' 2° de la réduction de cette première image

virtuelle dans la seconde produite au moyen du

collectif; et 3° du grossissement de cette seconde

image effective par l'oculaire (ou dans la troisième

image, virtuelle seulement). C'est donc le produit

de ces trois rapports: de l'objet à la première, de

la première à la seconde, et de la seconde à la

troisième image : qui exprime exactement l'amplifi-

cation par le microscope à trois verres.

4 21. Désignant donc par: F, f les foyers des

trois lentilles : de l'oculaire, du collectif et de l'ob-

jectif : par e l'écartement des deux premières; par

E celui des deux dernières; par m" le grossissement

au moyen du premier
;
par ni

1
la réduction par le

collectif; par m l'amplification de l'objet dans son

image projetée par l'objectif; et par A l'amplifica-

tion obtenue par le microscope entier : on aurait
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V+F . ;A mm'm"; m" = — ; ét puisqu'aînsi la
F

seconde image, produite par le collectif, devra se

. \ VF
trouver de l'oculaire à ~ de distance, sa di-V F
stance (Z)') du collectif sera de

VF (V + F)e — FF _
e = — — Jj* ce qui don-V+F V+F 1

nerait la distance (d1) de la première image au

même verre

î[(VUF)e— P*F$ \

( + —%)
—VF \ (V+P)(e— $)—VF

t~ V+F
j

(grandeur naturellement négative, pareequ'elle se

trouve du même côté du verre que t
D'

y
mais que,

en cliercliant le rapport — et ailleurs , on devra
dé

prendre positive; dans ce but il suffira de clianger

les signes du nominateur); donc

i{V+F)e—VF\
D' \ VTF \ [V+F)($—é)+VF
d' [(V+F)e~- VF\% ~ (V+ F)é

{v+F){S—r)+VF
et (§ M)

t \{V+F)e-.VF}%

E+D'—f _ \ (V+F)($--e)+VF

f ~ f
m -A
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[( f'+ F){%-e)+VF\{E-~/) + [(
F+F)e -

~~
{{F~+F){%-e) + FF]f

\(F+F)(&—e) rt F\f

{F + F){%— e) + VF V+F
X

{F~-+F)i
X F

_ F){S-e)+FF\(E—f) + [(r+F)e-F-F}$

_
(F+F)[e$+($-e){E— f )]+VF{E- g-/]

f$F
(r+ F)[eS+ES—fy—Ee+ëJ )+FF(E—%-f)

sauf les erreurs que j'ai pu commettre dans le cal-

cul (').

3. Microscopes à quatre verres.

422. Mr. Selligue a renforcé Faction du micro-

scope composé ordinaire (ou à trois verres) , en y
intercalant, entre l'objectif et l'image qu'il projette,

une quatrième lentille concave (**). L'effet de ce

(*) C'est pour cela que j'engage le lecteur, que ces recherches

peuvent intéresser, à entreprendre ce calcul (comme aussi ceux

des §§ 123 et 125) de son propre chef.

(**) L'effet d'une lentille concave , quoiqu'issu de la même
source, est quant à son re'sultat final juste tout le contraire de

celui d'un verre convexe. Aussi ai-je dit que dans les formules

Ann. m \. N'J IL 46
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verre consiste en ce qu'il rend les rayons qui, éma-

nés du même point de l'objet, ont traversé l'obje-

ctif, moins convergens, et, par là, en reculant leur

intersection, les fait produire l'image du point de

leur départ à une distance plus considérable de

l'objectif, et pour cela plus grande. C'est pourquoi

dioptrîques fondamentales (§ 29) il fallait pour une surface con-

cave en dehors prendre chaque fois le rajon (R) négatif. Donc

une lentille concave (ou à Lords épais) est dispersive } c* à d.

elle rend les rayons qui la traversent moins convergens : augmente

donc la divergence des divergens; fait diverger les parallèles ; et

rend les convergens moins convergens , ou parallèles , ou même

divergens, selon sa puissance et la dislance du point vers lequel

les rayons convergent. Il s'en suit, qu'une telle lentille ne saurait

avoir de fojer effectif que pour des rayons convergens à un

degré suffisant. Donc son foyer principal, ou son foyer pour les

ra/ons parallèles, sera toujours seulement imaginaire ou virtuel,

et se trouvera du même côté que l'objet lumineux. C'est à dire,

les rayons parallèles > en traversant la lentille concave , seront

rendus divergens de sorle, qu'en les prolongeant en arrière, ils

formeraient une intersection (qui cependant n'existe pas , les

rayons ne rebroussant pas chemin , et n'est donc qu'imaginaire)

dont la distance au verre, tout comme celle du foyer principal

effectif d'une lentille convexe , dépendra du rayon de ses cour-

bures (ici concaves (au moins l'une): rayons négatifs) et du pou-

voir réfringent de sa masse. En un mot, ici il y a changement

de pôles ou de points tropiquaux. C'est à dire on devra prendre

îe point focal au-delà de la lentille pour zéro des préfocales, ét

le point focal en-deçà pour point de départ des rétrofocales , et

alors le mécanisme restera le même que celui d'une lentille con-

vexe (§§ 37—39). Je dirai donc qu'une lentille concave diffère



237

j'appelle cette lentille dispersive. Donc il y a ici

encore un grossissement de plus: c'est celui de l'i-

mage de l'objectif dans l'image du dispersif. Mais

en même tems l'endroit de l'image de l'objectif n'est

plus en dépendance immédiate de celui de l'image

du collectif, mais bien de celui de celle du disper-

sif. Le produit des quatres amplifications consé-

cutives , forme le grossissement entier de l'instru-

ment.

423. Gardant les lettres du § 421, seulement E
étant pris pour la distance entre la collective et

la dispersive, désignant de plus par f la longueur

focale de celte lentille, et par e sa dislance de l'ob-

jectif, et mettant mw pour le grossissement par le

dispersif on aurait :

V+F (F+F)i$-e)+ VF
' F [V+F)%

d'une convexe el produit l'effet tout opposé à cause de l'inver-

sion des points tropiquaux. Et cela doit être ainsi. Puisque pour

le cas d'une lentille convexe' nous avons nomme' le point du foyer

des rajons parallèles point rétrofocal (ou astral) \ c'est aussi le

pareil point qui devra être appelé rétrofocal pour le verre con-

cave-, et le point à la même distance de l'autre côté de la lentille

sera son point préfocal (ou antastral). Bref , la lentille concave

diffère de la convexe en ce que son point préfocal se trouve en

arrière de la lentille , et le rétrofocal en avant (voilà pourquoi

aussi je juge les noms d'astral et d'antastral encore préférables):

pour la convexe c'était le contraire.

46*
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Puis la distance ( d' ) de la première image an

collectif étant =
(77
-_^_— (grandeur

négative], elle se trouvera distante (#") du disper-

sif comme sa seconde image
(
point rétrofocal ) , à

cause de l'écartement de ces deux lentilles == E, de

D" =E -vd1

(
pris positivemen t ) :

[(r-fF)(S-g)+ VF] F +
[
[V+F) e—VF]*

m

et puisque, par la raison que la dispersive est con-

cave f est négatif, la distance du de Ja première

image (point préfocal) de la dispersive sera négative

|
j

{ V+F){$-r)+VF\E+\( V-\F)e-VF\^ [h

"B''~r\{f/-\F){l~e)^VFlE - f)+| ( V+FY-KF\%

(r-+F)[% — e) + rF
! [(

F+F)($-c)+FF}E+\( F"-f F\e—rF'# \ f=r— - on aura
[{K+F)[Z—e)+ï Fj[E- f)^(//+//jc>- FFjS

(

\V+F)[%—e ) + VF\ E+[[F+F)e -FF] S

D" \ (^H-F)(S-e) + /^F)
T}1^~~ — i

(
L(/

/+F)(5-e)+FFj(f -p) -[_( r+F)E—rF$
*

_
[(/^F)(S-g ) + FF] (f-F) -

[ (
r+F) <?-FFl g

~~
[(^"-hFj (S— c)+ A' F]f

Finalement l'endroit (D' 1

') de Ja seconde image

(point rétrofocal) de l'objectif devant être Dm—d*'-\-t

D'" — f d"+ t—f
et m —

/
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[(F+F)(M f FF)\Ef-+ (c -f)(f-E)]+\ (
V+F)e- 1 F |S(f+«-/)

^
I L(

/X
+^XS- eJ+ /' V{<i-E) -[{! >. h FJ[f

A = 7«" m' m'" m
[(V+F)($ e)+W\\Eh (e-/)(f-^)1+[(^+^>-^F]gff+c-/)

F ... / f s

42^. On peut encore pour la même raison in-

tercaler clans un microscope à trois verres entre_

l'objectif et l'image qu'il projette une lentille con-

vexe (comme je l'ai déjà imaginé autrefois, quoique

cela n'eut point été mis en exécution d'une mani-

ère satisfaisante), que je propose de nommer imagi-

nive, parcequ'elle sert à grossir , en concurrence

avec tous les autres verres du microscope, une pre-

mière image projetée par l'objectif. On aura donc

ici comme un microscope composé ordinaire, gros- !

sissant une image déjà plus grande que l'objet

projetée par un verre objectif surnuméraire. Le

grossissement total sera donc encore le résultat de

quatre amplifications consécutives, ou sera égal à

leur produit.

425. Si donc on emploie les lettres comme au

§ 123, en réservant celles du dispersif pour l'ima-

ginif, on aura pour les trois dernières amplifica-

tions, tout comme dans le § 421 :

— VF VF V V+FD—r
'

d==F^F —t* m"

D' — e—d = (r+F)e— VF
r+F '
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UV+F)e— ?F]§
, , .

prendre ailleurs (§ 121) positive.

2)' ( V+F S

m' jtz — = ——
df {{{y+Fye~PF]$\

passant à l'imaginif , on a :

p„_E dJ(
V+F)i-Pr

F] %+\{V+F) (d—p) +VF] E
{f+.F) (S—e) + FF

ê, i
jj F+.F)g - ^77]g+r(^+F)f»-e)+r/ng j

f

, doac
~li^+F)e—yF$+[^+F){S-e)+rF(£~fy

^
/_D"_ [( e~^ffl'MT^+F)^ - c) fg -f

)

.

"^^IF
-

"

(
g_ + f

-

'

Finalement à l'objectif:

D" = « + </"

_[(^4Fe-r^l,?(f+c)+[(/^F(S-e)+/^fir/?f+(g-f>]

~U' +7<J e—l Fyé+[{t'+t) [è-e)+lS F\ {E-f)
D"'— f d" + t—fm = ~ =

. / /

_ [[r+F]
e -VF] 5 (f+e:/ )+[[F+F) {

!

S e)+FF} [£f+(ff-
f
)(e-/)1

~~
|
[(^Fje-rF]i+[{r+F){i—e)+ri<]^E-f)\/

Donc le grossissement total (^) sera:

^ = to" 7îi' m"' m
g-FFj 5 (f+e-/)+[(7^+F) (5-e)+/>'Fj [gf+(E-f)(c-/)1

fiF
Cd qui naturellement doit être égal à A du

§ 421 multiplié par m du présent paragraphe.



426. J'ai parlé à dessein de ce dernier microsco-

pe
,
parceque, quoiqu'il n'ait pas été exécuté d'une

manière satisfaisante, il est la base du microscope

pancralique. En effet, en rendant la distance entre

l'imaginif et Fobjectif, au lieu de stable (—
e)

qu'elle

était
,
variable, on a (en prenant lés longueurs fo-

cales des lentilles et leurs distances stables (/s et

e) d'une juste proportion) mon microscope panera-

tique.

Outre le grossissement plus considérable
,

qu'il

produit en comparaison du microscope à trois ver-

res, il présente encore, de même aussi que celui de

M. Selliguej Je grand avantage d'admettre , même
avec ce surcroît en grossissement , toutes circon-

stances d'ailleurs égales , un plus grand élDigne-

ment de l'objet. Avantage qui
,

lorsqu'il s'agit de

dissections microscopiques (de microtomie) devient

d'un grand poids.

k. Microscope horizontal ou prismatique.

427. Le microscope horizontal qui présente l'ima-

ge dans un plan vertical en regardant à travers

un oculaire situé au bout d'un tuyau (ou corps)

horizontal, présente par cela même les deux avan-

tages suivans et qui le rendent fort commode :

4°. L'observateur peut (et doit même) faire ses

observations étant assis , et non debout, comme
pour la plupart des instrumens verticaux ; ce qui

rend son emploi beaucoup moins fatiguant.
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2°. Et puis, en second lieu, avec un miroireau

de Sommerring (§ 131) ou une chambre lucide

(§ 43 '4
) il projette les images sur un plan hori-

zontal; ce qui le rend très propre pour trouver les

grossissemens, pour mesurer les objets (§§ 431 —

-

4^0), et pour dessiner ceux-ci amplifiés à l'aide de

Ja chambre lucide.

'128. Mais ce n'est pas un système de verres

particulier. Non. Chaque microscope composé, quelle

que soit sa construction (§§ 417, 4 49, 422 et 12'l),

peut être rendu horizontal , en faisant au moyen

de la réflexion , briser horizontalement les rayons

qui ont Ira versé l'objectif. Pour produire cette ré-

flexion on pourrait se servir d'un miroir métallique

incliné à l'angle de ^5 degrés. Mais on préfère gé-

néralement, et à juste raison, d'employer à ce sujet

un prisme rectangulaire isocèle en verre, dont l'une

des faces cathétales est disposée horizontalement
,

l'autre verticalement du côté de l'oculaire , et la

troisième hypothénusale à l'opposé de ce verre
,

donc inclinée vers l'axe de celui-ci (et de l'obje-

ctif) ou vers l'horizon de H5 degrés. Les rayons qui

ont traversé l'objectif entrent dans le prisme par

sa face horizontale (inférieure) , subissent une ré-

flexion à angle droit à la face oblique (postérieure)

et traversent Ja face verticale (ou antérieure) pour

passer à L'oculaire,

L'endroit où, sur le trajet des rayons , on dispose

un pareil prisme est à-peu-près indifférent, pourvu

que le tuyau horizontal obtienne une longueur
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suffisante pour admettre une projection de l'image

au moyen du miroireau de Sommerring ou de la

chambre lucide à une distance suffisante et com-

mode du pied de l'instrument. C'est ainsi que le

Professeur Amici de Modène dans ses admirables

instrtimens, préfère de la mettre très près au des-

sus de l'objectif; par là il gagne le double avan-

tage, \° de suffire avec un prisme d'une dimension

fort peu considérable, et 2° de rendre le corps de

1 instrument tout-entier (à l'exception du court

tuyau de l'objectif] horizontal. MM. Utzschneider

et feu Fraunhofer de Munie , au contraire , ont
,

dans leurs microscopes prismatiques, préféré disposer

le prisme au milieu du corps de l'instrument, ou

du trajet des rayons de l'objectif à l'oculaire. Par là

leur prisme devait devenir beaucoup plus volumi-

neux; mais ils ont gagné l'avantage qu'en le dé-

vissant, on peut se servir de leur instrument aussi

comme d'un microscope vertical. Mais on y perd

encore plus en clarté , qu'avec celui de Amici.

En effet, il est évident que la réflexion que doi-

vent subir les rayons sur l'hypothénuse du prisme,

quel que parfait que soit ce 'dernier , ne sera ce-

pendant pas complète : il y aura toujours une

partie des rayons qui passera outre et sera absorbée

par la monture. Et puis, d'un autre côté, les deux

faces cathétales ne laisseront pas passer tous les

rayons sans exception: elles en réfléchiront tou-

jours une certaine partie. C'est pourquoi avec un

microscope prismatique il y aura inévitablement
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une perte
,
quelque petite qu'elle soit , de clarté

,

et le même instrument sans prisme , montrerait

les images encore plus nettes.

-1 29. On peut , en dernier lieu
,
pour éviter au

moins la perte de lumière auprès des faces cathé-

tales , construire un oculaire prismatique , où le

verre collectif lui-même fonctionnerait de prisme.

Pour cela, au lieu d'une lentille collective, il fau-

drait prendre un prisme rectangulaire isocèle dont

les faces catliétales seraient , non planes , mais

sphériques (au moins l'une d'elles, pour remplacer

le collectif piano-convexe ). Seulement alors ou

aura à observer
,
que la distance du collectif à

l'oculaire devienne suffisante pour obtenir une

partie (oculaire) de l'instrument horizontale assez

longue
,
pour qu'elle admette un usage commode

de la chambre lucide.

Manière de déterminer le grossissement

par un microscope composé.

430. On a pu voir dans ce qui précède (§§ \\7

•— 4 25) la marche à suivre pour trouver d'après

ses élémens le grossissement obtenu par un micro-

scope composé quelconque. Mais ce mode d'opérer,

outre qu'il demande la détermination par l'expé-

rience de plusieurs élémens (deux
,
quatre, ou or-

dinairement trois verres, et une, trois, ou ordinai-

rement deux distances), lors même qu'ils seraient

exactement définis , manque cependant encore
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d'exactitude rigoureuse
,
parceque l'épaisseur des

différens verres (qui influe et sur leurs distances

et sur leurs foyers) n'a pas été prise en considé-

ration. Il aurait fallu prendre Jes distances entre

les points d'intersection des rayons principaux

pour chaque lentille , et ramener les foyers (trou-

vés par l'expérience) aux longueurs focales de

lentilles sans épaisseur (§ 406). Alors quel calcul

compliqué
,
puisque déjà le mien m'a coulé bien

des peines et bien du tems avant que j'eusse été

convaincu de son exactitude* — Pour éviter ces

difficultés on a tâché de trouver des méthodes qui,

par suite d'une seule expérience assez facile , don-

neraient le moyen de trouver le pouvoir amplifiant

d'un microscope composé d'une manière assez satis-

faisante pour la pratique. Et on en a proposé

deux principales.

431. L'une
,
indiquée par feu M. le Baron de

Jacquin, et que l'on a reproduite comme pleine-

ment satisfaisante dans tous les ouvrages alle-

mands postérieurs même les plus estimés, demande

cependant une modification essentielle pour remplir

complètement son but. Elle consiste dans l'emploi

d'un petit miroir métallique (miroireau de Sœm-
merring) (

*
)
que l'on met , incliné de degrés

,

aussi près que possible au dessus de l'oculaire
,

(
*

)
Eitinghausen und Baumgarten, Zeîtscbrlft fur Mathema-

tik und Phjsik. T. I.
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pour voir ainsi, au moyen de la réflexion, en même
lems un micromètre employé en guise d'objet

grossi et une échelle à raies alternativement blan-

ches et noires ,
placée à la distance de la vision

distincte moyenne (quelle que soit celle qu'on ad-

mette: fût-ce de 8 pouces comme d'ordinaire, ou

de 9 comme je l'ai préféré , ou de 40"). Alors

d'après la valeur des raies de l'échelle couvertes

par l'image d'un trait du micromètre, on juge du

grossissement qui , en effet , sera égal à cette va-

leur. 11 est inutile de faire observer que les raies

de l'échelle, pour pouvoir être vues à cette distance

et pour ne pas devenir trop nombreuses , devront

être assez larges, et partant multiples (p. 10-, 20-,

50-, 400-ples) des traits du micromètre objectif: ceux-

ci par exemple étant des dixièmes de millimètre
,

les autres doivent être des millimètres entiers (10-

pies}; ou avec des centièmes de millimètre sur le

micromètre toujours des millimètres entiers (100-

pies sur l'échelle.

Mais le moyen pour un œil fortement myope ou

presbyte de voir distinctement les raies de l'é-

chelle à la distance de la vision distincte moyen-

ne ! En sus , comment se convaincrait-il
,

qu'il voit

l'image grossie indistincte au même degré que

l'échelle. L'observateur se laissera entraîner à placer

Je micromètre de façon à ce que son image se trouve

à la distance de la portée de la vue nette de cet

œil. Alors quelle faute dans l'estimation de la

valeur du grossissement ! Il serait souvent estimé
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double de sa véritable valeur (par un myope de k

à ÏÏ\ à 5 pouces de vision nette), souvent de la

moitié moindre (par un presbyte de 46—48—20

pouces). Au surplus même celui qui aurait la vue

approchant de la moyenne, en disposant les choses

comme il a été dit , commettrait une faute : ni le

miroireau ne pouvant se trouver tout-contre Focu-

laire , ni l'oeil tout-contre le miroireau. Pour lui

l'éclielle serait donc à mettre à la distance de la

vision distincte moyenne , non d u centre de l'ocu-

laire ou du miroireau, mais de l'endroit jusqu'où il

pourra approcher son oeil de celui-ci, ce qui, sou-

vent
,
pourra bien produire une différence de près

d'un pouce en moins.

432. 11 est, en conséquence, infiniment préférable,

qu'en suivant la méthode de Jacquin, chaque ob-

servateur dispose tout d'après la portée de sa vue.

Alors il trouvera directement le degré auquel l'in-

strument amplifie pour sa portée de vue, que par

un facile calcul il pourra réduire au grossissement

norm:\l, c. à d. pourlavuemoyenne.il n'aura qu'à

diviser l'amplification trouvée par le rapport de la

somme de sa vue et du foyer de l'oculaire , à la

somme de la vue moyenne et du même foyer, c.

,
,(*) (f)+f

à d. A=\A) : —p—p'

(
*

) En désignant par A le grossissement normal (pour la vue

moyenne V) et par (A) celui pour la vue individuelle , {F), de

l'observateur.
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Encore cela ne sera qu'approximatif, puisque la

dernière image effective ( celle au-dessus du colle-

ctif) ne sera plus à la même distance du collectif,

et donc son rapport à l'objet perverti. Pour opé-

rer avec parfaite exactitude, il faudrait mettre un

verre avec quelques raies (deux raies croisées p.

e.) ou quelqu'autre signe sur le diaphragme au-

dessus du collectif, à l'endroit requis par le foyer

de l'oculaire pour la vue moyenne; et rendre l'o-

culaire mobile, c. à d. sa distance au collectif (et

par là au diaphragme) variable, pour pouvoir être

accomodêe à la portée de la vue des diffèrens

observateurs (
*

).

433. Aussi , en revanche , n'est-il pas besoin

d'employer une échelle; il suffira , et il sera même
préférable , de mettre à la distance de la portée

de sa vue tout simplement une feuille de papier

(*) Ou bien, parcequ'un pareil verre pourrait, pendant l'ob-

servation, nuire à la clarté' des images, l'ayant emplojé une fois

pour toutes , il faudrait tirer sur le tuyau de l'oculaire (mobile

donc à ce but) une fine ligne au burin , à l'endroit jusqu'où il

devra être enfoncé dans la monture. Ou même, sans verre (qu'il

serait peut être incommode de disposer convenablement) : on fe-

rait observer d'abord quelque objet délicat par une personne

jouissant de la portée de la vue moyenne, et alors, sans déranger

l'instrument, on enfoncerait le tuyau de l'oculaire convenable-

ment pour voir soi même l'image bien nette , et on tirerait

une ligne au burin pour son propre usage. C'est pour pouvoir

répéter l'opération dans les cas où l'on voudra mesurer les

objets (§ 137>
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blanc, sur laquelle, en observant le micromètre, on

fera à l'aide du miroireau deux marques au crayon

aux endroits où Ton verra deux lignes voisines du

micromètre; l'espace entre ces marques, mesuré

en prenant chaque trait du micromètre pour

unité
, équivaut à l'amplification. Soit le micro-

mètre divisé en
;

i

mm
, la distance des marques

au crayon =A0mm ; le grossissement (linéaire) sera

,40
de — 1000 ; et quand les marques se trouvent

à /
l

imn
,
l'amplification sera de 400 fois.

43'4. La seconde méthode pour trouver le grossis-

sement qu'un microscope composé procure , em-
ployée de préférence par les micrographes français,

s'accorde, quant à l'essentiel, avec celle de Jacquin.

La seule différence consiste en ce que
,
pour pro-

duire la réflexion , on emploie , au lieu du miroi-

reau de Sommerring) une chambre claire (ou pro-

prement une chambre lucide ; mais j'ai conservé

l'autre expression
,
pour me conformer à l'usage

reçu
) , ordinairement en verre

,
par exemple une

mince bande en verre bien polie et ayant les deux

surfaces exactement parallèles
,

que l'on incline

aussi au-dessus de l'oculaire à l'angle de U-5 degrés.

On trace en même tems au crayon les traits du
micromètre objectif sur une feuille de papier blanc

maintenue à la distance de la vision nette. Le rap-

port des distances de ces traces aux traits du mi-

cromètre indiquerait le pouvoir amplifiant de l'in-

strument. Ce n'est que dans cette plus grande sim-

i
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plieité , c. à d. dans l'inutilité de l'échelle tracée

d'avance sur le papier, que cette méthode présente

quelqu'avantage en comparaison de celle de M.

de Jacquin
,

ayant de commun avec elle le grand

défaut d'une mesure inexacte, que l'on évitera de

même en suivant ma méthode
,

indiquée dans le

paragraphe précédent.

435. G'est ici qu'il convient de rappeler au le-

cteur ce que j'ai dit (§ 86) par rapport au pouvoir

amplifiant du microscope simple pour différentes

portées de vue. Aussi dans le microscope composé,

parceque son amplification est formée par le pro-

duit de celles obtenues au moyen des premiers ver-

res que les rayons ont à passer par celle de l'ocu

3 aire, et les premières restant les mêmes (à peu de

chose près , de sorte que le rapport de la der-

nière image effective à l'objet reste approximative-

ment constant), il est évident que le pouvoir am-

plifiant de l'instrument entier se trouvera pour les

divers observateurs en rapport direct du grossisse-

ment par l'oculaire pour les différentes portées de

leur vue. Donc aussi avec le microscope composé

un myope perd et un presbyte gagne en grossis-

sement, en comparaison d'un individu doué de la

portée de vision distincte moyenne.

\ 36, Et c'est ici, pour l'observer dans l'occasion,

tout le contraire d'avec la lunette d'approche ou

le télescope. Avec celui-ci le myope gagne , et îe

presbyte perd. En effet, la lunette d'approche pro-
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jetant au moyen de son objectif une image <Tun

objet infiniment (ou, au moins, très considérable-

ment) éloigné, cette image est infiniment (ou très

considérablement) plus petite que l'objet en réalité;

donc ici il n'y a pas de grossissement réel : tout-

au-contraire. Mais la distance à laquelle, en arriè-

re de l'objectif , se forme cette image j sera égale

(à peu près) à son foyer > et les rayons principaux

des cônes lumineux qui la forment s'entre-croi-

sant au même angle
,
que l'angle de la vision di-

recte de l'objet vu à l'oeil nu, il se trouve que cet-

te image sera quant à sa grandeur, à la grandeur

apparente de l'objet , en raison directe de sa di-

stance de l'objectif (ici approximativement distance

focale) à la distance de la vision distincte de l'ob-

servateur. Ainsi , si les deux distances se trouvent

être égales, l'image sera aussi grande que la gran-

deur apparente de l'objet ; si celle de l'image est

plus longue ou plus courte que la portée de la vue,

l'image sera pour le premier cas aussi plus grande
f

ou pour Je dernier plus petite que la grandeur

apparente de l'objet. Mais toutefois on aura gagné

en ce que l'on aura obtenu une image nette d'un

objet que l'on n'apercevait, à cause de sa situation

loin au-delà des bornes de la vue distincte, que

très imparfaitement
;
image que de plus on ampli-

fie au moyen d'un microscope (de l'oculaire). C'est

ainsi que la lunette d'approcbe n'est autre cbose

qu'un microscope
(
simple ) au moyen duquel on

observe, non l'objet (ce qui à cause de son éloi-

Ann. 48**1. N° IL 17
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gnement serait impossible), mais son image que nous

faisons projeter au moyen de l'objectif , et qui se

trouve dans le rapport indiqué à la grandeur ap-

parente de l'objet. C'est donc cette grandeur appa-

rente que nous grossissons , tandis qu'avec le mi-

croscope nous amplifions la grandeur réelle* Voilà

la différence essentielle de ces deux instrumens. Il

est donc clair que le grossissement obtenu par le

télescope est formé de deux amplifications consé-

cutives ; de l'amplification de la grandeur appa-

rente de l'objet, et de son grossissement consécutif

par l'oculaire ; et que par-conséquent il est égal à

leur produit. En nommant F et f les longueurs

focules de l'objectif et de l'oculaire, pour la lunette

astronomique de la plus simple construction (con-

F V+f
s traction primitive de Kepler) il sera = jyX,—yr-

VF +Ff FF F
- —— , et non — — comme on 1 ad-

Fj f K f
met généralement (*)•

(
*

) Présentement on n'emploie guère de télescopes à deux

verres, si ce n
y
est les lunettes d'Opéra (où l'oculaire est concave;

construction de Galiléi) , par la même raison pour laquelle

(§ 118) on a abandonné les microscopes à deux verres. On y

ajoute aussi lout pareillement une lentille collective. Alors pour

exprimer le grossissement il faudra encore multiplier l'amplifi-

cation indiquée par le rapport des distances des deux points

dlntersection coordonnés du collectif
( § 121 ). ,
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Mensuration des objets microscopiques
,

ou micrométrie.

437. Une fois Je grossissement par l'instrument

connu pour chaque disposition de ses lentilles, rien

de plus facile que de trouver la grandeur absolue

de l'objet observé
,

pourvu qu'on soit muni d'un

miroireau de Sommerring, ou bien d'une chambre

claire convenable. On n'aura qu'à tracer au crayon

sur une feuille de papier blanc
,

disposée comme
il a été dit (§ 433), les limites de l'objet, mesurer

leur distance , et la diviser par le grossissement.

Supposons que les traces de l'épaisseur d'un objet

quelconque (p. e. d'un cheveu) se trouvent à l'espa-

ce de 3mm avec un grossissement de 400 fois; on

aurait G = ï~mm pour le diamètre réel de l'objet.

438. Une seconde méthode consiste à employer

une tablette porte-objet (platine), munie d'un char

se mouvant à l'aide d'une vis micrométrique, très

exactement travaillée, et garnie à l'extrémité libre

d'un disque divisé sur son pourtour en parties éga-

les (centésimales), qui peut encore être muni d'un

vernier ou nonius sur lequel on pourra voir même
les dixièmes (ou autres parties) des degrés du dis-

que. Au foyer de l'oculaire il faut établir deux fils

croisés ou un mince verre rayé de deux lignes

droites croisées
,
passant par le centre du champ

de l'instrument. Cette vis, produisant un déplace-

ment effectif de l'objet (que, dans le sens de l'un

des fils, on fait mouvoir de façon qu'il touche l'au-

4 7*
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ive fil (ou ligne) d'abord par run
?

et puis par l'au-

tre de ses bouts ou bords) égal à sa véritable dimen-

sion, peut, pour cette raison , être employée avec

tous les divers grossissemens du microscope. Yoilà

l'un de ses avantages ; un autre c'est qu'on peut

facilement mesurer à son aide jusqu'à un cent-

millième de pouce directement, et apprécier à l'oeil

encore de moindres parties. Mais cette vis demande

à être traitée délicatement, et même, avec tous les

soins possibles, elle pourra facilement se détériorer,

et alors elle ne saurait être d'aucune utilité: gâtée

un tant soit peu elle ne vaut plus rien du tout.

439. En troisième lieu on peut mettre l'objet à

mesurer immédiatement sur un verre micromé-

trique (c. à d. très finement divisé en parties égales

par des raies; on en a avec 4000 traits sur une ligne

d'un pouce anglais; ceux à 100, 200 et même 500

traits sur le millimètre, grâce aux perfectionnemens

des arts mécaniques, ne sont plus rares ni difficiles à

se procurer). Ici aussi la mesure est indépendante

du grossissement (qui seulement devra être suffi-

sant pour bien faire distinguer les raies du micro-

mètre); mais, excepté que l'emploi de ce verre de-

vient quelquefois difficile ou même impossible, il ne

donne pas une mesure exacte, ni suffisamment fine,

et par un fréquent usage , il pourra facilement se

détériorer, jusqu'à ne plus pouvoir servir du tout.

4)i0. La quatrième méthode de micrométrie

consiste dans l'emploi du verre micrornétrique

oculaire > Semblable quant à son action à la pre-



255

mière (§ 437) , elle a pour chaque grossissement

aussi une autre valeur de l'échelle micrométrique.

Et quoiqu'en employant cette méthode il soit

difficile d'aller aussi loin qu'avec la vis micrométri-

que, cependant pour la plupart des cas je la crois

préférahle à tous les autres moyens, tant à cause

de sa facilité
,
qu'à cause de son exactitude et de

l'universalité de son emploi, comme je l'ai détaillé

ailleurs (*). Ici on est au moins parfaitement sûr

de la mensuration
,
que l'on pourra vérifier une

fois pour toutes en observant un micromètre obje-

ctif, dont un trait en couvrira plusieurs du micro-

mètre oculaire , et montrera ainsi la valeur de

chacun des traits de ce dernier. Cette valeur est

exprimée par le rapport du nombre des traits du

micromètre objectif au nombre de ceux du mi-

cromètre oculaire qu'ils couvrent. Soit le premier

divisé en centièmes de millimètre: si cinq de ses

traits couvrent 21 traits sur le micromètre oculaire,

(*) Dans ma Notice citée sur les avantages des micromètres

oculaires etc., 1. c. p. 24 et suivv.

Je n'ai pas fait mention ici , comme d'une méthode particu-

lière pour mesurer les objets , de l'emploi de Voculaire a deux

pointes , ou aiguilles mobiles placées sur deux points dia-

métralement opposés à l'endroit de la dernière image effective.

C'est parcequ'il repose sur le même principe que l'oculaire ( à

verre
)

micromctrique , et ne présente nul avantage qui pourrait

le rendre préférable: ni sa construction n'étant plus simple, ni

son prix plus modéré, et surtout son emploi présentant même

moins de facilité.
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chaque Irait de celui ci mesure — 7^7™ ; si 4

en couvre 2| , 5, iO, ceux du micromètre ocu-

laire vaudront 7— de millimètre.

On a de même conseillé d'employer le micro-

mètre à doubles images aussi pour le microscope
;

mais à cause de son prix élevé, vu la perfection

de travail que son exécution demande , et du dé-

rangement qu'il peut subir , il est à douter que

jamais il devienne d'un usage général r si toutefois

encore il a été réellement employé.

Oculaires,

Vrii. On comprend aisément que chaque verre

d'un microscope composé d'une construction quel-

conque, pourra être pris double (doublet ou même
triplet, etc.) , soit pour augmenter sa force y soit

pour pouvoir en augmenter l'ouverture et gagner

ainsi en clarté, soit enfin pour le rendre plus par-

faitement aplanatique.

C'est ainsi qu'on pourra prendre un doublet au

lieu du verre oculaire simple. Par là on peut le

rendre aplanatique en lui même
y

c. à d. sans

rapport au reste du système des verres de l'instru-

ment. C'est pourquoi on Je préfère généralement

pour les oculaires micrométriques (§ iUO). C'est

cette construction qui
, adaptée au microscope à

deux verres (§ 416), constitue l'oculaire de Ram-
sclen. Mais on l'explique donc évidemment d'une

manière fausse lorsqu'on dit que , si l'image se
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forme entre les Jeux verres de l'oculaire, on a

un oculaire ordinaire (qui avec de certaines pro-

portions (§ -1 i 9) devient celui àe Huyghens
) ; maïs

si elle se forme en avant des deux verres . un

oculaire de Ramsden. On confond ainsi deux cho-

ses fort différentes : un microscope à trois verres

avec un autre à deux (dont Fun est un doublet).

4^2. Cette confusion est provenue de ce que

Ton a coutume (§ 5) de désigner collectivement

sous le nom d'oculaire (ou mieux pièce ou tuyau

oculaire) l'oculaire avec le collectif, parcequ'on

les monte ordinairement ensemble , et séparément

du reste du système optique de l'instrument. Mais

cela ne s'exécute guère qu'afin que , dans la cas

où Ton voudrait changer l'oculaire contre un autre

plus où moins fort tous les rapports du collectif à

l'oculaire (§ i î 9) restent constamment les mêmes.

Mais essentiellement Je collectif appartient à l'ob-

jectif, parceque conjointement avec celui-ci, il sert

à former l'image effective de l'objet.

M 3. Si dans un microscope composé on prend

tous les verres en eux même aplan atiques ( dou-

blets achromatiques ) alors , se servant de cette

dernière acception du nom de (pièce) oculaire, on

ne sera plus restreint à un rapport fixe entre le

collectif et l'oculaire , et on pourra donc changer

de grossissement en rechangeant la seule lentille

oculaire, ou en modifiant sa distance au collectif.

Plus cette distance sera petite et plus on gagnera



258

en grossissement, toutefois en perdant en clarté et

en champ. Le contraire pour le contraire ( * }.

Objectifs»

411k. Les puissans objectifs pour les plus forts

grossissemens demandant , pour le cas où ils se-

raient formés par une simple lentille, des courbures

d'un rayon fort court , il a fallu
, pour ne pas

trop nuire par l'aberration sphérique, considérable-

ment rétrécir leur ouverture, ce qui diminuait de

beaucoup la clarté. C'est pourquoi on est bientôt

tombé sur ridée de se servir de doublets pour les

objectifs 5 alors on a pu prendre leur ouverture

plus considérable, mais on devait approcher l'objet

fort près de l'instrument, et on augmentait même
l'aberration chromatique. C'est sous ce dernier rap-

port que les perfectionnemens récens des arts op-

tiques et mécaniques ont rendu un grand service

aux sciences d'observation, ayant obtenu la possi-

bilité de construire des lentilles (doublets) apian a ti-

ques et achromatiques d'une assez petite dimension

et d'un pouvoir suffisant
, pour servir d'objectifs

dans les microscopes composés. On peut même
visser plusieurs (trois à quatre) de ces lentilles les

unes sur les autres, et par là considérablement gagner

(
*

) Je me dispense d'entrer dans d'ultérieurs de'tails sur les.

oculaires d'autant plus volontiers
,
qu'on trouve un travail bien

raisonne' sur cette matière de feu M. Littrow dans: Ettinghausen

et Baumgarten Zeitschrift, etc. T. 1.
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en pouvoir sans diminuer l'ouverture, sans perdre

(proportionnellement) en clarté ou en netteté. Celui

qui seulement une fois aura comparé l'effet d'un

microscope composé à simple objectif, avec un

autre à plusieurs objectifs achromatiques super-

posés , se convaincra de l'énorme avantage des

derniers.

^5. Dans ceux-ci on préfère, pour plusieurs rai-

sons que je ne détaillerai point ici , de prendre la

lentille en Jlint piano-concave, en la tournant avec

sa face plane du côté de l'objet, et celle de crown

biconvexe, ayant une courbure de convexité égale

à celle de la concavité de la lentille précédente
,

pour pouvoir être jointes exactement ensemble
,

ce qui aussi a ses avantages. De plus on préfère

toujours d'employer plusieurs lentilles semblables

superposées, car ainsi, en modifiant leur écartement

réciproque d'une quantité fort peu considérable, on

peut obtenir un aplanatisme plus complet.

Il conviendrait à-présent de parler de l'éclairage

(§ 46J|), de la monture, et des accessoires des mi-

croscopes ; mais pour ne pas trop étendre mon
travail, et vu qu'on peut en trouver la description

dans tous les ouvrages populaires et élémentaires de

Physique et d'Optique et dans les Manuels de mi-

crographie, je m'en suis dispensé; d'autant plus,

que jusqu'ici .je me suis constamment efforcé de

ne présenter au lecteur que ce qui a été omis

dans ces ouvrages
,

auxquels mon travail pourra

servir de complément ou de commentaire.



SECTION DEUXIÈME.

DU MICROSCOPE PANCRATIQUE.

CHAPITRE I.

Principes sur lesquels sa construction repose.

1^6. « Si avec un microscope composé d'une

construction quelconque on observait , au lieu de

l'objet, son image déjà amplifiée un certain nom-

bre de fois , on obtiendrait un grossissement plus

fort, que sans ce concours de circonstances.

Or, pour obtenir un microscope pancratique (*)

il s'agirait de trouver un arrangement tel
,
que

l'on pût facilement obtenir des images qui fussent

multiples (en grandeur) des objets un différent

nombre de fois, on, d'un autre côté moindres que

l'objet lui même autant de fois qu'on le voudrait.

Voici comment on peut y parvenir.»

\WI . «On n'a qu'à faire glisser le corps cylin-

drique d'un microscope composé, muni d'un obje-

ctif d'une force convenable, dans un autre tuyau

extérieur plus large ( comme dans les lunettes

(
*

) C. à d. à tout grossissement , de nàv tout et y-Qûroç;

pouvoir.
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d'approche ) ,
garni de même au bout inférieur

d'un autre objectif. Ce dernier objectif formera

;iu-dedans du tuyau une image de l'objet qui sera

d'autant plus grande, qu'elle se trouvera plus di-

stante de ce même objectif; image qui, à son tour,

servira d'objet "pour le microscope intérieur. Yoilà

pourquoi je propose aussi, pour avoir une nomen-

clature nette de cet assemblage, de nommer l'obje-

ctif du microscope intérieur imaginif ,
parcequ'à

son aide on n'observe plus l'objet même, mais bien

son image. »

\ ^8. «Pour me faire mieux comprendre je donne

ici la figure (Tab. IV. b. Fig.^7) du corps de l'in-

strument , et l'indication des proportions de ses

élémens telles que je les juge convenables pour

une première expérience. Soit

ÀR le microscope intérieur.

Proportions de ses parties :

Foyer de l'oculaire EF— \" pouce (ouverture

Distance de là au diaphragme GH = \
U

,
(ou-

verture de même \") ;

Distance de là au collectif JK— \
il

;

Foyer du collectif JK~2>" (son ouverture pour-

ra aller jusqu'à

Distance de l'imagiitif LM telle
, qu'elle donne

en G II (avec le collectif JK) une image 40

fois aussi grande que l'objet
;
qui serait donc

pour un imaginif de lignes de foyer de
5i" de pouces (ou de H- pouces environ de JK);
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CD tube extérieur de 6 pouces de longueur, où le

Foyer de l'objectif NO =- 5"' lignes (| pou-

ce anglais ) ;

PX Objet. »

1^9. «En supposant que l'oculaire grossisse 8—40

fois, l'amplification par le microscope intérieur se-

rait constamment de 80—100 fois.

Alors si on le fesait entrer dans le tube extérieur

jusqu'à la longueur focale (environ) de l'imaginif

au-dessus de l'endroit où se formerait l'image d'é-

gale grandeur à l'objet (à lignes du bout infé-

rieur NO), on aura de même un grossissement de

cent fois. Ici la distance de l'objet PX à l'objectif

NO sera de 40 lignes.

Mais si, en le retirant, on s'arrêtait à la distance

de k lignes au-dessus de l'image décuple (à 59'" de

NO), le grossissement serait de 800—1000 fois. Ici

la distance de Tcrbjet sera de 5,9 de lignes.

Si enfin on l'approchait , au contraire , de NO
plus près que AH- lignes (p. e. de 40- de lignes) on

aurait un grossissement moindre que 80—400 fois.

(Pour l'exemple cité, où l'image serait le quart dé

l'objet
,

l'amplification serait de 20—25 fois , et la

distance de l'objet à l'objectif serait de 25 lignes).

Et ainsi on pourrait arriver à un grossissement

== 0, ou même négatif, en approchant LM de NO
à la distance de 9,001 lignes (et davantage) , si la

distance à laquelle on devrait tenir alors l'objet

*
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PX de l'objectif NO, ne devenait pour le premier

cas de 505 lignes , et pour le second encore plus

grande. »

«On pourra donc, en résultat final, facile-

ment obtenir avec cet instrument tous les grossis-

semens intermédiaires entre 8— 40 et 800 — 4000

fois, sans changer aucune lentille; et proportionnel-

lement au-delà en renforçant soit la lentille obje-

ctive ]S0
9

soit, ce qui vaudra mieux, l'imaginifLM
autant que la clarté le permettra.

Il faudra seulement observer, qu'il est nécessaire

que la monture soit telle
,
que le corps entier du

microscope puisse être rapproché ou éloigné de la

table objective à une distance convenable qui, pour

les limites (de grossissement) ci-dessus indiquées
,

varierait entre 5,9 de lignes pour le plus fort

grossissement (de 800—4 000 fois) et 55 lignes pour

le plus faible (de 8-40 fois).»

4 50. (dl faudra de même tâcher de donner à

l'objectif et à l'imaginif (qui, pour cela même, doi-

vent absolument être aplanatiques) l'ouverture aussi

large qu'il est seulement possible, sans nuire à la

netteté des images par l'aberration sphérique.

Et pour cela il ne serait pas mauvais, peut-être^

en pratique de prendre l'imaginif, et surtout l'ob-

jectif d'une longueur focale plus grande, et de sup-

pléer à leur force par une plus grande longueur

proportionnelle du corps de l'instrument»
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Je suppose ces données suffisantes pour guider

l'artiste Opticien dans la route qu'il devra suivre

pour parvenir à un résultat satisfaisant (*}. »

\ 5J. On a pu voir déjà d'après cet exposé rapide

et succinct en quoi consiste le principe sur lequel

repose la construction de mon microscope panera-

tique. C'est d'amplifier de tout le pouvoir grossis-

sant d'un microscope composé une image de l'ob-

jet déjà amplifiée ou, au contraire, réduite un dif-

férent nombre de fois
,

projetée à l'aide d'un ob-

jectif surnuméraire , dont l'écartement avec l'obje-

ctif (imaginif) du microscope reste variable et peut

être modifié à volonté. Quel surcroît de puissance I

Quelle variation de grossissement! Quelle épargne

de tems, de peines , de fatigues et de tourmens à

l'observateur ! Combien il lui évite de distraction

dans ses recherces délicates et de longue haleine !

(*) J'ai reproduit ici textuellement le projet du microscope

paneratique , tel que je l'ai envoyé dans le tems à Mr. l'ingé-

nieur Chevallier. C'est pourquoi il suffisait de ce peu d'indica-

tions avec l'esquisse de la figure , sans entrer dans des détails

ultérieurs sur la route des rayons à travers tout l'instrument
,

chose toute connue de Mr. Chevallier. Le lecteur trouvera la

marche des rayons aux §§ 173 et 174. C'esl. pour la même rai-

son que je n'ai indiqué les proportions et les distances que va-

guement. J'ai voulu donner ici la copie littérale de mon projet ,

pour avoir occasion de montrer au lecteur la part considérable

qu'a eue Mr. l'ingénieur Chevallier à la réalisation de ce projet

dans l'instrument que je vais décrire. Je m'empresse de lui en

témoigner ici publiquement ma sincère reconnaissance.
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Quelle garantie pour la durée de l'instrument en

bon état! Ajoutez à cela une facilité d'emploi telle,

qu'on ne pourra jamais la communiquer aux autres

microscopes ; le redressement de l'image (que les

autres renversent) , aussi désirable quand il s'agit

de beaucoup manier ou de disséquer l'objet sous Je

microscope même; et finalement son aptitude à une

micrométrie sûre et facile : et vous aurez une idée

juste des grands avantages que ce principe permet

d'atteindre par d'aussi simples moyens. Vous serez

pleinement convaincu que sa découverte fera à ja-

mais époque dans l'histoire de la construction d'un

instrument aussi indispensable que le microscope;

qu'à dater de son invention commence une nou-

velle ère brillante pour la micrographie!

452. Mais il ne suffit pas d'avoir trouvé et ex-

posé ce principe d'une manière sommaire et pér-

emptoire ; il convient maintenant d'examiner de

plus près quelles sont les conditions principales
?

auxquelles il faudra satisfaire pour lui garantir

un succès sûr en pratique , c. à d. dans la con-

struction même de l'instrument. Ici il faudra avant

tout considérer :
4° que les images ne manquent

pas de netteté , en comparaison de celles qu'on

peut obtenir par les autres microscopes"; 2° que les

parties aient la juste relation entr'elles pour ad-

mettre sans aucune difficulté des variations d'am-

plification entre des limites aussi larges que pos-

sible pour chaque instrument en particulier, vu ses

dimensions et autres circonstances; 3° de l'adapter
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ie plus possible à une mierométrie suffisamment

sûre et délicate ; et U° de lui concilier par l'arran-

gement mécanique de sa monture le plus haut de-

gré possible de facilité d'emploi. Comme, néanmoins,

plusieurs de ces déterminations pourraient souvent

devoir être , à ce que je m'imagine , considérable-

ment modifiées suivant le différent degré de per-

fection avec lequel il réussira à tel ou tel Ingé-

nieur Opticien de confectionner telles ou telles

autres lentilles aplanatiques de certaines longueurs

focales de préférence
,

je juge convenable de me
borner aux règles les plus générales , sans entrer

dans trop de détails.

453. Concernant la netteté des images , il est à

observer que dans le microscope pancratique elle

dépendra d'un côté de celles du microscope inté-

rieur, élément qu'il a donc de commun avec tous

les autres microscopes et que, par cette raison
, je

peux passer sous silence ; et d'un autre côté prin-

cipalement de la netteté des images fournies par

l'objectif (extérieur), le moindre défaut que celles-ci

auraient, étant considérablement agrandi par tout

le pouvoir grossissant considérable du microscope

intérieur. C'est clone vers la construction de ce verre

avec le plus haut degré de perfection possible, que

doivent ici être dirigés les efforts des Opticiens.

45^. Au premier coup d'oeil il pourrait, à cause

de faberration sphérique
,

paraître impossible en

théorie de procurer à Yobjectifpancratique le degré

de perfection nécessaire pour donner des images
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seulement supportables. Mais si \* d'une part on

fait attention au perfectionnement considérable in-

troduit dans le calcul des objectifs aplanatiques

pour les télescopes, perfectionnement que nous de-

vons principalement aux recherches infatigables de

Sir J. F. Herschel ef. de feu Mr. Littrow , et qui

rend ces objectifs également exempts d'aberration

(au moins jusqu'à un certain degré et pour une

certaine ouverture) pour les rayons émanés d'ob-

jets terrestres infiniment plus rapprochés que les

astres; si 2° d'une autre part on considère que pour

les microscopes on a déjà confectionné des lentilles

objectives d'une haute perfection pour des distan-

ces très courtes des objets , et partant pour des

images considérablement agrandies; et si 3° en der-

nier lieu on pense que l'aberration spliérique .{la

seule qui ici produit des difficultés) doit surtout se

faire sentir plus considérablement dans les images

les plus distantes de l'objectif, et par là les plus

agrandies , et que pourtant on est déjà parvenu à

obtenir nettes à un degré de perfection admirable

; il ne pourra guère plus rester de doute que

la difficulté ne soit surmontable, même en théorie.

455. Mais qu'on n'oublie pas surtout, qu'en pra-

tique il n'est jamais possible d'arriver à ce degré

d'exactitude qu'on obtient si facilement en calcul;

qu'en confectionnant un instrument d'après les

données d'un calcul analytique fort exact
,

cepen-

dant, précisément pour obtenir un bon effet, l'In-

génieur Opticien est souvent forcé de modifier cou-

Jnn. mi. N° IL i8
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sidérablement les indications, aussi exactes en elles

mêmes, du Mathématicien ; et que ce n'est ainsi

que l'expérience qui seule en dernier lieu apparaît

comme juge compétent de la perfection d'un in-

strument; Ton pourra concevoir alors que pourtant,

par les inévitables imperfections du travail, an ob-

jectif paneratique pourra bien être construit, même
proportionnellement, tout aussi parfait

,
qu'un ob-

jectif ordinaire. On oublie ici si facilement
, que

dans la nature il y a plus que ce que nous con-

naissons, et des complications de circonstances tel-

les que nulle analyse, quelque subtile qu'elle soit ,

ne saurait jamais les embrasser tout-entières. L'a-

nalyse donc devra nous servir de guide , le plus

sûr sans doute que nous puissions trouver , dans

nos recherches et dans nos expériences pour nous

diriger plus sûrement vers le but que nous nous

proposons; mais seule jamais ne devra s'ériger en

juge de ce qui doit se passer dans la nature. Elle

ne nous montre que ce qui peut, et doit même se

passer si toutes les circonstances et les conditions

supposées, qui ne sauraient jamais être complète-

ment satisfaites en réalité, étaient parfaitement

identiques avec celles du calcul ! Bref, l'expérience

était la base du calcul d'Optique analytique ; elle

seule aussi devra en dernier lieu décider si les

prémisses du calcul ont été justement appréciées

dès qu'elle sera en contradiction avec le calcul
,

cela prouvera ou que les bases de celui-ci étaient

fausses ou inexactes , ou qu'il y aura eu des cir-
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constances particulières qui dans le calcul n'ont pas

été, et souvent n'ont pu être prises en considéra-

tion, sauf celles qui nous restent encore inconnues,

et de l'existence desquelles nous ne nous doutons

pas même peut-être.

C'est à présent l'affaire des mathématiciens de

trouver la route à observer pour la construction

d'objectifs paneratiques aussi parfaits que possible,

au moins ne le cédant pas aux meilleurs des mi-

croscopes ordinaires : l'expérience dans le premier

essai dû à l'habileté si justement renommée de M.

l'Ingénieur Chevallier', qui le premier a confection-

né mon instrument donnant à tous les grossisse-

mens des images d'une netteté admirable , en a

prouvé la possibilité , et donne évidemment lieu à

de justes espérances de la possibilité de perfection-

nemens ultérieurs.

456. Je me permettrai encore une seule observa-

tion concernant l'objectif pancratique, pareeque j'ai

oublié dans le tems (§§ 4^8— 450) d'y rendre atten-

tif. Si une fois on est parvenu à lui procurer la

plus grande perfection possible, on pourra toujours

encore en dernier lieu rendre les images qu'il pro-

jette plus tranchées dans leurs contours, en y ajou-

tant un collectif particulier convenable. Qu'on ne

craigne guère ce surcroît du nombre des verres:

l'expérience de M. Chevallier a prouvé (§§ 474 et

200) qu'on ne fait qu'y gagner. En effet, de même
que, d'ordinaire, un objectif aplanalique de plusi-

eurs doublets superposés, produit un meilleur effet

48*
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(§ 4M), qu'un doublet unique, tout de même ce

collectif pourra y contribuer considérablement. On
en conçoit même la cause. Plus le nombre de ver-

res augmente, moins il y a de probabilité que lés

imperfections
,

produites dans les images projetées

par les lentilles à cause des inévitables imper-

fections de leur exécution, tombent toutes dans le

même sens; plus il y a donc chance de compensa-

tion. C'est ainsi que, pour me servir d'une image

grossière , les rayons lumineux tourmentés à tra-

vers un plus grand nombre de lentilles, en sortent

d'autant plus épurés, c. à d. plus exactement dans

la direction requise pour la netteté des images.

Seulement je crois qu'il sera
,
généralement, préfé-

rable de fixer ce collectif d'une manière invariable

à l'imaginif, et non au collectif, sans quoi on pour-

rait trop perdre en grossissement.

4 57. Pour concilier à cet instrument la plus gran-

de amplitude de pancratisalion (qu'on me passe cette

expression), c. à d. des limites entre lesquelles va-

rieront ses grossissemens, il faudra prendre en con-

sidération les observations suivantes. Comme l'image

multiple défini se trouve formée en arrière d'une

lentille non tout simplement à autant de fois qu'elle

est multiple, mais à autant de fois plus une fois sa

longueur focale (§ kS) , on pourra , à ce que je

m'imagine, pour les mêmes limites de variation du

grossissement et avec le même objectif, gagner sur

la longueur de l'instrument entier (c. à d. le faire

moins long), et surtout sur Je degré des allonge-
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rendant plus fort le microscope intérieur propor-

tionnellement au raccourcissement que nous pro-

jetons. Si, par exemple , avec les proportions que

j'ai données au § 4^8, et où la distance entre l'ob-

jectif et l'imâgînif de l'instrument au plus faible

grossissement (soit de iO fois) était (§ 4^9) de

9,5'", à 20 fois de 40"', à 25 de 4 0,2'", et ainsi de

suite, jusqu'au plus fort (de 4000 fois) où il serait

de 59'", l'allongement pour chèque fois de grossis-

sement en plus, sera de 0,05"'
;

bref, il se trou-

vera être égal au foyer de Vobjectif (/) divisé par

le pouvoir amplifiant [%) du microscope intéri-

f neur,— - . Donc , si nous prenons un microscope

intérieur plus fort, grossissant p. e. de 200 fois (au

lieu de 400), cet allongement deviendra plus court

de la moitié, et ainsi de suite. Et , au contraire
,

plus le foyer de l'objectif croîtra par rapport au

grossissement du microscope intérieur (ou plus ce-

lui-ci diminuera proportionnellement) , en même
proportion aussi croîtront les allongemens pour les

divers grossissemens.

Donc pour un grossissement quelconque la di-

stance de l'imaginif à l'objectif se trouve être dans

le microscope pancratique (sans collectif particulier

pour son objectif) -y -H f 4- ~~> en désignant par

m le grossissement de l'instrument entier
,

par 2(
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celui du microscope intérieur et par f et f les

foyers de l'objectif et de l'imaginif.

458. Ensuite il faudra considérer, que la lon-

gueur du microscope intérieur ne doit pas être prise

inutilement trop considérable d'un côté
,
pour que

l'instrument entier ne devienne pas trop volumineux;

ni trop petite en comparaison du foyer de l'obje-

ctif d'autre part, sans quoi pour les moindres gros-

sissemens il faudrait l'enfoncer de plus de sa lon-

gueur dans le tube extérieur , ce qui ne pouvant

se faire sans rendre l'observation impossible , il

faudrait raccourcir le tube extérieur, et par là res-

serrer les limites de la pancratisation. Comme donc

pour l'amplitude de / à A (au grossissement le

plus considérable que nous nous proposons d^obte-

n ir par le microscope entier] , Je microscope inté-

rieur devra parcourir dans le tuyau extérieur Tes-

pace de —, et ainsi l'imaginif se trouver à la

distance de j + f 4- de l'objectif; et comme
,

d'un autre côté il doit pouvoir être renfoncé jus-

qu'à obtenir la plus basse limite de grossissement

projetée, soit m , il est évident que pour pouvoir

se trouver encore alors avec son oculaire seule-

ment au niveau de l'endroit où, au plus fort gros-

sissement se
s
trouvait son imaginif 9 il devrait être

long de —
;
ou, si Ion voulait m = 0, c. à
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cl. pour limite inférieure de grossissement zéro
,

Af
==— . Mais comme pour qu'il reste encore ferme

21

à sa place au plus fort grossissement, et cela sans

dévier d'axe, il est indispensable que le tuyau ex-

A f
térieur soit plus long quey -H f H—— , il faudra au

moins ajouter encore une suffisante longueur (p. e.

au moins le diamètre du tube) à la longueur pré-

cédente; excepté cependant sif -\- f devenaient as-

sez considérables (ce qui n'est pas à présumer) et

où en ajoutant quelque cbose à la longueur du

microscope intérieur au-dessous de son ima g in if, on

pourrait gagner assez de stabilité; ou bien, si pour

limite inférieure d'amplification on mettait un nom-

mf
bre tel que—-- devienne suffisante aussi pour obte-

nir cette stabilité.

4 59. De ces observations on peut donc déduire

les règles générales suivantes:

4° Le microscope intérieur doit constamment

être plus long que l'espace qu'il doit parcourir poul-

ies limites de variations de grossissement projetées
;

2° De même le tuyau extérieur; sauf les cas :

3° Où l'espace qui n'est pas employé (la distance

de l'objectif à l'imaginif) devient suffisamment con-

sidérable pour pouvoir procurer au microscope in-

térieur, durant le plus fort grossissement, la stabi-

lité nécessaire par son allongement au-dessous de

son objectif (imaginif)
;
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Le foyer de l'objectif divisé par la force am-

plifiante du microscope intérieur est égal à la di-

stance que le microscope intérieur parcourt pour

amener l'instrument d'un grossissement à un au-

tre qui en diffère d'une unité ; sauf la différence

causée par l'épaisseur des lentilles de l'objectif , et

le cas où celui-ci serait muni d'un collectif parti-

culier, cas où le calcul devient plus compliqué ; et

5°. Comme ainsi la longueur des parties de l'in-

strument se trouve en dépendance avec le rapport

de l'amplification du microscope intérieur au foyer

de l'objectif ; c'est en modifiant ce rapport
,
qu'on

pourra varier la longueur de l'instrument sans

changer l'amplitude ni le pouvoir de sa pancrati-

sation ; et vice versé,.—-Donc en général deux de

ces cinq élémens: grandeur de l'instrument, foyer

de son objectif, grossissement du microscope inté-

rieur , latitude de variété amplificative , et espace

d'allongement: ou même {trois étant donnés , on

pourra toujours disposer des trois ou des deux au-

tres de façon à satisfaire le plus complètement aux

conditions qu'on s'est proposées.

4 60. Soit p. e. demandé que, pour un microscope

portatif, la longueur du corps de l'instrument étant

fixée à H- pouces, et le foyer de l'objectif à 3 lignes,

on trouve un arrangement convenable. On pour-

rait facilement admettre ici , si l'on peut se passer

des amplifications peu considérables (qu'on pourra

obtenir soit en se servant d'une loupe, soit en em-
ployant l'objectif même de cet instrument) , un
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espace à parcourir par le microscope intérieur de

2£ pouces. Alors, selon les limites du grossissement

qu'on désirerait obtenir, on varierait convenable-

ment la force du microscope intérieur long de pres-

que H- pouces. Supposons que nous puissions pren-

dre 30 pour limite inférieure du grossissement et

330 pour supérieure; tout cet espace de 2-| pouces

divisé en 300 parties égales désignera l'espace que

devra parcourir le microscope intérieur d'un gros-

sissement à un autre différent d'une unité. Donc

3'"
. . 25'" 3"' 900"'

2|": 300 =— f§ 457); -=—
;

— ==36.
21 ^ ; 300 % ' 25"'

Si on fixait les limites entre 4 00 et 500, on aurait

25"' 3"' 4200 ...-—= —-: 2(=—— = ^8. On voit qu'il ne saurait
MO 2t 25 1

être en pratique aucunement difficile de construire

un microscope joignant cette dimension (de pres-

que h") à ce pouvoir d'amplification (de 36 à US

fois) ; et encore au plus fort grossissement il reste-

rait enfoncé de son bout inférieur dans le tuyau

de l'objectif d'à-peu-près un pouce, ce qui pour la

lixité d'un instrument aussi petit est plus que suf-

fisant. Et encore ces instrumens donneraient (ou

pourraient du moins donner) tous les grossissemens

inférieurs , si le reste de la monture admettait la

possibilité d'une variation proportionnelle de la

distance de la platine à l'objectif. On peut en con-

clure que l'un des avantages de la construction

du microscope panera tique consiste encore en ce



276

qu'elle permet d'y combiner un volume peu con-

sidérable avec un pouvoir amplifiant très grand.

461. Quant à l'aptitude de mesurer par l'instru-

ment les objets observés , on comprend aisément

qu'un micromètre en verre quelconque , dont les

traits ne seraient seulement pas trop resserrés
,

pour pouvoir encore les distinguer bien nettement

en le mettant sous l'action de l'oculaire, aura tou-

jours à un certain allongement de l'instrument une

valeur déterminée raisonnable (c. à d. décimale).

Soit p. e. le grossissement par l'instrument à la

plus haute limite de 4000 fois , celui de l'oculaire

seul de 40 fois , il est clair qu'alors à cet allonge-

ment extrême l'image (presque) au foyer de l'ocu-

laire sera 400 fois plus grande que l'objet. En y
plaçant donc un micromètre qui aurait 20 traits

sur le millimètre , on y pourrait mesurer directe-

ment jusqu'à de millimètre, et les traits paraî-

traient encore (pour la vue moyenne) distant de

0, 5mm. Mais les limites du pouvoir amplifiant pou-

vant dans cette construction , sans beaucoup aug-

menter le volume de l'instrument, être portées beau-

coup plus baut, et surtout l'oculaire micrométrique

considérablement renforcé en y employant, en guise

de simple lentille, un doublet, on peut espérer

d'atteindre facilement la valeur de 0,000

4

mm pour

chaque trait du micromètre, pourvu toutefois qu'on

ait pris soin que l'éclairage reste suffisant. Ce qui

certainement est déjà une unité micrométrique fort

délicate. On comprend du reste qu'ici, comme pour
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chaque micromètre oculaire en général , la lentille

oculaire doit être aplanatique en elle même (à part

du système des autres verres) pour ne pas défigu-

rer en les courbant en arcs les traits du micro-

mètre; à moins qu'on ne préfère d'employer un

oculaire à la Ramsden micrométrique, et de chan-

ger ainsi le microscope intérieur, dont alors (mais

comme aussi toujours) l'imaginif devra être apla-

natique à-part-soi (§ 4^3) , en microscope à deux

verres (§ ^4). Dans ce cas le grossissement, pro-

duit par l'instrument
,

augmenterait encore pour

deux raisons : d'abord parcequ'on éviterait la ré-

duction de l'image par le collectif (qui y manquera);

ensuite à cause du renforcement de l'oculaire; mais

certainement l'un et l'autre avec diminution de

clarté.

462. Finalement, comme le microscope panera ti-

que peut obtenir un pouvoir amplifiant prodigieux

avec des dimensions peu considérables (§ 460), la

construction de cet instrument pour qu'il soit d'un

emploi facile, voir même qu'il admette l'observation

exacte, l'observateur restant assis, ne présente au-

cune difficulté.

On voit aisément," qu'on ne saurait donner de

règles stables à ce sujet ; la monture , pour être

toujours également commode, pouvant être modifiée

d'une infinité de manières, tant pour la forme de

toutes ses parties, que pour les dimensions de plu-

sieurs d'entr'elles , selon le goût et le désir de

l'observateur ou de l'ingénieur Opticien.
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463. On comprend de même que pour rendre le

microscope pariera tique horizontal , si on le jugeait

nécessaire , on agirait de même qu'avec tout autre

instrument , soit en suivant la méthode &Amici
,

soit celle de Fraunhofer (§ 428) ; ou , ce qui vau-

droit mieux à ce qu'il me semhle pour réunir les

avantages de ces deux constructions, sans être ob-

ligé de dévisser et de revisser quelques pièces, en

construisant (comme il a été dit plus haut (§ 129)

un oculaire horizontal particulier à collectif pris-

matique et à écartement de l'oculaire suffisant pour

que le bras horizontal devienne long p. e. de 6"

ou au moins de h pouces. J'ai déjà engagé Mr.

l'Ingénieur Chevallier d'essayer de construire un

pareil oculaire, qui certainement présenterait l'a-

vantage de pouvoir adapter aussi au microscope

pancratique une chambre claire , servant à dessi-

ner les images grossies.

Eclairage.

46^. Dans tout ce qui précède j'ai omis à des-

sein de parler de l'éclairage convenable des objets

durant l'emploi des microscopes. Il est évident que

chaque microscope (même simple) ayant un pou-

voir amplifiant toujours assez considérable, la clarté

du jour ne suffirait pas pour éclairer les objets à

un degré nécessaire pour laisser voir les images

assez distinctement. Chaque microscope aura donc

besoin d'un éclairage artificiel, qui pour les corps
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opaques peut être obtenu en concentrant la lumière

sur l'objet soit à l'aide d'une lentille ou d'un pris-

me (de Selligue) collectif, soit en employant auprès

de l'objectif un petit miroir concave (de Lieher-

kùlni) qui concentrerait sur l'objet les rayons qui

lui seraient envoyés par un miroir placé au-dessous

de celui-ci. Pour les corps transparens on emploie

un éclairage par-en-bas , obtenu au moyen d'un

miroir plan ou (mieux) concave, que l'on peut suf-

fisamment mouvoir (surtout incliner) pour faire

arriver la lumière sur l'objet. On peut souvent ren-

forcer son action (surtout s'il est plan) en interpo-

sant encore sur la route des rayons qu'il a réflé-

chis une lentille collective d'un foyer et d'une di-

stance à l'objet convenables.

465. Ainsi si deux microscopes différens présen-

tent , au même grossissement , des images d'une

clarté différente , ce n'est pas encore un défaut

notable de l'instrument moins clair , tant que cela

vient de l'imperfection de son miroir : on n'aura

qu'à remplacer celui-ci par le miroir de l'autre et

souvent la clarté pourra même devenir plus consi-

dérable. Mais si , à pouvoir de miroirs égaux , un

instrument est moins clair qu'un autre, certaine-

ment ce sera un défaut essentiel. On pourrait à la

vérité le rendre tout aussi clair en renforçant da-

vantage le miroir ; mais aussi les images d'objets

fort délicats cesseraient de rester aussi nettes. En

effet, alors une lumière trop intense, en traversant

l'objet délicat, pourra rendre indistinctes les diffé-
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rences en épaisseur de l'objet transparent, au point

que des membranes fort minces , et même leurs

bords libres, leurs doublures et leurs plis resteraient

imperceptibles, ou plutôt cesseraient d'être visibles;

et qu'enfin l'objet lui-même tout-entier comme noyé

dans une clarté trop considérable ne serait vu que

très imparfaitement.

4 66. De là deux règles concernant l'éclairage pour

les microscopes:

4° Plus un microscope , les autres circonstances

toutes égales, est clair
,
plus il est parfait. Effecti-

vement alors il admettra un éclairage de l'objet

. moins fort qu'un autre moins clair, et pourra donc

laisser apercevoir encore des détails délicals qui

pour l'autre déjà disparaissent.

2° 11 ne faut jamais éclairer plus fort , surtout

des objets bien délicats, que juste autant qu'il est

nécessaire pour en bien distinguer tous les détails.

En conséquence de cela on tâche de ménager la

lumière pour les plus faibles grossissemens, soit en

disposant sous la tablette objective un diaphragme

excentrique à plusieurs ouvertures de plus en plus

étroites, qui toutes peuvent à volonté être amenées

Tune après l'autre sous l'objet, pour n'y laisser ar-

river que juste ce qu'il faut de lumière ; soit

(comme on le fait à Munich) en employant un

diaphragme à une seule ouverture convenablement

calculée , mais mobile de haut en bas
,
pour pou-

voir, en l'abaissant de plus en plus dans les cônes

lumineux arrivant du miroir, modérer graduellement
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l'intensité (Téclairage ; ce qui , si les dimensions et

la monture l'admettent , est certainement encore

préférable. Tout cela pourrait , si on le jugeait

convenable et nécessaire (
*

), être aussi adapté au

microscope pancratique.

4 67. Mais, ce qui plus est , le microscope pan-

eratique paraît admettre tout un autre ménagement

d'éclairage que n'en sauraient offrir les autres.

J'ai en idée qu'avec ce microscope on pourrait

peut-être réaliser le singulier paradoxe optique

d'une égale clarté à tout grossissement. Déjà à

cause de la même objective à tous les grossisse-

mens , on y gagne en comparaison des autres mi-

croscopes , en ce que , sans changer la place du

miroir et par là l'éclairage de l'objet , l'ouverture

de ce verre restant constamment la même, et l'ob-

jet devant en être rapproché davantage, il y en-

trera alors une plus grande quantité de rayons, en

proportion du carré de la diminution de la di-

stance objective. Cependant le calcul prouvera à

l'instant que cette circonstance seule , ne suffit

pas à beaucoup près pour produire la même

(
*

) Mais cela paraît être superflu. En laissant arriver la lu-

mière toujours par le même trou fort pelit du diaphragme , ici

déjà la dislance différente de l'objet à l'objectif suffil pour mo-

difier convenablement la lumière. Au moins esl-il vrai que ,

même aux plus faibles grossissemens du microscope pancratique

exécuté par Mr. Chevallier, les plus fins détails des objets re-

stent perceptibles avec une netteté surprenante.
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clarté des Images à tous les grossissemens : parce-

que la relation des deux points d'intersection coor-

donnés (de Ja distance de l'objet et de sa corre-

spondante de l'image à l'objectif) ne satisfait pas à

ia loi de décroissance de la lumière en raison in-

verse des carrés des distances; tandisque la préfo-

cale et la rétrofocaîe se trouvent seulement en

simple rapport inverse (l'une étant —
, et l'autre

— , en nommant M le rapport de grandeur de

l'image à l'objet , ou son grossissement] , et les

distances nommées sont encore composées: l'obje-

ctive (d) de la focale et de la préfocale, et l'imagi-

nive [D) de la focale plus la rétrofocaîe (donc leur

ra pp°rt = (f
+7?

)
: (?"+F)'» v°yez § 3*)'

Ainsi il paraîtrait au premier abord (ce qui en

pratique sera, peut-être, ce qu'il y aura de mieux)

que, pour changer le rapport simplement inverse en

rapport inverse des carrés, on pourrait atteindre

cette égalité d'éclairage à tout grossissement en

rendant la distance (en fesant p. e. la platine

mobile) entre l'objet et Je miroir variable , et en

disposant les parties de la sorte que, pour le pins

fort grossissement , le foyer des rayons projetés

par le miroir arrive juste sur l'objet , en laissant

ainsi plonger celui-ci pour les plus faibles grossis-

semens toujours de plus en plus en arrière ou

plus bas que leurs sommets (foyers) dans les cônes
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lumineux projetés par le miroir concave. Mais je

crois volontiers qu'ainsi l'éclairage deviendra un

peu plus fort pour les amplifications plus considé-

rables , ce qui dans certaines circonstances peut

devenir même fort agréable à l'observateur.

468. En effet, alors on n'aurait pas pris en con-

sidération , ni que déjà , à égal éclairage, à cause

du rapprochement de l'objet, il entre plus de

rayons par l'objectif durant les plus forts grossis-

semens , ni que les distances d'intersection coor-

données diffèrent des pré- et rétro-focales corre-

spondantes de toute la longueur focale de l'obje-

ctif. C'est pourquoi Feffet d'égal éclairage pour

tous les grossissement serait , selon mon avis , le

plus complètement atteint , en disposant le miroir

concave à une distance invariable de l'objectif

égaie à la longueur focale du premier
,
pour que

son foyer tombe juste contre la lentille. Fesant

ensuite varier la distance de l'objet et à l'objectif,

et au miroir, en montant ou en baissant la platine

convenablement aux divers grossissemens , on ob-

tiendrait alors l'effet désiré.

469. Comme , néanmoins , le soir à la flamme

d'une bougie ou d'une lampe le foyer du miroir

ne restera pas le même, mais deviendra plus long,

et cela d'autant plus qu'on en rapprochera la

flamme, il s'entend de soi même, que pour ce cas

on doit pouvoir abaisser le miroir jusqu'à une

certaine marque (pour une certaine distance de la

flamme éclairante) ,
pour qu'alors aussi son foyer

Ann. 48M. N» IL 49
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tombe encore au même endroit, c. à d. tout-contre

l'objectif. Et ainsi en général cliacim pourra Je

disposer de îa sorte pour en obtenir l'effet le plus

désirable.

C'est ainsi que dans le microscope paneratique

(à tout grossissement) on réunirait encore l'avan-

tage d'un instrument isopliote (ou isophofene , de

lôog égal et ycoç
y
osog lumière, ou rpcorëivàg lucide,

clair), c. à d. à égale clarté (avec tous les grossis-

seinen s), avantage considérable et que nul autre

microscope ne saurait partager avec le mien
(
*).

CHAPITRE IK

Description.

470. On peut voir, sur la figure 4 de la planche

IV, àj la représentation moitié de grandeur natu-

relle du microscope panera tique tel
,

qu'il a été

exécuté par Mr l'Ingénieur Chevallier à Paris.

On y aperçoit en AB l'oculaire (pièce oculaire)

entrant à friction dans le microscope intérieur CD,

enfoncé dans le tuyau extérieur EF garni à son.

bout inférieur de l'objectif H.

(*) Si toutefois ce n'est pas un rêve théorique dont la réali-

sation ne puisse pas avoir lieu, et que je me suis cre'e' en oubli-

ant de prendre en considération quelque circonstance particuli-

ère, qui cependant auroit dû être mûrement pesée- C'est pour-

quoi j'ai fortement engagé Mr l'Ingénieur Chevallier à vouloir

Lien faire les essais nécessaires pour cet arrangement.
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Tout ce corps d'instrument est finalement sup-

porte par un sous-pied ZZ en forme de boîte de

laiton en fer à cheval, remplie pour plus de fixité

de plomb fondu.

Cette partie supporte au moyen de deux pieds

la platine objective J , sur laquelle est fixement

montée la colonne M, qui dans le canon fendu G
qu'elle soutient, reçoit à friction et à ressort l'in-

strument même.

L'éclairage se fait au moyen du miroir concave

L qui, par le boulon crénelé P, peut être incliné

convenablement pour envoyer par la petite ouver-

ture circulaire R les rayons de lumière sur l'objet,

qu'on place sur un porte-objet en verre (une lame

de verre) au-dessus de cette ouverture sur la pla-

tine «A Au-dessous de celle-ci il y a encore un
diaphragme fixe percé d'une fort petite ouverture,

concentrique avec l'ouverture R.

Pour pouvoir rapprocher ou écarter l'objectif de

l'objet conformément aux divers grossissemens , la

colonne M peut être allongée ou raccourcie en

tournant la tête de vis molettée O.

De plus l'instrument peut, à la main, être haussé

ou baissé dans le canon G. Mais, pour empêcher

qu'il ne s'use trop vite et que l'objectif puisse en

touchant l'objet être endommagé, le microscope est

garni d'un côté (ou en avant) d'un lardon X
y
en-

trant dans une entaille faite aux deux bords du

canon fendu jusqu'à une profondeur qui empêche
49*
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(si Ton garde la colonne M convenablement allon-

gée) l'objectif de heurter l'objet.

Les divers allongemens de l'instrument même,

pour obtenir les différens grossissemens, sont produits

en tournant convenablement (c. à d. du côté con-

venable) la tête crénelée N d'un pignon qui , au

moyen d'une crémaillère, fait alors monter ou bais-

ser le microscope intérieur CD.

Enfin on trouve indiqués sur le corps même de

l'instrument les principaux grossissemens, correspon-

dant aux divers allongemens de l'instrument. On y
aperçoit p. e. 250, et plus bas 300 , de sorte que

l'instrument est représenté disposé pour un grossis-

sement de 300 et quelques fois.

47h Le système optique de l'instrument (Tab.

IV. b. fig. 5) est composé: d'un oculaire piano-con-

vexe KW , et d'un verre tout pareil et du même
foyer, mais plus grand collectif

,
JK

y
qui reçoivent

entr'eux au foyer
(
presque ) de l'oculaire le

diaphragme GH convenablement percé , et qui

,

montés à-part, forment la pièce oculaire AB.

Puis au bout inférieur du microscope intérieur

CD il y a un imaginif d'un doublet achromatique

LM d'un court foyer; et encore plus bas à son

foyer un diaphragme percé TV,
Le tuyau (microscope) extérieur EF est garni à

son bout inférieur d'un objectif composé de deux

doublets aplanatiques NO (H fig. 4) superposés

(qui peuvent quelquefois recevoir entr'eux un petit

diaphragme convenable) d'un très court foyer, et,
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un peu plus haut , d'un collectif particulier RS

,

aussi aplanatïque et d'un foyer assez court.

Mr Chevallier ajoute à cet instrument un autre

oculaire tout-pareil , mais micrométrique, donnant

à un certain allongement de l'instrument indiqué

sur le corps du microscope intérieur , directement

des 0,002mm , ou même des
;
001 mm , c. à d. des ~

ou t~om ^e millimètre , ainsi qu'un micromètre

objectif en verre de cent traits sur le millimètre,

au moyen duquel l'observateur pourra vérifier le

micromètre oculaire et les indications des grossis-

semens tracées sur le microscope intérieur.

On peut voir sur la figure h le micromètre ocu^

laire de la valeur des traits de ~— de millimètre

tel
,

qu'il se présente durant son emploi pour un

observateur doué de la portée de la vue moyenne

(de 8 à 9 pouces).

472. Pour éclairer convenablement les corps opa-

ques il y a une grande lentille éclairante, repré-

sentée moitié de grandeur naturelle sur la figure 3,

montée sur un sous-pied à-part , et qui admet en

allongeant ou raccourcissant , et en tournant son

pied composé d'un canon extérieur fendu E et

d'une tige D qui y entre à friction et ressort, et

en tournant le boulon C, tous les mouvemens pos-

sibles et nécessaires pour la disposer de la manière

la plus avantageuse. Elle est composée de deux

lentilles plano-convexés montées dans le même ca-

dre en laiton.
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A l'usage de l'observation des corps opaques il

y a aussi une autre garniture objective désignée

par le nombre 2
,

par laquelle on peut rechanger

la première.

Puis on y trouvera encore 25 objets d'épreuve

microscopiques très bien préparés , dont la moitié

opaques , conservés dans autant de porte-objets
;

quelques porte-objets pour le service, de même que

des aiguilles, un scalpel et une pincette en laiton

pour l'analyse et la dissection des objets.

Pour empêcher que la poussière n'entre dans l'in-

strument , en cessant de s'en servir et après en

avoir retiré et remis à la place qui lui est destinée

l'oculaire, on le bouche par le cylindre AB (fîg. 2)

qui y entre à friction , et puis on le remet à sa

place dans la boîte.

On peut se procurer un pareil microscope avec

les accessoires mentionnés , dans le magasin d'in-

strumens de l'Ingénieur Chevallier, Tour de l'Hor-

loge du Palais de Justice, A \
)
à Paris, au prix de

500 francs,

Route des rayons,

473. On a tracé sur la ligure 5 (Tab, IV. b.) la

route que les rayons suivent à travers le micro-

scope pancratique pour arriver de l'objet PX à l'oeil

de l'observateur placé au-dessus de VIV. Mais pour

pouvoir mieux l'expliquer on y a joint une autre

figure (fig. 6) auxiliaire sur d'autres proportions
,
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qui en laissent pi us facilement saisir tout le Ira-

De chaque point de l'objet FG [PX fig. 5) il

part en divergeant une infinité de rayons tels que

FE et FH ( lu point F) qui , en traversant l'obje-

ctif E (et y subissant à la surface antérieure con-

vexe une réfraction et une autre à la postérieure

plane
?
ou proprement huit réfractions successives

auprès des 8 surfaces du double doublet JSO fig. 5)

iraient former une image agrandie de l'objet et

renversée en MN.

Mais rencontrant sur leur route la lentille con-

vexe KD du collectif particulier , ils subissent, en

la traversant, une autre (double) réfraction et pro-

jettent une image effective un peu réduite (de MN
virtuelle) dans l'angle formé par deux lignes au-

xiliaires OM et ON
' , représentant la direction des

rayons principaux de ce verre, en PQ.

\7%. Plus loin la route des rayons est la même

que dans chaque microscope ordinaire ou à trois

verres :

Les rayons émanés de chaque point de cette

image arrivent à Yimaginif Ç, y subissent une ré-

fraction (à chacune de ses surfaces) qui les ferait

s'entrecroiser et former une seconde image grossie

(*) Quelques personnes m'ajant exprimé le désir de trouver

l'indication de la roule de la lumière dans ma description du

microscope pancratique, je me suis décidé de la donner ici.
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de nouveau el de nouveau renversée (donc dans la

position de ]'oi>jel) en VW^ mais elle ne reste que

'virtuelle :

Parcequ'en tombant à leur traversée sur le col-

lectif By
et en y subissant deux réfractions consé-

cutives à ses deux faces , ils seront rendus plus

fortement convergens, ils iront par leur intersection

former une image un peu réduite en YZ , c. à d.

dans l'angle formé par L'intersection des rayons

principaux XV et XW.
Arrivés enfin sur l'oculaire A, les rayons proje-

tés par chaque point de cette dernière image, tels

que Ya , Yfi ,
Yy (du point - Y} y subissent de

même deux réfractions : d'abord en entrant par la

surface convexe, puis en sortant par la face plane;

et sont rendus par là presque parallèles , c. à d.

beaucoup moins divergens, et cela à un tel degré
,

qu'en les prolongeant en arrière de s, d, i
9

ils for-

meraient une image virtuelle droite de l'objet à la

distance de la portée de la vue de l'observateur ;

ce qui n'a pu convenablement être indiqué sur la

planche, parceque , Je rapport de cette image à

l'objet devant être égal à la force amplifiante de

l'instrument, il manquait de place , et puis encore

parcequ'il fallait éviter toute confusion.

Bref, finalement les rayons qui ont traversé l'o-

culaire , dans la direction vers e, 8 et /, entreront

dans l'œil situé au-dessus de A en divergeant à

un tel degré, comme s'ils venaient d'un objet situé à

la distance de la vision distincte de l'observateur ?
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et aussi grand que l'objet FG pris le nombre de

fois du grossissement.

CHAPITRE III.

Emploi.

Mb. Rien n'est aussi facile, que l'emploi du mi-

croscope pancratique. Pour s'en servir on n'a qu'à

l'ôter de sa boîte en le saisissant des trois premiers

doigts de la main gauche des deux côtés du canon

G (fig. 4) , et de ceux de la main droite aux ex-

trémités du sous-pied ZZ\ Alors il sort facilement

de sa place en le tirant tout droit en haut.

On le met sur le bord d'une table devant une

croisée; on retire le bouchon AB (fig. 2) tout droit

en haut, l'ayant saisi par son bouton A du pouce

et de l'index de la main droite.

On y place l'oculaire que l'on a pris de même à

la partie étroite au-dessous de la lentille ; on in-

cline le miroir , en tournant le bouton P (fig. 4) ,

jusqu'à ce qu'en appliquant l'oeil sur l'oculaire, on

trouve le champ de l'instrument parfaitement éclairé.

Et voilà, en moins de tems qu'il ne m'a fallu

pour le dire , l'instrument tout disposé pour l'ob-

servation.

On s'évite donc la peine d'en déployer les pieds,

repliés pour lui donner place dans sa boîte, ou de

visser tout l'appareil sur sa boîte même ; on n'a

pas besoin non plus d'Y visser des lentilles obje-r
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clives ou de faire quelqu'autre opération que ce

soit : toutes choses requises par les autres in stru-

mens.

-1 76. Ayant une fois allongé pendant l'observa-

tion la colonne M (fig. 4) autant, que sons le plus

faible grossissement l'instrument soit abaissé dans

le canon G jusqu'à ce que le lardon X ait atteint

le fond de l'entaille du canon destinée à le loger,

on est sûr que
,
quelque objet qu'on place sur la

platine , il se trouvera toujours assez exactement

au foyer de l'objectif
}

si toutefois on a employé
,

comme il le faut, des verres porte-objets de la

même épaisseur, pour l'apercevoir à l'instant même,

et pour le faire paraître dans la plus grande et

admirable netteté en tournant doucement de la

main droite la tête de vis-allonge 0.

Donc il se trouve aussi que l'instrument , si fa-

cilement ôté de sa caisse, est pointé juste pour l'ob-

servation; tandis qu'avec les autres microscopes il

faut souvent encore chercher quelque tems , avant

qu'on réussisse à mettre l'objet au foyer de l'ob-

jectif.

Si l'on veut passer de la partie de l'objet qui se

trouvait dans le champ du microscope à l'obser-

vation des autres, on se servira, comme avec tous

les autres instrumens , des pouces et des index

des deux mai us en les appuyant, de même que les

autres doigts , sur la platine
, pour déplacer tout

doucement le verre porte-objet.
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Mais ici on sera aussitôt' fortement surpris qu'a-

vec ie microscope pancratique, on exerce ces dé-

pl acemens avec une précision et une adresse, qu'on

ne supposait pas possible. C'est qu'il arrive que

les poignets et les bras même des deux mains re-

posent exactement sur la table : ainsi a été ména-

gée la hauteur de la platine ; ce qui , encore une

fois, n'arrive pas avec les autres jnstrumens.

Ml. Si maintenant on juge convenable d'obser-

ver certains détails sous une amplification plus con-

sidérable , on met le pouce et l'index et même le

troisième doigt de la main droite sur le boulon N
(fig. 4) et ceux de la gauclie sur la tête de vis O.

Alors, sans cesser d'observer, on tourne ces deux

boulons toujours en proportion pour garder l'image

nette; on ralentit de tems en teins ce mouvement

pour qu'en ne le continuant que par un seul de

ces boulons
,

l'objet se trouve pointé aussi exacte-

ment que possible , et on s'arrête à l'amplification

que l'on juge la plus convenable. Finalement on

revient sur ses pas au plus faible grossissement.

Ces mouvemens de l'instrument sont tellement sûrs

que l'objet ne quittera jamais le champ de l'in-

strument; mais comme aux plus forts grossissemens

il peut arriver que justement la partie de l'objet

que nous désirons bien examiner dépasse les bords

du champ, il faudra s'arrêter un instant, et, avec

les deux mains, déplacer un tant soit peu le verre

porte-objet.

178. Désirant mesurer des corps transparens , ou
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ôtera Voculaire employé pour Vobservation ; on le

mettra doucement de côté sur une feuille de pa-

pier bien propre , ou encore mieux pour plus de

sûreté dans la boîte à la place destinée pour le

recevoir ; on le remplacera par Voculaire micromé-

trique
,

ayant soin que les traits du micromètre

tombent assez exactement dans la direction néces-

saire sans être obligé de le trop tourner pins tard;

on allonge le microscope, sans ôter l'œil de l'ocu-

laire
,
jusqu'à l'endroit marqué sur la gauche du

corps de l'instrument intérieur pour l'emploi du

micromètre. Après cela on déplace l'objet, comme
il a été dit plus haut, de telle sorte qu'il se trouve

exactement dans la direction convenable pour être

mesuré, et tout auprès du premier (ou même de

tout autre) trait du micromètre. Enfin on observe

combien de traits il couvre; ce qui est très facile
,

vu que chaque cinquième trait du micromètre est

un peu plus long et chaque dixième encore un peu

davantage plus long que les autres. On verra qu'a-

vec un peu d'habitude et d'adresse on pourra, en

procédant doucement, mettre l'objet tout juste sous

tel trait du micromètre que l'on voudra ; donc on

pourra exécuter avec sécurité même un déplace-

ment de l'objet ne surpassant guère —*— de milli-

mètre !

179. Pour les corps opaques on pourra , il est

vrai, s'ils sont minces et plats se servir des mêmes

lentilles; mais généralement, à cause des inégalités

qu'ordinairement ces corps présentent, ils se trou-
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veraient bien rarement , même dans l'espace du

champ seulement , assez exactement au foyer de

l'objectif qui est fort court. C'est pourquoi il con-

viendra mieux de changer la garniture conique des

verres de l'objectif contre celle j\° 2 beaucoup moins

forte. A cet effet on retirera le corps de l'instru-

ment de son canon G
(
fig. \

) , et si Ton n'avait

pas d'abord ôté l'oculaire ABy ce qui en effet serait

inutile, sans oublier cette circonstance et en tenant

pour cela de la main gauche l'instrument toujours

dans une position verticale , sans quoi l'oculaire
,

quoiqu'entrant à friction mais légèrement
,

pour-

rait tomber, on dévisse de la droite la garniture en

la saisissant de trois doigts à sa partie mince au-

dessus de l'objectif H , en tâchant de ne pas tou-

cher les verres pour ne les point ternir. On dépose

cette garniture par sa base large sur une feuille

de papier blanc très propre, on prend celle ]N° 2,

on la visse au bout de l'instrument, que des deux

mains on replace ensuite doucement dans le canon,

ayant soin que, sans trop le tourner, le lardon X
entre juste dans l'entaille destinée à le recevoir;

c'est à ce dessein que sa partie inférieure a été

aussi amincie en biseau des deux côtés. Comme le

foyer de cette garniture est beaucoup plus long
,

on n'enfonce l'instrument guère au-delà de ce qu'il

faut pour maintenir l'objectif à une distance de

près d'un pouce de l'objet.

Alors on procède à l'éclairage convenable. On
saisit la lentille éclairante (fig. 3) par son pied E

;
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on la met avec la concavité de son sous-pied, que

Ton retient en place de la main gauche , en avant

de l'instrument tout-contre les bouts ZZ ; et de

la inain droite on allonge son pied en le saisissant

par l'épaulement de sa tige D , et on incline la

lentille au moyen du boulon C : le tout convena-

blement pour que son foyer tombe juste sur l'objet,

afin de l'éclairer le plus parfaitement possible.

480. Pour Je cas où l'on voudrait mesurer les ob-

jets opaques, il faudrait, une fois pour toutes, trou-

ver en employant le micromètre objectif en guise

d'objet, l'allongement de l'instrument auquel le mi-

cromètre oculaire donnerait des parties raisonnables

c. à d. décimales p. e. des ~ ou des ~ de mil-

limètre; et encore, en rechangeant les oculaires ne

faudrait-il pas oublier que le lardon ne se trouve

pas au fond de son entaille, et procéder donc dou-

cement et avec circonspection pour ne pas déran-

ger l'instrument, surtout pour ne pas heurter son

objectif contre l'objet, en fesant par un effort trop

grand subitement sauter l'instrument avec son lar-

don jusqu'au fond de l'en ta il le qui le loge.

181. Clia crue fois l'observation terminée, on re-

change les oculaires, et finalement les garnitures
,

à moins qu'on ne prévoie que, pour quelque te ois,

on n'aura à se servir que de celle ]N° 2 ; et après

tout, on remet l'instrument
,

ayant fait rentrer en

entier le microscope intérieur, ôté l'oculaire et mis

le bouchon (fig. 2), de même comme on l'avait ôté,

à la place qui est destinée à le recevoir dans sa
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boîte. Ainsi il se conservera beaucoup plus Jong-

lerais , et la peine n'est pas plus grande que pour

le déplacer du bord de la table à un autre en-

droit quelconque.

482. J'ai trouvé que, pour mon instrument, la

disposition la plus favorable était de le tenir à une

distance d'environ cinq pas de la croisée ; circon-

stance qui certainement pourrait un peu varier

d'instrument à instrument, parcequ'un léger dépla-

cement du miroir, presqu'imperceptible
,

pourra

influer considérablement sur la portée de son foyer.

J'ai voulu signaler ce fait pour que cbaqne obseï*-

vateur se rappelle que c'est une circonstance qui

n'est pas à négliger lorsqu'il s'agit d'observations

délicates. Il pourra dans ce cas devenir aussi bien

utile de couvrir le liant de la croisée d'un para-

vent (ou d'un store], afin que la lumière en dehors

de l'instrument affaiblisse moins l'impressionnabilité

de l'œil pour les images de l'instrument.

CHAPITRE IV.

Avantages,

483. Si tous les observateurs expérimentés et ju-

dicieux tombent d'accord que , comme entr'autres

feu M. le Professeur Dôllinger (*) de Munich Ta

(
*

) .
Nachrîchl von einem verbesserten aplariatischen Mikro-

skop aus dem optîschen Institut Utzschneider und Fraunhofer zu

Munchen. Munchen. 1829. 4°. p. 5.
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justement exprimé , ou peut exiger pour la bonté

d'un microscope composé les conditions suivantes :

4°. Qu'il admette différens degrés d'amplification;

2°. Qu'il présente un degré de grossissement aussi

élevé qu'on puisse le désirer, même pour les plus

petits objets, afin de se convaincre pleinement de

leur structure
;

3°. Qu'il présente les objets éclairés suffisamment

et à un degré convenable
;

h°. Qu'à son aide on aperçoive les bords de tous

les corps, et les endroits les moins et les plus pel-

lucides des objets transparens parfaitement nets et

avec les contours Je plus fortement marqués; et

5° Qu'il présente toute la facilité possible dans

son emploi
;

11 est évident que le microscope pancratique tel

qu'il a été exécuté par M. l'Ingénieur Chevallier

présente ces avantages réunis au plus haut degré

et qu'ils en font un excellent instrument.

18^. Quant à la première condition, il n'a pas de

pareils, puisque d'après sa construction il admet

tous les degrés imaginables d'amplification entre

certaines limites fort étendues, sans en excepter

aucun.

Quant au second point, il est parfaitement suffi-

sant, montant jusqu'au-delà de la limite de 500 fois

d'amplification linéaire , limite que M. Dôllinger

avait comprise être la plus haute que le naturaliste

puisse raisonnablement désirer , admettant que ce

ne serait guère au-delà de 300 fois qu'on pourrait
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espérer de découvrir encore quelque chose d'essen-

tiellement nouveau dans la structure des objets.

Je ferai de plus observer à ceux qui trou veraient

plaisir ou avantage à se servir de plus forts gros-

sissemens
,

qu'avec le microscope pancratique ils

peuvent parvenir à s'en procurer qui, pour la net-

teté des images, ne le céderont pas à celles obte-

nues avec la plupart des meilleurs instrumens aux

degrés d'amplification correspondan s. Ils n'auront

qu'à ôter la collective particulière de l'objectif pour

obtenir à-peu-près le double des grossissemens

primitifs, et pouvoir ainsi aller jusqu'à 4000 diamè-

tres.—-L'éclairage seulement alors pourrait pendant

îe jour paraître insuffisant, et demanderait la con-

centration de lumière sur le miroir au moyen d'une

lentille collective éclairante; mais le soir à la clar-

té d'une bougie et mieux encore d'une lampe il

sera toujours suffisant.

485. Concernant le troisième point, je ferai ob-

server que certainement il y a des instrumens dont

on trouvera le champ beaucoup plus fortement

éclairé que dans le microscope pancratique, Mais

c'est précisément alors qu'on n'aura pas satisfait à

la condition d'un éclairage convenable. On verra

l'objet au milieu d'un champ éblouissant de clarté,

tout noyé dans la lumière ; et ce ne sera qu'avec

les plus grands efforts qu'on pourra distinguer suf-

fisamment ses détails: quelle fatigue pour les yeux,

et quel danger d'affaiblir la vue de l'observateur

par un usage long et assidu. Dans mon instrument

Ann. 48JM. N° IL 20
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au contraire, quelle lumière douce! En effet , c'est

l'objet qu'on désire voir nettement, et non le champ

de l'instrument qui par un éclat trop considérable

ne fait qu'éblouir , et émousser l'impressionnabilité

de la vue. Certainement , comme il n'y a pas de

diaphragme mobile au-dessous de l'objet, celui-ci

restera dans le microscope pancratique constam-

ment éclairé au même degré , mais il ne s'en suit

aucunement que pour cette raison il n*y ait pas

d'accomodation d'éclairage aux plus fortes amplifi-

cations. Tout au contraire, on a pu voir (§ 467}

qu'alors il entrait plus de lumière dans l'instru-

ment, et quoiqu'à moindre proportion que le crois-

sement du grossissement , mais cependant toujours

encore assez pour que, par une clarté (un jour) con-

" venable, on voie parfaitement et très nets tous les

détails; et tout cela sans que l'observateur ait be-

soin d'y contribuer en rien. Avecles autresmicroscopes,

avec toute la peine qu'on a d'arranger convenablement

le diaphragme inférieur , on ne va pas au-delà: aux

grossissemens plus forts on devra toujours se con-

tenter d'une moindre clarté , au risque de moins

distinguer les plus délicats détails de l'objet.

Finalement je renvoie le lecteur au § 467.

En tout cas il se convaincra par lui même, qu'au

degré d'éclairage égal de l'objet, le microscope pan-

cratique fait voir les objets plus clairs que la plu-

part des autres instrumens.

4 86. Je ne m'appesentirai pas sur le quatrième

point. Au premier coup d'oeil , en effet, il est clair
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que Je microscope pancratique jouit au plus haut

degré de l'avantage d'une netteté admirable et

surprenante des images, et qu'il présente les moin-

dres contours aussi tranchés, que, s'il ne surpasse pas

sous ce rapport tous les meilleurs instrumens
?

il

ne le cède très certainement; à aucun.

Pour la facilité de son emploi le microscope pan-

cratique n'admet pas de rival, comme on a déjà dù
s'en assurer en lisant l'article Emploi.

487. Il n'y a qu'une seule objection qu'on puisse

raisonnablement faire au microscope pancratique :

c'est qu'il présente un champ moins grand que la

plupart des autres instrumens. Mais quel est ce

champ. Le champ des autres instrumens peut sou-

vent (comme je l'ai observé pins d'une fois) pré-

senter les couleurs de l'iris à ses bords, et de pins,

surtout si on le conserve tout aussi large avec les

oculaires de rechange les plus forts (
*

) > courber

en arc (comme les tropiques sur les mappemondes)

les images de lignes droites approchant de ses bords.

Donc il n'y a de vraiment utile que le milieu de

ce champ. Les bords sont non seulement inutiles,

mais nuisibles. En laissant entrer une trop grande

quantité de lumière irrégulièrement réfractée dans

3e champ , l'attention de l'observateur est distraite

(
*

) C'est pourquoi aussi, avec les oculaires les plus forts on

trouvera le champ plus re'Lréei dans le* grands hlsiruncis à'Uez-

Schneider ét Fraunhofér de Munich.

20*
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et Fimpressîohîiabilité de sa vue pour l'objet

,

affaiblie. On pourrait donc avec quelqiïombre de

vérité prétendre, que la petitesse du champ serait

encore un avantage dans un microscope
,
parce-

qu'elle concentre l'attention de l'observateur sur la

partie de l'objet visible; mais je ne le ferai pas. Il

est certainement fort agréable de trouver dans un

microscope un cbamp fort vaste; mais toutefois ce

n'est qu'une considération d'une importance secon-

daire et d'un ordre inférieur en comparaison de la

précision de l'image que fait voir l'instrument (*).

Aussi, quoique quelqu'amateur inconsidéré pourrait

se laisser entraîner dans le choix d'un instrument

par l'amplitude de son cbamp , l'observateur con-

sommé et judicieux donnera-t-il toujours la pré-

férence à celui qui aura le plus de précision

dans ses images
, quelque rétréci que soit son

champ. Il y trouvera plus que compensation

dans la faculté qu'il lui procurera d'aller à la dé-

couverte des moindres et des plus délicats détails.

Et le champ du microscope pancratique est vrai-

ment d'une netteté admirable à tous les grossis-

semens.

488. Mais outre tous les avantages mentionnés

au plus haut degré , le microscope pancratique

(*) Aussi avons nous vu (§ 183), que M. Dollinger a très

judicieusement omis de parler de la grandeur du champ en éta-

blissant les conditions essentielles d'un bon instrument.
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eu possède une foule d'autres qui en font un in-

strument précieux. Cependant pour ne pas lasser

la patience du lecteur en entrant de nouveau dans

de longues discussions
,
je me bornerai à indiquer

sommairement tous les principaux avantages dont

jouit cet instrument , en garantissant l'exactitude

des faits que je vais établir et que je m'engage à

prouver à quiconque pourrait en douter.

V II procure à l'observateur la facilité de varier

le grossissement entre des limites fort étendues
,

sans échanger aucune lentille, et sans interrompre

même l'observation. Ces limites se trouvent être

pour l'instrument que je possède entre 2*i0 et 5^0

fois de grossissement linéaire (en diamètre) pour les

objets transparens, et 90—285 pour les opaques (*}.

Elles pourront , certainement , un peu varier

d'instrument à instrument.

2° Sa clarté douce et agréable , reste suffisante

pour tous les grossissemens
,

fatigue peu l'œil , et

admet par là un usage long et assidu, sans crainte

de gâter la vue de l'observateur.

3° La précision et la netteté de ses images sont

vraiment incomparables , et les plus fins contours

des détails des objets admirablement tranchés.

(
*

) Je juge presqu'iuutile de faire encore observer que tous

ces mêmes grossissemens peuvent être emplojés pour les corps

transparens aussi ; de sorte qu'on pourra se procurer toutes les

amplifications entre 90—540 fois. A consulter encore le § i84.
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avec une perfection peu habituelle.

5° Il redresse les objets, et par là en rend toute

manipulation , soit analyse , soit dissection , fort

commoJe
;

6® Et cela d'autant plus qu'il admet une distance

des objets à l'objectif plus considérable que les

autres inslrumens, proportions gardées (*).

7° Il admet une micrométrîe sûre et facile di-

rectement jusqu'à ~~ ou —~ de millimètre près;

et à la vue on pourra apprécier encore de moin-

dres parties,

8° On y trouve, indiqués sur l'instrument même,

les principaux grossissemens avec lesquels on aura

fait une observation. Circonstance assez indifférente

en elle-même , mais qui présente néanmoins de

grands avantages lorsqu'il s'agit de répéter ou de

vérifier des observations faites par d'autres.

9° 11 présente dans sa simplicité une sûre ga-

rantie d'une longue durée et d'une parfaite con-

servation.

40° Il épargne par l'admirable facilité de son

emploi à l'observateur un te mis précieux
?
beaucoup

de peines et de tourmens, et contribue à la réus-

site de l'observation en évitant de distraire son

attention sur l'instrument même.

41° Admettant la position assise de l'observateur,

(
*

) Voir le para g -a plie 126.



305

et que ses mains et ses bras reposent, il permet en

même tems , sans beaucoup fatiguer Je corps , un

usage très prolongé.

A 2° En un mol : ses petites dimensions, ses pro-

portions, la facilité de rétablir et de le démonter,

.joints à ses autres qualités > le rendent infiniment

plus portatif et d'un emploi plus sûr et plus gé-

néral que tous les autres instrumens.

-189. En considération de ces circonstances je

me crois autorisé à affirmer en toute vérité; que

celui qui a entre ses mains un microscope panera-

tique
,
possède un instrument non seulement ex-

cellent et délicieux en lui même, et qui, comme

Mr Chevallier Fa très judicieusement senti , méri-

terait à devenir national parmi nous , mais qui

contient encore des germes de perfectionner]! eus

ultérieurs admirables (§ 46i) et étounaiis (§§ 167—

469), à ia réalisation desquels chacun pourra con-

tribuer, et dont plusieurs (p. e. § 163) pourront

être adaptés aux instrumens déjà tout-faits.

Le développement de ces germes ne tardera pas

assurément. Je suis pleinement convaincu que Mr
l'Ingénieur Chevallier , dont la renommée repose

sur des titres si justement acquis, et qui par l'ad-

mirable exécution (§§ 455, 483) de cet instrument

même a fait faire de nouveaux progrès à son art et

mérité la reconnaissance des observateurs éclairés;

je suis pleinement convaincu dis—je que Mr Che-

vallier
,
auquel il m'est doux de manifester encore

une fois aux yeux du public les sentïnrtens distin-
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gués de respect et de reconnaissance pour la part

considérable qu'il a eue à la réalisation de mon
invention , ne se refusera certainement pas de me
seconder encore avec la même obligeance de son

talent et de son expérience dans les perfectionne»

mens ultérieurs qui tendront à assurer à jamais h

cet instrument un succès bien mérité,

CHAPITRE V.

Historique» »

490. Dès l'invention mêaie du microscope, on a

constamment et vivement senti tout l'avantage que

l'on aurait si l'on pouvait observer les mêmes et

surtout divers objets à des grossissemens différens

tels, qu'on puisse en apprécier les moindres détails

d'une manière nette et précise ,. selon que leur

nature particulière et leur combinaison entr'eux

l'exigeraient»

C'est pourquoi, en premier lieu, on a depuis fort

longtems commencé à arranger les microscopes

simples de la sorte
,
qu'en recbaugeant leur len-

tille, dont pour cette raison on confectionne plusi^

eurs et de foyer différens , on pût , selon l'exi-

geance de chaque cas particulier, obtenir une ampli-

fication plus ou moins forte.

Cependant on ne pourra obtenir qu'un certain

nombre de ces amplifications très limité, suivant le

nombre des lentilles de rechange^ sans jamais pou-
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voir jouir des grossisseniens intermédiaires. Et quoi-

qu'en vérité
,
par une suite de doublets à écarte-

ment variabJe , on pourrait , en fesant réellement

varier cet écartement
, y parvenir ; néanmoins on

n'y gagnerait presque rien , à très peu de chose

près ; car , soit à cause de l'aberration sphérique
,

soit à cause de Ja clarté, ou enfin à cause du

champ, il n'y a pour chaque doublet qu'une

certaine distance entre ses lentilles (§ 141
)
qui

produit le meilleur effet. Or quel avantage pour-

rait-on retirer d'une infinité d'amplifications moins

nettes à côté d'une seule parfaitement satisfaisante?

Il est clair qu'on fait bien de se tenir à cette der-

nière exclusivement.

49 1. Pour le microscope composé on a imaginé

à différentes époques trois moyens différens pour

pouvoir changer d'amplification. En premier lieu

des objectifs de rechange au même instrument, qui

donneraient donc autant, mais seulement autant,

de changemens d'amplification ; tout comme dans

Je cas précédent. Puis des oculaires de rechange

qui , avec chacune des lentilles objectives, donne-

raient des grossissemens différens. Et finalement un

allongement du corps de l'instrument variable, pour

pouvoir faire projeter par la même objective , à

différentes distances d'elle, des images différemment

agrandies. On a même, à ce qu'il me semble, sou-

vent abusé, au moins à en juger d'après les de-

scriptions d'anciens instrumens, de ce dernier mo-
yen, en l'admettant entre des limites trop étendues
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cl où, par conséquent, l'aberration , soit spbérique

soit chromatique, se fesait trop vivement sentir pour

donner des images suffisamment nettes.

-1 92- 11 est sûr qu'en combinant ces trois moyens,

on peut construire un instrument qui procurera

l'avantage de pouvoir obtenir tous les grossisse-

mens intermédiaires, sans en excepter aucun, entre

des limites fort étendues. Il faudrait pour cela que

les objectifs fassent calculés dans une telle grada-

tion
,
que l'instrument donne , à son plus grand

allongement avec une lentille objective , au moins

jusqu'au même grossissement qu'à son plus considé-

rable raccourcissement avec la suivante. Alors par

des oculaires d'une force aussi proportionnellement

croissante, pour que p. e. le plus faible donne

avec la plus forte objective et au plus grand allon-

gement , au moins la même amplification que

l'oculaire suivant avec la plus faible lentille et

l'instrument étant complètement raccourci , on

pourra étendre de beaucoup ces limites , sans

pour cela avoir besoin d'un nombre trop considé-

rable de pièces de rechange. Tel a été, entr'autres

p. e., l'arrangement des instrumens jadis renom-

més de l'Opticien Hoffmann de Leipsic dont s'était

servi le célèbre Hedwig pour ses admirables dé-

couvertes. Tels de nos jours sont, ou peuvent être,

lés instrumens selon le système â'JÉmici et de Mr
Selllgue. Aussi les microscopes prismatiques de

l'Institut optique d' LHzschneider admettent au moins

l'addition de certains tuyaux d'allongement, comme
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aussi MM. ScJiiek à Berlin et Flôssl à Vienne en

doivent avoir construit.

493. Mais encore ainsi , en ne considérant pas

même que les images restent rarement .parfaitement

nettes à tous les allongemens, raison pour laquelle

d'autres préfèrent de rendre les distances invaria-

bles et les plus convenables d'après le calcul et Fex-

périence , l'observateur est très souvent forcé de

démonter ou de dévisser, et de remonter ou de

revisser plusieurs parties de son instrument pour

parvenir à un grossissement désiré. Quelle perte

de tems, quelle fatigue , et que ne faut-il pas de

patience, d'attention, d'adresse même pour tout dis-

poser de la manière la plus satisfaisante , et quel

danger ne court-on pas de détériorer l'instrument

en en fesant un trop fréquent usage.

Je n'ai pas voulu faire mention, comme d'un

quatrième moyen de changer de grossissement, de

la superposition de plusieurs lentilles objectives en

même tems, si souvent et si avantageusement em-
ployée de nos jours, où les doublets achromatiques

ainsi combinés donnent d'admirables effets
;
parce-

que ce moyen coïncide quant au fond avec le pre-

mier, qui était de rechanger l'objectif.

4 9^. M'ayant depuis fort longtems constamment

et beaucoup occupé d'observations microscopiques
,

ces ineonvéniens, et d'autres encore, des microsco-

pes ordinaires, ont dû souvent me frapper et las-

ser ma patience. C'est ainsi que finalement trois

circonstances surtout me fesaient vivement désirer
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d'en modifier la construction, pour pouvoir attein-

dre certains avantages :

1° L'observation des corps opaques qu'ils n'ad-

mettaient que fort imparfaitement, tant à cause de

la proximité de l'objet à l'objectif (aux forts gros-

sissemens), ce qui rendait l'éclairage nécessaire d'en

haut très difficile, qu'à cause de la grande difficul-

té de se procurer le degré de grossissement lè plus

convenable
;

2° De même la difficulté d'un maniement quel-

conque ou de la dissection de l'objet sous le mi-

croscope même à d'assez considérables grossissemens,

ce qui provient aussi de sa trop grande proximité;

3° Et finalement surtout l'embarras de passer

d'une amplification à d'autres de plus en plus con-

sidérables jusqu'à épuiser les moindres détails de

l'objet; et de revenir ensuite sur ses pas, pour véri-

fier ou compléter des circonstances qu'on aurait

pu ne pas suffisamment approfondir au premier

abord. Cette circonstance est sans doute déjà fort

sensible pour l'observateur même
,
qui par là perd

un tems considérable, et doit partager son attention

entre l'objet qu'il étudie, et l'instrument qu'il doit 4

arranger. Mais au démonstrateur elle devient insup-

portable. Même en dressant plusieurs instrumens à

la fois avec des grossissemens difFérens , aller de

l'un à l'autre fatigue déjà , et en outre il pourra

souvent se faire qu'aucun de ces grossissemens ne

soit le plus convenable pour certains détails.

Après avoir souvent en vain fatigué mon imagi-
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nation pour trouver un remède sûr et commode â

ees inconvéniens , et après avoir ètë assez heureux

pour parvenir ainsi à force de méditations à un

aperçu sûr et fructueux sur différens points de diop-

trique; surtout ayant trouvé par d'autres recher-

ches (*), mais qui étaient toujours entreprises pour

atteindre Je but de faciliter davantage l'emploi du

microscope, le véritable endroit de l'image multiple

projetée par une lentille, je suis finalement tombé

sur l'idée que j'ai adoptée pour mon microscope

paîicra tique.

495. En effet, la connaissance de cette dernière

loi nous mettant à même de déterminer combien

de fois une image, étant projetée à une certaine

distance de la lentille, surpasserait l'objet , la con-

naissance de cette loi m'a procuré le moyen de

concevoir nettement, tous les avantages que l'on

pourrait obtenir en variant les différentes distances

des lentilles qui composent un instrument optique,

et quel parti prodigieux on pourrait en tirer en

bien combinant les proportions de leurs longueurs

focales respectives. Mais j'ai de même saisi à l'in-

stant que, quelque grand que pût être un avantage

de cette espèce dans un microscope de la constru-

ction usitée, on gagnerait encore infiniment en y
ajoutant un premier objectif surnuméraire conve-

nable
,
parce-qu'alors, étant augmenté de toute la

(
*

) Recherches entreprises en partie pour ma Nolicr sur les

avantages des micromètres etc., de'jà cite'e.
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force d'un microscope composé entier , il devenait

d'autant plus considérable. Puis je voyais qu'ainsi,

surtout pour le service des opaques et pour les dis-

sections , on pourrait facilement gagner une di-

stance raisonnable de l'objet, mêyaa à de très forts

grossissemens. Bref, ainsi on remédiait aux trois

défauts principaux.

496. Seulement pendant assez Jongtems je n'ai

pu me résoudre à cet égard définitivement à aucun

des modes d'agencement possibles de préférence.

J'hésitai si j'employerais un imaginif concave ou

convexe, si je garderais sa distance au collectif et

à l'oculaire stable , ou si je la laisserais variable

,

tout en conservant immuable celle de l'objectif ex-

térieur à l'oculaire, en approchant d'un côté l'ima-

ginif de l'objectif au point de faire avec celui-ci

un doublet sans écartement, puis à écartemens dif-

férens
,
puis en l'éloignant au point de laisser se

former une image intermédiaire, tout en affaiblis-

sant graduellement le pouvoir du microscope inté-

rieur : en lui procurant p. e. un genre de mouve-

ment analogue à celui du petit miroir dans les

télescopes catadioptriques de Gregory ou de Casse-

green / ou si enfin je laisserais cette distance con-

stante , et admettrais un rapprochement et un

éloignement graduel de l'objectif extérieur à i'i-

maginif.

497. Finalement je me suis arrêté à ce dernier

mode de construction, le jugeant le plus commode
pour l'exécution et pour d'autres avantages à at-
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teindre; et à rîmagînîf convexe, supposant, à jusle

raison à ce qu'il me semble, qu'ainsi on réunira il

encore l'avantage d'une image surnuméraire, et par

là celui du redressement de l'objet dans sa der-

nière image effective, et la possibilité d'une facile

exécution fort exacte et bien centrée
,
m'imaginant

qu'il serait beaucoup plus aisé à l'Ingénieur Opti-

cien d'exactement construire une lentille exempte

de toute aberration convexe (ou à bords minces)
,

que concave (ou à bords épais) , et cela d'autant

plus qu'il possédait déjà l'expérience pour l'exécu-

tion de la première , landisque celle pour la

dernière lui manque, et serait encore à acquérir.

498. La dénomination de mon instrument est

empruntée d'une modification du tube oculaire du

télescope terrestre imaginée par le Docteur Kilchi-

ner (*) de Londres, invention dont aussi on at-

tribue la priorité à Sir David Brewster (**), et que

même M. TVaïkcr a réclamée. C'est le tuyau ou

oculaire pancralique (pancratic eye-piece or tube).

(
*

)
Que je connais soit par le Dictionnaire de Physique de

Gehîer (nouvelle édition), soit par un article inséré dans le Jour-

nal de Phvsique de Vienne
(
Baumgartens und Eitinghausens

Zeîtsehrîft fur Plrpik und Mathematik) par M. Litirow. J'en ai

vu un chez l'Opticien Kuhlmann qui se trou> ait dans le tems

à Mo scou

.

(**)' Contenue, comme on le dit (Voyez: Appendice IN 111),

dans son ouvrage: A treatise on new philosophical Instruments.

Edinburgh. 1813. page 53.
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J'ai jugé que certes nul autre, instrument que mon
microscope ne méritait à plus juste titre cette dé-,

nomination.

A l'égard de cette dénomination il convient donc

de prémunir le lecteur contre l'erreur dans la-

quelle, comme il est déjà arrivé (*) , il est si facile

de tomber , c. à d, de croire qu'à cause d'identité

de noms il y ait ici identité de choses. Je n'aurai

qu'à lui rappeler ce qui a été dit des lunettes d'ap-

proche (§ 436) ,
qui ne sont au fond autre chose

qu'un microscope simple par lequel on observe l'i-

mage réduite d'un objet formée par un objectif

au-dedans d'une chambre obscure. Et quoique l'o-

culaire terrestre, composé ordinairement de quatre

verres, forme entre ses lentilles une image effective,

et agisse donc comme un microscope composé, il

n'a été imaginé originairement (par le père Réita)

que pour redresser ainsi les images, que la lunette

astronomique renverse.

Dans l'oculaire du Docteur Kitcliiner les di-

stances des quatre verres d'un pareil oculaire ne

sont pas gardées constantes, mais la distance entre

(*) Voyez: Appendice , ÎN° III. Mr. Brewsier a illustré son

nom par des mérites acquis à si juste titre, que, certainement, il

ne saurait nullement être flatté d'une erreur semblable. Je ne

doute aussi aucunement que, dans un de ses ouvrages postérieurs

à mon travail, ou dans une lettre, il ne s'empresse à la vérifier

ou réfuter d'une manière satisfaisante.
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les deux paires de lentilles , montées deux à Jeux

dans deux tuyaux qui peuvent èire écartes ou rap-

prochés à désir, est rendue variable; de manière

que rendrait de la seconde image pourra èire cal-

cule pour se trouver entre les deux paires de len-

tilles , ou mieux entre la troisième (à commencer

de l'objectif) et la quatrième (ou proprement ocu-

laire) (*). En lésant donc tomber celle image plus

ou moins près, ou moins ou. plus loin des verres

antérieurs, qui par leur action la produisent , elle

en sera d'autant plus petite ou plus grande.

ici il n'y a donc pas de nouveau système opti-

que de lentilles; c'est l'ancien système dans lequel

seulement on a gardé une certaine distance va-

riable. Tandis - que le microscope pancralique est

un système d'assemblage tout particulier de ver-

res, tout nouveau, une complication , si l'on veut
,

de plus, par qui seule l'avantage d'une panerali-

salion régulière et graduelle peut être atteint dans

toute son étendue. Il est même à observer que

(*) 11 est évident que dans le premier de ers deux cas le pre-

mier verre du tujau oculaire est le collectif pour l'ol jeitif
-,
donc

îe second tout seul sert à produire la seconde image, que gros-

sit enfin un doublet oculaire Toi me' des deux dernières lentilles.

Dans le second cas, au contraire, le second el le iroi.iême ver.e

servent à former l'imagé , et le quatrième est un oculaire simple

d'une seule lentille. Ici donc, ce qui vaut infiniment mieux la

réfraction des rayons lumineux qui doit produire la seconde image

est partagée entre deux lentilles*

Ann. 4841. A° //. 2 1
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tous Jes oculaires imagines pour les lunettes d'ap-

proche peuvent être accommodés au microscope
,

jusqu'à l'oculaire concave de Galiléi, sauf précisé-

ment l'oculaire terrestre qui , au moins avec avan-

tage, n'y saurait être adapté (*).

499. Ayant imaginé la construction de mon mi-

croscope pancratique, je n'ai pas voulu la faire con-

naître avant de m 'être suffisamment assuré, qu'elle

était réellement exécutable en pratique avec succès,

pour ne pas bercer peut-être le public d'un rêve

théorique dénué de toute utilité. C'est pourquoi

j'en ai d'abord donné communication à Mr. l'ingé-

nieur Chevallier (**), en mettant mon projet à son

entière disposition. Il en a agi noblement envers

moi : lui étant parfaitement étranger , il a cepen-

dant, uniquement par amour de son art et des

sciences, entrepris une suite d'essais longs, pénibles

et dispendieux, et tout en me conservant l'honneur

de cette invention, il est enfin parvenu (***) à réali-

(*) Je crois me rappeler que dans le tems j'ai vu un micro-

scope de Nuremberg , d'une médiocre valeur, qui redressait les

images. 11 devait donc y avoir addition d'au moins un verre de |

plus dans i'oculaire , et par là approximation à l'oculaire ter-

restre des lunettes d'approche.

D'abord le 26 Novembre ( 8 Décembre ri. st.) 1836

J

mais cette lettre ne lui est pas parvenue. Plus tard encore une

autre le Janvier 1838, et qui semble encore lui avoir été

remise assez tard.

(***) Comme il me l'a mandé dais une lettre datée du 3

Août El. st.
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ser mon projet dans l'instrument décrit dans le

Chapitre II ; et dont alors il fut question dans plu-

sieurs journaux. Encore, par un fatal enchaîne-

ment de circonstances , l'instrument que Mr. Che-

vallier m'avait adressé à la mi-Novembre 4 838
,

ne m'est parvenu qu'à la fin de Juillet 1839. Je

n'ai clone jusqu'alors pu juger de son mérite que

par les lettres de Mr. Chevallier et par la voie des

journaux (*) j
—

- voilà la première cause du retard

de cette description.— C'est ainsi que Mr. Cheval-

lier a tout seul le mérite d'avoir réalisé mon in-

strument, uniquement d'après les indications som-

maires (§§ AH6—450) de mon projet, sans aucune

coopération ultérieure de ma part.

200. Le lecteur en lisant ce qui suit , va encore

(*) El encore je rTai eu connaissance que de l'artîeîe inséré

dans le Moniteur (de Paris ) du 14 Mars 1839 ,
reproduit dans

îe Journal de Si Pétersbourg (français) du 30 Mars 1839. N os

37 et 38. Ce Journal a été dans le tems le premier et le seul

des nôtres qui ait fait mention de mon invention , ayant proba-

blement jugé qu'elle pouvait être intéressante pour se^ lecteurs;

je m'en remets au lecteur à décider si c'était à tort. Ce n'est

que plus tard qu'on a in.-éié dans le journal OTeiecTBeHHbra

3anHCKH (Mémoires patriotiques, ÎS° XI . 1839) un article assez

étendu sur cet instrument et sui les a\antages qu'il présente; je

suppose qu'il a é;é conçu par un de mes respectables collègues,

auquel, je m'empresse, de même qu'au rédacteur du Journal de

St. Pétersbourg, que je n'ai pa ; l'honneur de connaître, d'offrir

mes sincères rcmerciemens.

2i
r
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mieux comprendre la part que Mr. Chevallier a

eue à la réalisation de mon instrument.

4° Tonte la monture qui réunit à un aussi liant

deçré la simplicité; la stabilité; et la facilité d'em-

ploi, est de lui.

2° Il a trouvé plus convenable de remplacer l'o-

culaire; indiqué suivant Huyghens (§ 419), par un

autre, où les deux verres, l'oculaire et le collectif,

ont le même foyer et sont écartés de \\ foyer.

Quoiqu'ainsi on perde en grossissement, l'oculaire

devient moins fatigant pour la vue.

3° L'imaginif est de 5 lignes (environ), mais tout

le microscope intérieur beaucoup plus court que

l'exemple du § 4
148.

h° Il a construit l'objectif d'un foyer beaucoup

plus court, de deux lentilles superposées avec une

troisième collective particulière, toutes aplanatiques.

Par cette collective aussi le grossissement est dimi-

nué, mais on gagne en netteté et en clarté. En

Fôtant on pourra se procurer des amplifications

montant jusque près de 4000 diamètres (§ 48'i-).

5° Ayant ains*i renforcé l'objectif; ii a fallu, pour

plus de facilité pour l'observation des corps opa-

ques, ajouter un bout de garniture de lentilles for-

mant l'objectif de recbange, d'un foyer plus loni;,

noté K 2 (§ 4 72).

6° Mr. Chevallier a très beureusement jugé qu'il

pouvait être agréable et utile à l'observateur de

posséder, en même tems qu'un excellent instrument,
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aussi un moyen sûr de micrométrie. C'est pour

quoi, voulant m'honorer encore en y joignant aussi

la méthode que je me suis efforcé de prouver fort

avantageuse (*), il y a bien voulu ajouter un ocu-

laire micrométrique particulier, où il a divisé un,

ou un demi centimètre en cent parties égales (où

donc la valeur absolue de chaque trait est pour le

premier cas de 0,i mm et pour le second de 0,05),

et qui , à rallongement désigné sur l'instrument
,

procure directement des 0,002 (e. à d. ~) ou des

0,001 (ou ~) de millimètre.

201. Trois fois cet instrument a été soumis au

jugement de corps savans.

En premier lieu Mr. Chevallier l'a présenté à

l'Athénée des Arts de Paris qui , sur un rapport

très favorable qu'en a fait une commission qu'elle

en avait chargée , nous adjugea , à Mi\ Chevallier

et à moi, le maximum de récompense.

202. Puis, après l'arrivée de l'instrument à Mos-

cou, Son Excellence Monsieur le Comte Stroganoff,

Curateur de l'Université Impériale et Président de

la Société des Naturalistes de cette ville
,
chargea

une commission particulière de l'examiner avec

attention et de lui en faire son rapport. Sur la

lecture de ce rapport , très flatteur pour moi , la

Société a jugé convenable de nous' voter une ré-

(*) Dans ma Notice citée sur les avantages jles micromètres,

oculaires etc. 1. c. p. 24 suivv.
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compense extraordinaire
?

à moi pour l'invention
,

et à Mr. Chevallier pour l'exécution, distinguée de

cet instrument , comme encouragement à d'ulté-

rieurs travaux aussi utiles pour la science
7 récom-

pense qui consisterait en une médaille en or accor-

dée à chacun de nous.

203» Monsieur le Comte, Slroganoff prompt à

accorder sa protection éclairée à tout ce qui peut

être utile , et contribuer à l'avancement de la

science, désirant augmenter le prix de cet encoura-

gement
?

et la Société des Naturalistes d'après ses

règlemens n'accordant jamais de pareilles récom-

penses, en a demandé la confirmation à son Excel-

lence Monsieur le Ministre de l'Instruction publi-

que d'Ouvaroff , en le priant en même tems de

faire examiner encore l'instrument par l'Académie

des Sciences de St. Pétersbourg (*), qui en chargea

une commission spéciale
,
qui ne tarda pas à lui

faire son rapport.

Sur la lecture de ce rapport de l'Académie, très

(
*

) A laquelle poiir ce motif j'ai envoyé avec rinstrusnmt

une copie de mon projet (§§ 146—150) et l'indication des points

où M. Chevallier s'est écarté (§ 200) des indications de l'ex-

emple qui y est cité. Après qu'il fut remis par l'Académie à la

personne qui s'était chargée de le lui présenter, l'instrument a

dû séjourner encore pendant plus d'une année à St. Pélersbourg 7

comme il y avait beaucoup de personnes qui désiraient le voir»

Donc il ne vient de m'ètre renvojé à Moscou que tout récem-

ment. Ceci pour seconde excuse du retard de ma description.
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favorable de même quant au fond, et sur l'autori-

sation de Monsieur le Ministre, la Société a repété

son vote, dont la réalisation vient , sur la présen-

tation de son Excellence, d'être sanctionnée par Sa

Majesté l'Empereur, Qui (le 22 Janvier) a gracieu-

sement accordé Son Auguste assentiment pour

faire frapper les médailles que la Société nous a

adjugées.

Imitation.

20#. Ma construction a de même déjà trouvé

des imitateurs. Mrs. Trécourt et Georges Ober-

hâuser à Paris , connus déjà par une constru-

ction antérieure particulière pour les microsco-

pes , et par l'invention ou l'imitation de plu-

sieurs autres instrumens et machines utiles , ont

présenté , alors que le rnien se trouvait en vente

chez Mr. Chevallier depuis près d'un an , à la

séance du 2 Septembre 4839 de l'Académie des

Sciences de Paris, un microscope qui très certaine-»

ment , si même ils ne l'ont pas dit , n'est autre

chose que mon microscope panera tique , comme le

lecteur pourra s'en assurer en lisant l'extrait sui-

vant que j'emprunte à la Gazette médicale de Paris

(*) du 7 Septembre 4839, K 36, p. 571.

(*} Aussi la Gazelle académique de St. Pe'lerslourg (russe ou

allemande) a prefe're' insérer un article sur celte copie de mon

invention originale
,
que de donner dans son lems une annonce

de l'invention même. Juge le lecteur ^i c'e^t à son contentement»
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(( M Vf. Trécourt et Georges Qberliâiiser présentent

à l'Académie un microscope à tout grossissement.

Cet instrument , disent^iis , est tel
,
que , sans

clianger l'oculaire ni la lentille objective, on obtient

Jes résultats suivans:

L'image peut se voir depuis de grossissement

jusqu'à 500 fois le diamètre de l'objet, en passant

graduellement par toutes les amplifications inter-

médiaires.

Dans les plus forts grossissemens , la dislance de

la lentille au porte-objet n'a pas moins de quatre

millimètres, et cette distance grandit à mesure que

l'amplification décroît.

Un objet de ^ de millimètre peut être vu entier

dans le cbamp du microscope à un grossissement

de 550 fois (* ). De même à une amplification de

deux fois seulement , on peut voir en entier un

objet ayant plus de k centimètres de diamètre.

Toutes ces amplifications sont obtenues par un

allongement du corps du microscope limité à un

tirage de '10 centimètres.

(*) Oii voit donc que 500 diamètres n'est pas l'extrême limite

des grossissemens par cet instrument , et on peut même lire à

ce sujet dans le Journal des Débats du 4 Septembre 1839 dans

un article sur le même instrument
,

qu'il peut grossir jusqu'à

1000 fois (probablement par le même mécanisme que j'ai indi-

que' pour le mien ai § iSi), et de plus quelques autres partie

calantes,
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Cet instrument a encore sur les autres micro-

scopes l'avantage de donner non renversée l'image

de l'objet.))

205. Il pourrait de même se faire , sans que

j'ose Je prétendre absolument , vu que les indica-

tions à ce sujet n'y sont pas suffisantes
,
qu'un in-

strument dont il est fait mention dans un ouvrage

de Mr. Charles Chevalier
,
Ingénieur Opticien re-

nommé à Paris, soit de même construit d'après mon
principe du microscope pancratique.

«Je saisirai l'occasion» dit Mr. Chevalier' (*)

«pour dire un mot d'un petit microscope que je

nommerais volontiers diamant. Cet instrument
,

dont tout les verres sont achroma tiques , n'a pas

(*) Des microscopes et de leur usage. Paris. 1839. 8^, page

255- Tout cela se trouve clans un XIII ,ne chapitre, écrit évi-

demment après que l'ouvrage entier fut terminé. — J'observerai

encore que, si les auteurs, comme celui de cet ouvrage et Mr.

Moser (Auleilung zum Gebr. des Microscopes.* Berlin. 1839), et

déjà peut être Mr. Mandl} sont certainement ;
quoique leurs tra-

vaux soient postérieurs même à la mise en vente du microscope

pancratique, excusables de ne pas en avoir fait mention, vu que

je n'en avais pas encore publié la description, quoique cepen-

dant il lût connu du public soit par les registres de l'Athénée

des Arts , soit pas les Journaux , le lecteur maintenant , et le

monde littéraire en général, sauront à quoi s'en tenir si dans un

ouvrage postérieur à mon travail on n'en parle pas: ils sauront

que l'auteur aura disserté sans connaissance de cause et sans

connaître le plus essentiel et le plus admirable perfectionnement

dont ce genre dinstrumens est susceptible.
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plus de quatre centimètres de longueur; il m'a

fait voir nettement plusieurs test-objects » (c. à d.

objets d'épreuve).

« J'ai reconnu ,
qu'en l'associant comme objectif

au microscope composé ordinaire , on pourrait ob-

tenir un microscope bi-composé produisant l'image

dans la position de l'objet. Ces deux nouvelles

combinaisons ébauchées depuis longtems, exigent

des recherches que j'espère pouvoir terminer un

jour. »

Je m'abstiens de tout commentaire à ce sujet,

mais toutefois, il y a une chose très sûre, c'est que

ce bi-composé ne saurait, quant au fond, être autre

chose que le microscope à quatre verres que j'ai

indiqué aux §§ 1 2^— 1 26.

Dans tout ce qui précède je me suis constam-

ment et consciencieusement efforcé d'aller à la re-

cherche de la vérité. Si toutefois je me suis

,

comme fort malheureusement il est plus que pro-

bable, bien contre mon gré et à mon insu, trompé

sur quelques points
,
j'implore un jugement bien-

veillant et équitable, vu que je ne suis pas spécia-

lement Opticien , de même que pour les erreurs

qu'on pourrait en général trouver dans mon tra-

vail. Après avoir ainsi, non sans peines, rempli la

tâche que je me suis imposée de la manière que

j'ai jugé et que j'espère être la plus satisfaisante,

mais qui toutefois est restée bien en arrière de ce



325

que j'aurais pu désirer, je crois encore être agréa-

ble à mes lecteurs et aux possesseurs de mon in-

slrument, en leur communiquant les jugemens qui

en ont été portés à Paris, à Moscou, et à St. Pc L ers-

bourg, par des corps de savons distingués. Si dans

ces rapports il se trouve quelque différence soit

entr'eux, soit d'avec ce que j'ai moi même avancé,

j'espère avoir mis le lecteur à même d'en être juge

compétent.

Alexandre Fischer.

Moscou.

Le 24 Avril. 1841.
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JUGEMENS PORTÉS SUR L'INSTRUMENT.
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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ATHÉNÉE DES ARTS

SUR '

LE MICROSCOPE PANGRATIQUE

,

CONSTRUIT

Par l'Ingénieur CHEVALLIER (ieChev"),

OPTICIEN DU ROI ,

KKMBI\K J>8 LA SOCIETE IMPÉr IA LE DUS NATURALISTES DE MOSCOU , CORRESPONDAIT DE LA

SOCIETE IMPÉRIALE AGRONOMIQUE DE LA MEME TILLE ET DE PLUSIEURS ACADEMIES ,

Tour de l'Horloge du Palais de Justice,- n° i, à Paris.

Messieurs
,

Notre collègue , M. F Ingénieur Chevallier (le

Chevalier
) , a soumis à l'examen (le l'Athénée des

Arts, clans sa séance du M Décembre 4838 , un

microscope exécuté par lui ; et M. le Président a

chargé une commission, composée de MM. Devilliers

père, Guérin, Mathieu, Vernois , Delestre et moi
,

d'en rendre compte à la Société.
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Depuis environ deux siècles que l'invention cl

ù

microscope a tout à coup agrandi, d'une manière

inespérée, le domaine de la science, de nombreuses

tentatives ont été faites, à diverses époques, pour le

perfectionner , et d'immenses améliorations y ont

été introduites. De nos jours surtout, où les obser-

vations microscopiques ont repris une faveur nou-

velle, et révélé tant de faits
,

jusque-là inconnus
,

sur la constitution intime des corps soit inorgani-

ques, soit organiques , on a dû redoubler d'efforts

pour les rendre plus faciles et plus complètes. Vous

savez, Messieurs, avec quel brillant succès MM. Sel-

ligue et Àm ici ont produit les instruments achro-

matiques de leur invention
,
qui, par la puissance

^ du grossissement et la netteté des images, laissent

bien loin tous ceux qui les avaient précédés.

Il restait
,
cependant, encore à regretter que la

manipulation de ces microscopes ne fût pas assez

simple; que, surtout, pour obtenir (ce qui est sou-

vent nécessaire) divers grossissements successifs d'un

même objet, il fallût changer plusieurs dispositions,

dévisser et revisser des lentilles , ce qui entraîne

plusieurs difficultés» Il suffira de citer la perte con-

sidérable de temps que cela fait subir, les chances

d'inexactitude qui en résultent pour les observa-

tions , l'usure plus rapide du mécanisme, et Ja

complication dans la mesure précise des grossisse-

ments. Ces inconvénients avaient vivement frappé,

dès sa jeunesse , M. Alexandre Fischer de Wald-

beim, Professeur de Botanique à Moscou , et c'est



328

pour y remédier qu'il cherchait, depuis longtemps,

à doter la science d'un instrument capable de four-

nir, sans échanges de pièces, des grossissements très

variés, et qu'il a imaginé celui qui vous est soumis

aujourd'hui.

Ce microscope, que M. Fischer nomme pancrati-

que, à cause de la diversité de ses pouvoirs am-
plifiants [nàv, tout, xçaTOÇ

y
pouvoir), présentait des

difficultés graves d'exécution ; et vous le savez, Mes-

sieurs, la tête puissante qui invente a besoin d'une

main habile pour réaliser ses conceptions. C'est à

notre confrère, M. l'Ingénieur Chevallier
,
que M.

Fischer, après d'inutiles tentatives de quelques au-

tres opticiens, s'est adressé pour cette exécution.

Cette confiance d'un professeur étranger dans le ta-

lent de notre confrère ne vous étonnera pas, Mes-

sieurs. Vous connaissez mieux que personne les ti-

tres sur lesquels repose la brillante réputation dont

jouit, depuis longtemps, M. Chevallier. Non-seule-

ment il s'est fait honneur autant qu'il s'est rendu

utile par la publication de plusieurs ouvrages sur

son art, enlr'autres , du Conservateur de la vue

et àeYEssai sur Vart de VIngénieur opticien, mais

il a obtenu de vous une approbation toute spéciale,

soit pour l'heureuse disposition de ses jumelles cen-

trées, soit pour l'exécution distinguée du microscope

de M. Sel ligue. Récemment encore, M. Rie h ter

,

Professeur à l'Université de la même ville de Mos-

cou, lui a adressé les éloges les plus complets sur

la perfection d'un microscope d'après À'.mci
,

qu'il
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lui avait fourni. M. Fiscber était naturellement en-

gagé
,
par ces succès constants, à recourir à l' ha-

bileté de notre confrère pour son microscope pan-

cratique, dont le plan, quoique très-bien tracé par

lui, laissait encore beaucoup à faire à l'artiste.

M, Fischer avait fort bien indiqué que ce serait

en faisant varier les distances respectives des pièces

constitutives du microscope, et, en même temps, la

distance de celui-ci à l'objet observé . qu'on pour-

rait obtenir divers grossissements. Dans le plan qu'il

avait adressé à notre confrère , il avait nettement

caractérisé le genre de mobilité relative, et l'agen-

cement des pièces principales. Mais il fallait pro-

duire ces mouvements avec une précision qui ne

dérangeât pas l'axe de vision, et que, jusque-là, on

n'avait pas osé se promettre d'atteindre complète-

ment. 11 fallait, surtout , combiner les distances et

les pouvoirs grossissants des diverses lentilles , de

manière à réaliser rapidement
,

par des mouve-

ments faibles et faciles, une grande variété de gros-

sissements, sans rien perdre de la netteté et de la

clarté des images.

Notre confrère
,
après de nombreux et dispendi-

eux essais , est parvenu à vaincre toutes ces diffi-

cultés. Par d'beureuses modifications apportées au

plan de M. Fiscber, et qui l'associent au mérite de

l'invention de ce savant professeur, il a produit
,

avec la perfection d'exécution qu'offre tout ce qui

sort de. ses ateliers, un instrument très-précieux, et
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fait faire un progrès notable à cette branche de

son art.

lie microscope que M. Chevallier a présenté à vos

commissaires, et qui est le double du modèle qu'il

a expédié à M. Fischer , a été soumis par nous à

de nombreuses expériences, et nous a offert les ré-

sultats les plus satisfaisants. 11 est d'un volume

très-peu considérable, nous dirions presque portatif.

La manipulation en est simple et facile. Le jeu des

pièces, qui doivent s'écarter et se rapprocher , est

le résultat de deux mouvements, l'un modéré, l'au-

tre presqu'insensible, qui s'exécutent tous les deux

avec une régularité parfaite. Une bonne lampe

fournit une abondante lumière
,
que concentrent,

avec énergie , un miroir concave pour les corps

transparents et une forte lentille pour les corps •

opaques. Les verres du corps de l'instrument sont

achromatiques, et conservent aux images une en-

tière netteté de couleurs et de contours, quelle que

soit la force du grossissement obtenu. Les grossis-

sements se succèdent, d'ailleurs, au gré de l'obser-

vateur, avec une rapidité et une facilité supérieures

à ce que présentent, en ce genre , les microscopes

les plus parfaits; et, cependant, ils varient dans des

limites fort étendues. Ainsi
,
pour les corps trans-

parents, l'observateur peut , en quelques instants
,

les porter, par tels intermédiaires qu'il lui plaît

,

de 270 à 560 fois le diamètre de l'objet; et, même
pour les corps opaques, quoique la nécessité de faire

arriver la lumière entr'eux et l'objectif oblige de
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les en tenir plus éloignés , et de borner celui-ci à

une bien moindre puissance , les grossissements se

portent encore, tout aussi facilement, de 72 à 235

diamètres.

Quant à la mesure de ces grossissements dans cha-

que observation , M. Chevallier, voulant ménager,

autant que possible, le travail et le temps des ob-

servateurs, a eu l'heureuse idée d'indiquer, sur l'in-

strument même, le pouvoir amplifiant qui corre-

spond à chaque degré d'allongement du tube, et l'a

marqué d'un côté pour les corps transparents , et

de l'autre pour les corps opaques. îl a fallu, pour

cela, mesurer, une fois pour toutes, ces grossisse-

ments avec une grande justesse ; et notre confrère

a employé à cette recherche un procédé ingénieux

que nous ne trouvons point indiqué dans les ou-

vrages d'optique , et dont nous avons reconnu par

nous-mêmes la rigoureuse exactitude en tbéorie.

Pour la mesure des dimensions absolues de l'ob-

jet, M. Fischer avait indiqué, avec développement,

les avantages et la disposition d'un micromètre ocu-

laire, dans une notice qui nous a montré qu'il est

aussi familier avec les recherches mathématiques

qu'avec les hautes considérations d'histoire naturel-

le. Les indications de ce travail approfondi ont guidé

M. Chevallier dans l'application au microscope pan-

cratique, conformément, d'ailleurs, à un usage, déjà

suivi à Paris, d'un micromètre de ce genre , divisé

avec un soin extrême, avec lequel il suffit de com-

Ann. N° IL 22
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parer l'image observée pour connaître immédiate-

ment le diamètre effectif de l'objet.

Un antre avantage du microscope pancralique est

encore que les images y sont redressées ; ce qui

n'est pas sans importance pour les observateurs peu

exercés, surtout dans les forts grossissements.

Enfin notre confrère espère fournir bientôt ce bel

instrumenta un prix modéré, et probablement avec

de nouveaux perfectionnements que sa grande ex-

périence et les avis si éclairés de M. Fischer ne peu-

vent guère manquer d'obtenir encore.

En un mot , le microscope pancratique de MM.

Fischer et Chevallier (dont il est juste d'associer ici,

les noms), par la facilité de sa manipulation, par la

variété de ses grossissements, par la netteté par-

faite de ses images
,

par la précision des mesures

qu'il fournit, offre une ressource du plus grand in-

térêt aux observateurs de toute espèce. Le mathé-

maticien ne peut qu'en approuver la tbéorie ; le

mécanicien applaudira , sans réserve , au fini de

l'exécution; le médecin , le naturaliste , le dessina-

teur devront à cet instrument des découvertes

moins pénibles et des jouissances plus variées.

Si ce microscope vous eût été présenté dans d'au-

tres circonstances, nous n'hésiterions pas à vous pro-

poser pour ses auteurs la médaille que la Société

décerne aux travaux très-distingués. Mais nous re-

grettons , à l'égard de M. Fischer, que l'usage de?

l'Athénée, ainsi que de la plupart des autres Soci-

étés académiques, soit de ne point offrir de récom-
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penses, quelque méritées qu'elles soient, aux per-

sonnes qui ne nous ont pas appelés elles-mêmes à

prononcer sur leurs œuvres, et ici c'est M. Cheval-

lier seul qui nous a soumis cet instrument; et nous

regrettons également, à l'égard de M. Chevallier,

que le règlement nous interdise d'accorder ce genre

de récompense à un confrère.

Toutefois , ce qu'il ne peut heureusement nous

défendre, et ce que nous vous proposons avec em-

pressement, c'est d'adresser, au nom de notre Soci-

été, une lettre de remercîments et de vives félici-

tations à M. Chevallier, de voter un rappel très-

favorable de ce microscope dans le prochain compte

rendu des travaux de l'Athénée, et de donner le-

cture d'un extrait de ce rapport dans votre première

séance publique.

Signé: Devilliers père, Membre de l'Académie royale

de médecine; Guérin
,
Ingénieur; Mathieu-,

Chimiste; Vernois
, Naturaliste; Delestre

,

Peintre; et A. M. Laisné, Professeur de Ma-

thématiques au Collège Rollin, rapporteur.

L'Athénée des Arts , dans sa séance du 28 Jan-

vier 4839, a adopté les conclusions de ce rapport.

Signé: Devilliers, Président de l'Athénée des Arts
;

Mathieu, Secrétaire général.

Certifié conforme à l'original déposé aux archives

de l'Athénée des Arts. Paris, le 48 Février 4839.

Coubard d'Aulnay, Archiviste.

22*
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A SON EXCELLENCE

MONSIEUR LE COMTE STROGANOFF
,

Curateur de l'Université Impériale,

Président de la Société des Naturalistes de Moscou, etc. etc.,

D'UNE COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER

LE MICROSCOPE PMCBATIQUE

du Professeur A. Fischer.

L'intérêt des observations microscopiques va

toujours croissant. De nos jours encore on est

parvenu , à l'aide du microscope , à dévoiler des

particularités d'un très haut degré d'importance

dans la structure intime des corps organisés sur-

tout, et dans la composition de leurs liquides, tant

à Tétat normal que pathologique.

Aussi la plupart de ces découvertes n'ont pu
être faites antérieurement à la construction des

microscopes achromatiques qui
,
pour la netteté
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«les images, laissent bien loin d'eux tous Jes instru-

mens d'ancienne construction.

Il était donc bien juste
,
que de tout tems on

eût accueilli avec empressement et reconnaissance

toute amélioration importante apportée à ce genre

d'mstrumens, dont la plus essentielle et la plus ré-

cente a été de construire des objectifs achromati-

ques pour les microscopes. C'est sous ce rapport

que les noms de l'Ingénieur Chevallier et de Mr.

SeULgue à Paris, de FraunJiofer à Munich, de Amici

à Modène , de Mann à Londres , de Schiek et de

Pistor à Berlin, de Plôssl à Vienne et autres jouis-

sent d'une renommée bien méritée.

Tous ces instrumens cependant , de même que

les différens genres de microscopes composés anté-

rieurement au microscope pancratique, diffèrent

entr'eux. essentiellement , c. à d. par le système

de leur construction
,
beaucoup moins que par la

particularité de leur monture , la proportion des

différentes parties constitutives, et la distance réci-

proque et les longueurs focales des différens verres

entrant dans leur composition j modifications entrepri-

ses, avec plus ou moins de succès, pour obtenir des

images plus nettes, des grossissemens plus forts et

plus variés , un champ de vision plus étendu , un

achromatisme plus complet , ou différens mouve-

mens plus précis ; de même qu'une mesure micro-

métrique des objets observés, plus exacte.

Mais tout en réunissant plusieurs de ces condi-

tions très essentielles pour un bon microscope, ces
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instrument ont dû recevoir le plus souvent des

dimensions , des proportions , des formes et des ac-

cessoires tels
,

que leur emploi prolongé n 9

est pas

exempt d'inconvéniens. C'est surtout une position

peu favorable du corps, des bras et des mains de

l'observateur, qui rendent souvent leur usage fati-

guant. De plus leur composition qui
, pour obtenir

divers grossissemens , demande de dévisser et de

revisser plusieurs lentilles placées souvent d'une

manière fort incommode
,

jointe à un prix très

élevé , réclame , de crainte de détériorer l'instru-

ment , une attention de l'observateur non moins

grande pour son instrument
, que pour l'objet à

étudier. Au surplus à force de démonter et de

remonter plusieurs pièces de ces instrumens, avec

les plus grands soins on ne saura jamais éviter

complètement l'usure trop rapide de leur mécanis-

me. Et encore plusieurs d'entre ces microscopes

n'admettent-ils que certains degrés de grossisse-

ment, sans pouvoir atteindre les intermédiaires , ce

qui pourtant peut être très utile dans différentes

circonstances , et surtout pour la vérification

d'observations antérieures faites avec d'autres in-

strumens.

En un mot, la manipulation de tous ces instru-

mens n'est pas assez simple et assez facile
,
pour

permettre à l'observateur ce degré de repos du

corps et de l'âme, qui seul peut garantir un succès

complet aux observations délicates et prolongées.

Notre Collègue Mr. le Professeur Alexandre
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Fischer, qui dès sa jeunesse s'est constamment et

beaucoup occupé d'observations microscopiques
,

avec (îifférens instrumens tant de l'ancienne que

de la nouvelle construction achromatique , a été à

même de juger par sa propre expérience de ces

inconvéniens , et a très heureusement pensé les

éviter par la construction ingénieuse de son micro-

scope pancratique, qui, d'après les ordres de Votre

Excellence , a été soumis par nous à un examen

soigneux et comparatif.

Cet instrument vraiment admirable est basé sur

un système de construction tout nouveau
,
qui le

rend très essentiellement différent de tous les

microscopes construits jusqu'à ce jour
;
microscopes

qui , comme nous l'avons observé précédemment
,

ne différaient proprement entr'eux que par les

proportions et par les accessoires. — t'est pour

cette raison même que le microscope pancratique

pourrait être monté 9 selon le désir de chacun

,

d'après toutes les dimensions usitées , et de toutes

les manières. Mais
,

après avoir rendu attentif à

cette circonstance, nous allons nous borner à l'exa-

miner d'après le modèle qui nous a été soumis,

et qui a été si heureusement exécuté par Mr.

l'Ingénieur Chevallier (le Chev er

)
Opticien du Roi

à Paris, selon l'idée de Mr. Fischer.

Cet instrument est d'une dimension peu consi-

dérable et monté le plus commodément possible.

L'observateur assis, ayant les bras et Jes mains

posés sur la table
,
n'éprouve point de fatigue et
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peut faire mouvoir Je porte-objet en tous sens

avec une grande facilité et précision.

Le jeu des pièces qui doivent s'écarter et se rap-

procher s'exécute, sans le moindre dérangement de

Taxe de l'instrument, avec une facilité, une rapidité

et une régularité étonnantes.

Les grossissemens peuvent être variés avec faci-

lité et rapidité, sans aucun changement de verres,

entre des limites très étendues, savoir entre 2^0 à

5^0 fois le diamètre de l'objet pour les corps trans-

parens, et, en produisant un changement facile à

exécuter du bout du corps de l'instrument, entre

90 à 285 fois pour les mêmes objets, ou pour les

corps opaques qui, à cause de l'éclairage nécessaire,

doivent être tenus à une plus grande distance de

l'objectif.

La lumière très claire et agréable pour les am-

plifications moins considérables , reste suffisante

jusqu'aux plus forts grossissemens , quoique le

miroir réflecteur pour les corps transparens soit

d'un diamètre peu considérable, et l'ouverture par

laquelle la lumière arrive à travers la platine du

microscope (ou Couverture du diaphragme infé-

rieur) très étroite. Une bonne lentille collective
,

très commodément montée à-^part , sert à un éclair

rage très suffisant des corps opaques.

Rien n'égale la précision et la netteté des images

du microscope pancratique, jusque dans les plus

forts grossissemens, Sous ce rapport cet instrument

est véritablement délicieux et surpasse de beau-?
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coup tous ceux avec lesquels (*) nous l'avons

comparé.—En général l'achromatisme y est obtenu

à un degré tout-à-fait extraordinaire.

Mr. F Ingénieur Chevallier a indiqué sur l'in-

strument même les principaux grossissemens, dé-

terminés par lui, selon un rapport fait sur cet in-

strument à l'Athénée des Arts à Paris, d'après une

nouvelle méthode ,
que l'on a trouvée exactement

rigoureuse en théorie. Les intermédiaires se laissent

facilement évaluer à la simple vue , et pourraient

tout aussi facilement être tracés sur l'instrument.

C'est ainsi qu'en même tem s cet habile et conscien-

cieux Opticien a su ménager téms et peine aux

observateurs
,
qui certainement lui en seront très-

reconnaissans.

Pour la, mesure des dimensions effectives des

objets, M. Chevallier a joint à l'instrument un
oculaire micrométrique construit d'après les indi-

cations de Mr. Fischer, exécuté avec la plus grande

précision ; dans le modèle qui nous a été soumis
,

chaque trait équivaut à un millième de millimètre,

et un œil exercé pourra apprécier encore de moin-

dres parties.

Les images au surplus apparaissent dans cet in-

strument redressées, ce qui facilite de beaucoup la

(
*

) Ces instrumens étaient : un des pins grands (à vis micro-

métrique) à'Utzschneider et Fraunhofer à Munich , un autre

d'après le sjstème A'Âmici exécuté par l'Ingénieur Chevallier,

et un troisième des plus grands de Plossl à Vienne.
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recherche et la dissection des objets, surtout dans

les plus fortes amplifications, et principalement aux

observateurs peu exercés.

Nous avons encore trouvé
,
que l'usage de cet

instrument fatiguait beaucoup moins la vue
, que

Fempîoi de la plupart des autres; avantage qui

pourra être très essentiel pour des observateurs

qui, à cause de la faiblesse de leurs yeux, n'osent

se vouer avec trop d'assiduité aux recherches mi-

croscopiques.

La construction générale de cet instrument a

dû présenter de très graves difficultés d'exécution ,

que Mr. Chevallier a su vaincre avec son habileté

reconnue, ayant produit ainsi un instrument qui
,

pour l'exactitude du travail est un chef-d'œuvre

de l'art
,

auquel par cela même il a fait faire

encore de nouveaux progrès.

En résumant tout ce que nous avons dit sur cet

instrument , nous trouvons qu'il réunit les avan-

tages suivans :

4) Il donne tous les grossissemens intermédiai-

res entre des limites très étendues sans aucun

changement de verres.

2) Il redresse les objets et en facilite ainsi la

recherche et l'analyse ; ces deux avantages dépen-

dant du système de construction même.

3) 11 montre
,
indiqué sur le tube même de

l'instrument, le grossissement qu'on a pris pour une

observation.

^) 11 donne le moyen de mesurer les objets di-
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rectement à un millième de millimètre de près et

au-delà.

5) 11 ne fatigue point l'œil , ce qui dépend de

la construction cfe l'oculaire d'un faible pouvoir; et

par là il admet un usage très continu.

6) Il est juste d'une dimension qui, avec la stabi-

lité nécessaire, admet un emploi très facile, sans la

moindre fatigue du corps ou des mains de l'ob-

servateur.

7) 11 est de même d'un usage facile pour les

corps opaques. Et

8) Pour la clarté et la netteté des images il est

incomparable : tous ces derniers avantages sont dûs

surtout à l'admirable exécution de cet instru-

ment , à la construction duquel Mr. l'Ingénieur

Chevallier s'est voué avec une prédilection marquée

et avec cette babileté si justement renommée.

En considération de toutes ces circonstances , et

vu les perfectionnemens ultérieurs que cet instru-*

ment pourra facilement subir par les avis éclairés

de Mr. Fischer lui même., surtout si Mr. Chevallier

veut bien le seconder encore avec la même obli^

geance , nous croyons prévoir que ce système de

construction devra, avec le temps, l'emporter sur

tous les autres en usage jusqu'à ce jour, et pouvoir

affirmer en toute vérité que Mr. Fischer, par Fin-

vent ion ingénieuse de cet instrument très-précieux,

s'est acquis des titres bien mérités de reconnais-

sance de tous ceux
,
qui se vouent aux sciences
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d'observation , et par-conséquent une approbation

toute particulière de la Société des Naturalistes.

C'est avec un sentiment de sincère reconnaissan-

ce que Mr. Fischer nous a rendus attentifs à la

part considérable que Mr. Chevallier a eue à la

réalisation de son idée du microscope pancratique.

En effet
,
d'après un court exposé de ce système

,

joint à quelques indications pour diriger dans les

premières expériences, Mr. Chevallier
,
auquel Mr.

Fischer était tout-à-fait étranger
,

entreprit une

suite d'expériences dispendieuses, et ne s'est point

laissé rebuter par la non-réussite des premiers essais,

jusqu'à ce qu'enfin il soit parvenu à réaliser l'in-

strument tel qu'il a été soumis à notre examen
;

et tout cela dans un très court espace de tems,

sans avoir pu être aidé des conseils de l'inventeur.

La renommée de Mr. l'Ingénieur Chevallier ( le

Cliev") repose d'ailleurs sur des titres si justement

mérités, qu'il suffira simplement de vous rappeler,

que ce n'est qu'avec des instrumens d'une aussi

haute perfection que les siens, qu'on a pu obtenir

les découvertes étonnantes, faites de nos jours; que

c'est lui qui, pour l'exécution distinguée du micro-

scope de Mr. Selligue, a mérité une approbation

toute spéciale de l'Académie des Sciences et de

l'Athénée des Arts de Paris; que c'est lui de même
qui reproduit avec une rare perfection le micro-

scope d !

'Amici ; que c'est lui qui, si justement re-

nommé pour ses jumelles centrées, pour ses lunet-

tes azurées isochromes , et pour l'invention ou le
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perfectionnement de beaucoup d'autres instrumens

surtout météorologiques et aréométriques , n'a ja-

mais cessé d'employer sa longue expérience , ses

rares taîens et son zèle reconnu pour la science. Il

s'est également rendu utile et s'est fait honneur par

la publication de plusieurs ouvrages sur son art ,

nous citerons entr'autres le Conservateur de la vue

suivi de l'art de l'Ingénieur Opticien
,
qui a ett

quatre éditions, et YEssai sur VArt de VIngénieur

(Vinstrumens en verre, qui n'ont pas médiocrement

contribué à populariser des connaissances fort

utiles d'optique et de physique. — C'est pourquoi

nous croyons aller au-devant des désirs de Votre

Excellence et de la . Société des Naturalistes y en

nous empressant de voter un encouragement tout-

à-fait extraordinaire de la Société
,
qui puisse lui

prouver que des travaux aussi désintéressés que

les siens trouveront partout et en tout tems leur

juste appréciation.

Signe: Dmitri PÉRÉvosTCniKOFF , Professeur d'Astronomie.

Nicolas BRASCIIMA.NN , Professeur d'Optique.

Michel SpassKY , Professeur - Adjoint de Physique.

Michel RlCHTER , Professeur de Médecine, Rapporteur*

Pour copie conforme: Michel RlCHTER, Rapporteur.

Moscou.

Le il Août, 1839.
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PRÉSENTÉ A LA CONFÉRENCE

DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE ST. PÉTERSBOURG

SUR

LE MICROSCOPE PANCRATIQlï

DE Mr. ALEXANDRE FISCHER

,

Professeur a l'Université de Moscou
,

par les Académiciens

BrANDT, BiER , LENTZ ET FrITZSCHE.

Le microscope envoyé à l'Académie par son in-

venteur Mr. le Professeur Alexandre Fischer de

Moscou , et sur lequel il a désiré*obtenir le juge-

ment de l'Académie , a été exécuté à Paris par un

Opticien connu , Mr. Chevallier
,

qui crut devoir

apporter quelques changerai eus au plan de con-

struction que lui avait communiqué Mr. Fischer.

Ce n'est pas notre affaire de rechercher quelle part
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revient à Mr. Chevallier dans l'invention de l'ap-

pareil
,

par suite de ces cliangemens ; nous nous

contenterons de juger du microscope tel que nous

l'avons sous les yeux, en le comparant avec d'autres

instrumens de ce genre.

Le microscope de Mr. le Prof. Fischer diffère

principalement des microscopes composés ordinai-

res en ce qu'il admet une augmentation successive

du grossissement de 250 à 560 fois, sans que pour

cela il soit nécessaire de changer d'oculaire ou

d'objectif, de telle façon que l'observateur un peu

exercé, en tournant simultanément deux têtes de

vis, ne perd pas un seul instant l'objet de vue. Que
cette propriété soit un véritable perfectionnement,

surtout pour le naturaliste lorsqu'il observe des

corps vivans , cela n'est certainement pas douteux.

Nous avons maintenant à examiner :

4° En quoi cette idée d'augmentation successive

de grossissement appartient en propre à Mr.

Fischer , et

2° Comment et avec quel succès il l'a effectuée.

Brewster, dans son ouvrage: A treatise on new
pliilosopbical instruments ,

Edinburgli, 4813, décrit

(pag. 53) un oculaire composé qu'il propose pour

les télescopes, et qui peut aussi donner une image

successivement augmentée du double. Cet oculaire

consiste en quatre verres convexes invariablement

fixés, deux dans un premier tuyau, les deux autres

dans un second, et disposés du reste à la manière

de l'oculaire terrestre ordinaire. L'image produite
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par l'objectif du télescope se trouve devant la len-

tille la plus éloignée de l'œil , de sorte que cette

lentille avec les deux autres qui suivent immédia-

tement ,
projette à une certaine distance devant

celle qui est la plus antérieure une seconde image

de la première d'autant plus grande
,

que la pre-

mière image se rapproche davantage du verre le

plus éloigné de l'œil; mais en proportion semblable

la seconde image approche aussi plus en avant, en

sorte que, pour la voir distincte au moyen de la

JT lentille antérieure , il faut, lorsqu'on augmente

le grossissement, faire continuellement avancer hors

du télescope l'autre petit tube aves ses deux len-

tilles. On obtient ces deux mouvemens par des en-

grenages et eu tournant deux têtes de vis; en fai-

sant plus au moins avancer hors du télescope Je

petit tube antérieur , une échelle indique aussitôt

le degré d'augmentation que l'on a obtenu. Cette

construction repose évidemment sur le même prin-

cipe que le microscope de Mr. Fischer, avec la dif-

férence, que la première image s'obtient , non pas

au moyen d'un objectif de télescope^ mais au mo-

yen d'un objectif de microscope composé. Un cer-

tain Mr. Walker a décrit plus tard cet oculaire de

Brewster comme étant de son invention ; il lui

donna même le nom, aussi adopté par Mr. Fischer,

d'oculaire pancratique (pancratic Eye-piece).

Lorsque Mr. Fischer construisit son microscope,

il ne connaissait probablement pas l'oculaire pan-

cratique de Brewster : l'ouvrage de Brewster où
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s'en trouve la description est en effet peu connu
;

il n'en est pas moins certain que la première ap-

plication du principe qu'il contient est due à Mr.

Brewster, et Mr. Fischer doit se contenter de l'a-

voir le premier appliqué aux microscopes propre-

ment dits.

La difficulté dans l'exécution de ce microscope

provient de ce que l'objet doit être rapproché de

l'objectif à différentes distances , afin d'agrandir

diversement par là l'image dans le foyer conjugué.

Or on sait que, dans l'emploi de l'objectif achro-

matique, l'aberration chromatique de l'image ob-

tenue par cet objectif ne dépend pas de la distan-

ce de l'objet, mais qu'il n'en est pas de même quant

à l'aberration sphérique ; si par-conséquent Ton a

évilé cette dernière pour une certaine distance par

une exacte proportion des courbures de la lentille

achromatique, on ne l'a pas fait, au moins avec la

même rigueur, pour une autre distance, et il s'a-

git seulement de savoir, si l'on peut dans la pra-

tique négliger Je défaut de netteté qui en résulte

dans l'image. Sans doute on peut y parvenir, mais

c'est ce que prouvent déjà les anciens microscopes

de Schiek et de Plôssl 9 où le grossissement aug-

mente presque du double, en employant les mêmes
objectifs et les mêmes oculaires, par un simple

changement dans leur distance au moyen de tu-

yaux d'allonge. Monsieur Fischer est parvenu à

obtenir l'absence des couleurs et la netteté des ima-

ges, quelle que soit la distance de l'objet à l'obje-

Ann. \m\, N° IL 23
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ctif , au moyen de trois lentilles achromatiques

(c'est du moins ce qu'il semble, à en juger par le

dessin
,
quoique ce ne soit pas expressément dit) ,

et en effet dans son microscope la netteté des con-

tours des images laisse peu à désirer. L'image de

l'objet ainsi obtenue et déjà amplifiée, augmente

encore en grossissement au moyen d'un système

de trois verres, combinés à la manière des micro-

scopes ordinaires à trois verres. A l'endroit où se

forme la 2e image, un des deux oculaires, lesquels

du reste sont semblables, est muni d'un micromè-

tre en verre à lignes parallèles, et divisé en \ mil-

limètres. Ce second microscope doit toujours être

placé à la même distance de la première image, il

faudra donc
,

lorsque dans les plus forts grossisse-

mens l'image est projetée plus loin en haut par

l'objectif principal
,
qu'on le fasse aussi monter, et

l'étendue de déplacement indique sur une échelle

l'amplification obtenue.

Avant tout nous remarquerons
,

que le micro-

mètre au foyer du premier verre oculaire (à com-

pter de l'œil), ne nous semble pas bien adapté, et

nommément le micromètre ordinaire à vis auprès

de la platine objective nous paraît préférable , et

cela par trois motifs :

4°. Parceque le micromètre, ainsi qu'il arrive dans

l'oculaire de Huyghens , s'altère trop aux limites

du champ de vision , tandis que l'image de l'objet

qui apparaît au même endroit , ne présente pas

cette altération. Voilà pourquoi dans les appareils
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de Bainsden.

2°. Parceque la valeur d'un trait du micromètre

devient autre pour chaque grossissement, le gros-

sissement du micromètre ne changeant pas, tandis-

que celui de l'image augmente ; et

3°. Parceque ce micromètre diminue la clarté de

l'image.

Mais enfin quant à la chose principale , c'est à

dire quel degré de perfection a atteint l'instrument,

tel que nous l'a présenté Mr. Fischer, nous avons ,

pour en juger
,
comparé cet instrument avec H-

autres microscopes , savoir: i° avec un grand mi-

croscope de Schiek, que le cabinet de Physique de

l'Académie a reçu dans le courant de l'année der-

nière ;
2° avec un instrument aussi de Schiek plus

petit et plus ancien qui appartient à l'un de nous

(à Mr. Fritzsclie)\ 3° avec un ancien instrument de

Chevallier; et U° avec un grand microscope à y Uiz-

schneider et Fraunhofer. D'après cela nous avons

jugé d'un commun accord ,
4° que le microscope

de Mr. Fischer peut rivaliser pour la précision des

contours avec les deux instrumens de Schiek , et

qu'il est infiniment supérieur à l'ancien instrument

de Chevallier et à celui de Fraunhofer ; 2° mais

que pour la clarté des images et l'étendue du champ

de vision , il le cède de beaucoup aux deux pre-

miers instrumens.
t
Cet inconvénient est si frappant,

que l'observateur qui aura le choix entre un mi-

croscope de Schiek et celui de Mr. Fischer, donnera

23*
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certainement la préférence au microscope de Schiekj

malgré l'avantage qu'offre celui de Mr. Fischer d'un

changement successif de grossissement.

Le microscope de Mr. Fischer n'en est pas moins

toujours un excellent instrument, et le désavantage

qu'il a de donner une clarté fa i 1)1 e p3ut être di-

minué par un éclairage artificiel; de plus il ne faut

pas oublier , comme l'observe judicieusement Mr.

Fischer, que c'est le premier essai de ce genre, et

qu'en construisant souvent de semblables appareils

l'on obtiendra certainement d'i ni portans perfection-

nemens. Ainsi
,

par exemple , il est évident que

dans les microscopes de Schiek
,

qui maintenant

déjà changent de grossissement avec les mêmes

verres au moyen de tuyaux d'allonge, on obtiendra

les avantages du microscope pancratique avec plus

de clarté dans les images, si comme chez Mr. Fischer

on y applique un pignon et une crémaillère.

D'après ce qui vient d'être exposé, les soussignés

pensent que l'Académie ne peut refuser d'apprécier

comme il convient le microscope de Mr. Fischer ,

et qu'elle peut encourager l'inventeur à faire de

nouveaux efforts pour perfectionner ultérieurement

l'exécution pratique du principe sur lequel il repose.

Signé : B^er. Brandt.

Fritzsche. Lenz, Rapporteur.

Pour copie conforme : Fuss, Secrétaire perpétuel.

Pour traduction conforme : Dr. Renard
,

Second Secrétaire de la Socïe'te' des Naturalistes de Moscou.



QUIDAM HCTORUH SPECIES NOV1,

IN ROSSIA ORIENTALI OBSERVATAE,

NUNC DESCRIPTAE ET DEPIGTAE.

A Dr. Eduardo Eversmann,

Cum 2 ta h.

LlBELLULA HELLMAINNI.

L, atra , facie et appendicibus analihus albis , ab-

dominis medio cœsio.

Tab. Y Fig. 7-\\.

Mas. Capitis pars poslica atra , oculi brunnei
,

vertex ater, faciès et labhim superius eborina , la-

bium inferius atrum. ïborax pubescens atro-aeneum

cupreo micans immaculatus, vel maculis plus minus

distinctis flavis. Abdomen subcylindricum medio

coarctatum, versus apicem clavato-incrassatum, seg-

mentis 6. 7. 8. 9. margine postico denticulatis ;-at-

rum: segmentis 3. H. 5. et margine postico segmenti

secundi cœsiis > antice lineola transversa cujusque

segmenti caesii, postice ulrioque puncto nigro dor-

sali; segmentis 2. et 3. macula laterali obsoleta flava.
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Appendices anales duae superiores alhae seu eboriuae,

subclavatae apice acutae, pubescentes, segmento ni-

timo triplo longiores ; inferior atra lata obtiisa

emarginata
,
superioribns pauîulurn brevior. Pedes

a tri immaculati alae bjalinœ cal lis a Iris
,
stigmati-

bns in pagina superiore al bis, inferiore atris, (exem-

plnm unicuin in Libellulis nostratibus) , latitudine

duplo iongioribus, nervis quatuor ultra stigma al-

bis, venis transversal i bus in 1er nervos très prima-

rios prope alae basin lia vis. Alae anteriores basi plane

immaculatae, poster iores macula atra marginis inter-

ni a nervo quarto ineipiente.

Non raro inveniuntur individua abdomine fere

cylindrico, vix clavato , et ut mibi videtur aetate

magis provecta ; fors i Lan post coitum peractum.

Stigma ta alarurri variant rarissime utraque pa-

gina atra.

Femina, Colore et forma convenit cum mare, sed

labium superius atrum ; thorax distincte lla-vo-ma-

culatus : super ne inter aîas eallis mediis sordide

fia vis, antice vittis duabus humeralibus aurantiacis,

Jateribus macula majore sub quaque aîa maculis-

que tribus minoribus supra pedes flavis. Abdomen
ut in mare cl a va tu tn

,
segmentis 6. 7. 8. 9. mar-

gine postico denticulatis, basi âpiceque atrum, me-

dio caesium, sed insuper in segmentis sex primariis

macula dorsaii flava, et in segmento primo maculU
duabus latefalibus segmentoque secundo si n gnia

ilavis. Appendices anales et protuberantia inter ap-

pendices eborinae , illae lanceolatae ultimo segmento
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fere duplo longiores, pubescenles. Aise ut in mare,

sed stigmata in utraque pagina atra.

Frequenlissima volitabat hoc anno (1 8^0) primis

diebus inensis Junii ad lacum Gluhokoje, 42 stadia

ab urbe Casan remotum, alibi nunqnam vidi. Quam-

quam ibi vulgatissiraa , nihijo secius très tantum

femelias videbam, et quidem in copia)a ; ceterse erant

mares. Mense Junio rara fiebat et apud plerasque

abdomeu clavatum in cylindricum mulatum ani-

madvertebam. Sub finem Julii nuspiam erant.

LlBELLULA FALLAX.

L. atra
y
Jlavo-maculata

? facie et appendicibus

analibus alhis.

Tab. V Fig. 4-6. C?Ç

Quoad forma m. et babitum haec Libellula valde

similis Libellnlœ Helîmanni et forsitan mera ejus

varjetas; cum autem colore muîtum différât et hane

et ijlam cum sua femina in copula invenerim
,

proprio nomine intérim describam.

Jlto. Gapitis pars posterior nigra; oculi brunnei in-

ferne flavo virescentes; vertex ater; faciès et labimn

superius eborina ; labium inferius atrum. Thorax pu-

bescens nigro-seneus cupreo micans : antice u trin-

que striga humerali ilava, in quoque latere sub ala

anteriore macula angusla horizontal i maculisque

quatuor in iineam horizontalem dispositis supra pe-

des flavis» Pedes atri immaculati. Abdomen medio

coarctatum versus apicein clavalo-incrassatutn seg-
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mentis 6. 7. 8. 9. margine postico denticuJatis, at-

riim œneo mica ils : primum segmentum fascia dor-

saJi maculaque utrinque laterali fia vis; secundum

iascia dorsal i et post iljam macula dorsali flavis
;

reliqua segmenta immaculata. Appendices anales

superiores aibee subclavatae aeutiusculae, longitudine

penultimi segmenti; inferior atra lala obtusa ernar-

ginata sursum flexa, superiorihus vix brevior. Aise

byalinae, ma gis minusve croceo t incise , caliis a tris,

stigmatibus magnis nigris, interdum colore albo le-

viter obtectis, latiludine duplo longioribus ; nervis

ultra stigma al bis. Alae anteriores basi plane itnma-

culatse
;

posteriores macula atra a nervo quarto

inçipiente marginis interni ferrugineo termina ta.

Membranuîa accessoria parva nigra.

Dantur mares qui omnibus partibus conveniunt,

quorum abdomen autem cylindricum , non clava-

lum, vix apîcein versus incrassatum, vel adeo pau-

Julum atténua tum ; calli alarum lineolâ flavâ. (Jcon

a latere conspecta am bas varietates refert)

.

Femina* Capitis pars postica atra ; oculi supra

brunnei infra olivacei; vertex a ter, faciès eborina

,

iabium super i us et in fer ius atra. Pedes a tri imma-

culali. Tborax pubescens atro-aeneus cupreo et vio-

îaceo micans: supra callis tribus mediis (inter alas)

lia vis, antice ulrinque vitta bumerali flava , lateri-

bus macula majore sub quoque ala maculisque puno

ti formi bus tribus a ut quatuor supra pedes. Abdo-

men medio coarctatum versus apicem clavato-iu-
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erassatum, alrum, apice atro-seneum : segmentis A. 2.

3. 5. 6. macula dorsali lia va ; insuper segmento

primo maculis lateralibus n trinque tluabus, 2. 3. ^t0
.

macula una laterali
,

segmentis ultimis (7 ad iOJ

immaculatis. Appendices anales albse, aut eborinse
,

subclavatae, brèves, ultimo segmento paulo longiores
;

cetera? partes anales etiam sunt albae : înter appen-

dices protuberantia lala tria n gui a appendicibus

paulo brevior reperitur , et in inferiore ani. pnrte

dua? lamina? minores oblusa? conspicuunlu r. Ala?

hyalinae, magis minusve croceo tinetœ, cailis atris,

stigmatibus magnis, supra infraque atris, latitudine

duplo longioribus ; nervis duobus ultra stigma al-

bis, venis transversalibus înter nervos très prima-

rios bracbii luteis. Ala? anteriores basi plane im-

maculatœ, posteriores macula atra marginis interni

a nervo quarto incipiente, ut in mare.

Dantur et feminse quorum abdomen cylindricum

est et maculis Uavis paululum aliter dispositis: seg-

ment um primum macula dorsali didyma maculaque

utrinque laterali subdidyma majore, secundum fas-

cia basées, tertium macula dorsali triquetra baseos,

quartum fascia baseos et macula lineari dorsi, quin-

tum macula lineari dorsi obsoleta; reiiqua segmen-

ta immaculata.

Volât h sec Libellula in societate eum L.Hellman-

ni eodem loco ac tempo re; alibi iiondum vidi. Fe-

mina mare rarior , sed minus rara quam femina

L. Heîlmanni.



356

Aeshna spectàbilis.

(E familia Aeslmarum secunda : oculis supra ab

iavicem remotis).

Ae, thorace lœte viridi , antice
(
supra

)
striga di-

dyma média strigisque humerait bus utrinque dua-

bus approximatis atris ; abdomine nigro flavo-

maculato
,
primo segmento viridi-maculato j alis

hyaUnis ,
stigmatibus airo-brunneis. ( Femina ).

Longît. Ç.4 lin. Extensîo alarum 33 lin.

Tab. VI fig. 4, 2.

Descriptiofeminœ. Faciès fl.avo-viridis vertice atro;

oculi virides
;
pons inter oculos bidenUlus flavus

;

capitis pars postica flavissima atro-rivulosa, margi-

ne caIJoso atro ab oculis separata ; Jabrum flavum

externe immaculatum, interne punetis duobus nig-

ris; labium albidum lobulo intermedio lato rotun-

dato maxima parte nigro, lobulis lateralibus dente

arguto terminatis, margine interno nigris ; niaxil-

]se et mandibulae apice nigrœ, basi et externe flavae.

Pedum coxse et trocbanteres fia va , im nia cul a ta
;

femora flava
,

apice supra et subtus atra ; tibia?

atrae, externe Jinea flava ; tarsi atri.

Collum atrum tuberculis flavis.

Thorax Isete viridis, antice linea didyma, superne

bifida atra lineisque utrinque duabus approximatis

humerai ibus ab alarum anticarum basi ad colli

latera ductis atris. Calii alarum atri tuberculis fïavis.
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Abdominis segmentum primum et secundum laete

viridia: primum transversum ulrinque macula dor-

sali nigra; secundum utrinque vitla laterali biden-

tata atra maculam dorsalem viridem tridentatam

antice latiorem terminante. Caetera àbdominis seg-

menta, mutato colore viridi in luteum
,
pari modo

picta, ita ut in quoque segmento macula dorsalis

basi lata postice acuminata lutea; trium ultimorum

segmentorum niaculae dorsales flavae breviores et

apice obtusas; penultimum et ante penultimum seg-

mentum cseterrs latiora
,
margine laterali angusto

membranaceo nigro puuctoque nigro in macula la-

terali flava. Abdomen subtus medio per totam lon-

gitudinem sordide caesium, vel lutescens.

Appendices anales snbulato-lanceolatae luteae apice

fuscae, longitudine ultimi segmenti , vel patilo lon-

giores.

Aise byalinae immaeulatae nervo primo flayo, stig-

matibus atris brunneo transparentibus
;
angulo in-

terno alarum posticarum valde rotundato ut in

caeteris bujus familiae femellis. Membranula acces-

soria minima.

Capta 9. Julii in sylvosis districti Zarevo-Koks-

chaisk Gubernii Casanensis.

Nota. In opère Rœselii « Insectenbelustigungcn »

Tom. II. aquat. 2. Tab. 5. fig. h, Aesbna represen-

tatnr, quae multum congru it cum nostra et quam
Cel. Yan der Linden crédit forsitan varietalem Àesh-

nœ forci patae,



358

Myrmeleon flavomaculatus.

M. niger, opacus
,
flavomaculatus , alis hyalinis

,

rtigmatibus maculisque obsolètes nigricantibus.

Tab. VI fig. 5.

Descriptio. Corpus nigrum opacum
,

pilis ni gris

liirtum. Antennae nigrae margine cujusvis articuli

flavo. Gaput nigro flavoque varium. Collum , seu

protliorax
,
nigrum vittis tribus flavis ; mesotliorax

niger, flavomarginatus , lineis et punctis flavis va-

rius ; met athorax niger margine antico flavo. Ab-

domen nigrum : singula segmenta, excepto primo
,

macul i s duabus baseos margineque postico flavis.

Pedes flavi nigro punctati, pilis nigris albisque hir-

ti, tarsis nigro annulalis. Aise aqueee ; earum nervi

interrupte nigri et albi ; venae nigrae, alarum anti-

carum magis minusve fusco adumbratae: bac aduni

-

bratione bic iiluc maculae vel nubeculee magis mi-

nusve distinctae formantur
,
plerumque duse pone

radium, una major medio marginis postici et linea

macularis margini extern o parallela versus alae api-

eem; in alis postîcis una tantum nubecula
,
semper

autem fiistincta
,

reperitur. Prœter bas nubeculas

loco stigmatis ordinarii macula nigra cujusvis a la?

constanter adest.

Habitai in Gaucaso et ad Volgam inferiorem.

Tempus volandi Mijus et Junius.
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MYRMELEON TAB1DUS.

M. niger
,
opacus

,
ped.bus flavis , thorace flavo-

vario , alis hyalinis subtilissime nigro punctatis j

abdomine nigro > maris alis breviore
, feminœ

dimidio longiore.

Tab. VI fig. fr.

Description Corpus opacum, pilis brevibus albidis

pubescens. An tenu se lute se fuscescenti annulatse.

Caput fusco Juteoqne yarium. Collum luteum disco

fuscescente. Mesotborax et metatborax fus ci luteo

marginati. Abdomen tenue , fuscum vel nigrum
.

y

opacum, segmentorum margrnibiis pallidis vel lutes-

centibns; maris abdomen quart a parte alis brevius,

feminae dimidia parte longius, itautfere dupîo îon-

gius quam in mare. Pedes lutei fusco pimctati et

pilis vel setulis ni gris birti. Aise aque se radio iules-

cente et omnino paululum in liavum vertu nt ; con-

juncturse nervorum et ve si arum nîgrœ, qui!; us aîse

subtilissime nigro puncf tilatse videntur.

Habitat ad salifodinas Uezkienses , 70 stadia ab

urbe Orenburg. Volât Junio.

AcANTHIA CILIATA.

A, griseo-rufa pubescens.

Tab. VI bV 6.o

Descriptio. Multo minor quam Acantbia îectuaria-

Corpus late ovatum (longitudo \\ latitudinis) de-

pressum planuni rugulosum griseo-rufum opacuro,

undique pilis griseis vel lutescentibus birsutiuscu-
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lum, piîisque lateralibus longioribus ciliatum. Pecles

et antenu as colore eotlem ac liîrsulia corporis. An-

tennse quadriarticulatae, articulo primo brevi clava-

to (articulus hic prirnns e duobus articulis con-

slare videtur, quorum primus perbrevis
, cylindri-

cus, secundus globosus, certe in animalculo viventi

articulatio observatur:)*, articulis reliquis tribus fere

œque longis, cylindricis, secundo ceteris vix paulo

longiore et crassiore. Clypeus quadratus antice ro-

tundatus. Caput subpentagonum oculis prominulis

fuscis. Thorax trans versus longitudine duplo latior,

antice late emarginatus ad receptionem capitis
,

marginibus lateralibus paululum elevatis Subparal-

lelis antice inflexis. Abdomen rotundo-ellypticum.

Rostrum triarticulatum
,
longitudine thoracis, arti-

culis longitudine suboequalibus.

Acanthia haec
?
quse ex nonnul lis annis in pîuri-

bus urbis Casanensis domibus adparuit, non tantum

forma sed etiam naturâ sua ab Acanthia lectularia

diversa: non inhseret socialis rimis et commi ssuri s

ut Acanthia lectularia , sed singulse ambulant in

mûris et cubiculi tegmentis; pigra est et tardis pe-

dibus ingreditur; semper se habet in statu stupido,

vel tanquam ut insectum frigore torpidum. 111 ius

punctura in corpore humano tumores magnos et

longe perdurantes producit , et ma gis dolorosa est

quam punctura Acanthia? lectularia?, quod probos-

cide illius longiore facile intellects.



Observations météorologiques faites a l'observatoire astronomique de l'université de Moscou,

PAR M. SpASSKY.

M A R ,S 18^-1. (nouveau style.)

Baromètre à 0° Thermomètre extérieur H Y G R M È T U E Direction DES
1

dates.
(millimètres). DE RÈAUMUR. de Saussure. VENTS.

ETAT DU C I E t.

1

8h. du 2h.aprcs 8n. du 8h. du 2

mid?
S 8h. du 8h. du 2

mi<r
s 8ii. du 8h. du 2

'î„iuf
8h. du 8h. du ma- 2h. après 8h. du

matin. midi. sou

.

sou . matin. sou

.

matin soir. tin. midi. soir.

1

7X7,5 7X9,8 755,6 —6,0 2,2 —3,5 91 93 92 SE. 1 NE. 5 NE. 3 Couv. Couv. Couv
2 757,5 757,5 757,6 — X,0 — X,0 — 10,5 93 93 93 E. 2 E. 2 E. 2 Nuag. Soleil. Nuageux. Ser.

757,9 757,1 757,0 — 10,0 —5,0 — 11,5 92 9". 95 E. 2 E. 2 E. 2 Nuag. Soleil. .oer. Nuag. Lune.
; 757,-1 7 7,1 756,2 —11,5 — 5,5 —9,5 95 95 95 E 2 E. 1 E. 1 Nuag. Soleil. Nuag. Soleil.

758,5 756,2 757,5 —7,5 —X,0 — 10,9 93 93 93 . E. 2 E. 3 E. 5 Nuageux. Couv. Nuag. Lune.
6 757,6 756,X 757,3 —11,5 —3,5 — 13,0 93 93 93 E. 3 E. 5 E. 3 Nuageux. Nuageux. Nuag. laine.

7 756,0 756,0 753,6 —11,0 —5 — 12,0 93 93 93 E. 5 E. 5 E. 3 N uag. Soleil. Nuag. Soleil. Ser.

3 751,9 751,9 7X9,9 — 10,5 —2,0 15,9 92 92 91 E. 3 E. 3 E. 2 Nuageux. Nuag. Soleil. Nuag. Lune.
9 752,)* 75X,6 757,2 —12^5 —5,5 — IX, 92 91 90 E. 3 E. 3 E. 3 Brouill. Nuag. Soleil. Couv.

10 759,8 760,o 760,o 3 5 o 10,5 91 89 90 E. 3 G. c. Brouill. Ser. Brouill.

1 1 760,5 753,5 7X6,2 6,0 — 1,5 —X,0 92 88 91 SO. 3 SO. 3 SO. 5 Couv, Neige. Neige.
12 7X2,6 7X0,7 728,9 —0,5 5,0 0.5 91 88 92 SO. 3 SO. 3 SO. 3 Couv. Nuageux. Pluie.
•15 723,5 723,3 726,6 2,0 2,0 —6,0 92 83 91 SO. 3 SO. 5 SO. 3 Couv. Nuageux. Nuag.Eto'les
1X 727,-1 727,1 73X,8 —X,0 —0,8 —7,5 87 81 91 NO. 3 NO. 3 NO, 3 Nuageux. Neige. Couv.
15 736,1 736,

X

739,8 —8,0 —7,2 90 82 92 O. 5 O. 3 O. 3 Nuag. Soleil. Nuag. Couv.
•16 758,9 739,2 7X1,7 —X,5 2,5 —6,0 92 79 92 c. so. x c. Couv. Nuag. Neige.
17 7X3,7 7X5,6 7X5,6 2,0 —5,1 91 85 95 E. 3 E. 3 E. 3 Nuag. Neige HT

Neige.
18 75-1,6 75-1,6 751,6 — X,'5 X,5 —6,5 93 76 92 E. 3 E. 5 E. 5 Nuag. Nuag. Soleil. Couv.
•19 756,9 756,6 7X9,9 —8,0 1,0

" —9,0 92 8

1

91 c. G. c. Ser. Ser. Brouill.

20 755,5 750,

X

750,

X

—5,0 — 1,0 —3,0 92 85 92 c. C. C. Neige. Couv. Couv.

2-1 7X6,2 7X6,2 7X3,9 1,0 7,0 0,7 92 87 90 C. C. C. Couv. Couv. Couv.
22 7X\2 7XX,2 7X6,1 2,5 X,0 90 88 91 C. , C. C. Couv. Couv. Couv.
25 750,9 756,0 756,0 0"

5,5 92 • 8X 92 C. c. c. Ser. Nuag. Soleil. Couv.
7X9,9 7X9,9 7X9,6 2,5 5,0 0,5 88 87 92 C SO. 5 SO. 5 Couv. Couv. Couv.

25 7X6,5 7X6,5 7X8,5 2,5 9,0 92 86
i
92 SO. X SO. X so! 3 Couv. Couv. Neige.

26 751,2 75X,6 75X,6 —X,0 2,5 —5,0 95 87 91 c. c. c. Ser. Ser. Ser.

27 75-1,2 75-1,2 7X7,9 —1,0 X,0 0,8 37 91 91 c. SE. 3 SE. 3 Couv. Nuag. Couv.
28 7X6,6 7X5,7 7X5,2 — 0,5 2,0 — 1,0 88 72 90 SO. X SO. 2 SO. 3 Nuag. Nuag.

, Couv.
29 7X3,-1 7X3,1 7X5,5 3,0 6,0 90 87 92 SO. 3 S ). SO. 5 Couv. Couv. Couv.
50 7X5,

X

7X5,3 7X5,3 2,8 5,5 — 1,0 95 87 92 SO 3 SO. 3 c. Nuag. Nuag. Couv.
31 7XX,0 7X9,5 750,7 —2,0 —2,0 —8,5 95 93 95 NE. 3 NE. 5 N. 3 Neige. Ser. Ser.

Moyennes. 7X8,68 7X8,82 7X8,69 —X,22 + 0,89 —5,70
|

91,

X

87,3 91,7





OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES FAITES A L OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE L UNIVERSITÉ DE MOSCOU,

PAR M. S P A S S K Y.

Avril 1 8Al . (nouveau sttie.)

Baromètre A 0°. Thermomètre extérieur Hygb.omètre Direction DES

DATES' (
millimètres) DE RÉAUMUR. DE Saussure. VENTS.

S h. du 2h après 8 h. du 8 h. du 2li anrès 8 h. du 8h. du après 8h. du 8 h. du 8 après 8 h. du
midi soir. midi

'
S° ir- matin. midi. soir. matiu. soir.

1 75X,1 753,

X

75X,1 —6,5 1,5 —6,0 92 86 90 NE. 3. NE. 3. N. x.

2 753, 1 752,3 752,3 3,0 —7,0 90 70 89 N. X. SO. 2. C.

5 7X9,8 7X9,8 7X8,3 —X,0 3,0 —7,0 88 80 87 G. SE. X. SE. X.

X 71*7,0 7X7,0 7X5,5 3,5 —0,5 —3,0 90 89 90 SE. 3. SE. 3. SE. 3.

5 7X6,X 7X6,X 7X5,8 1,0 6,0 0,5 91 86 91 SE. 3. SE. X. SE. X.

6 71(2,7 7X1,3 7X2,2 3,X 5,5 1,0 92 89 92 SE. 3. SE. X. SE. X.

7 2 5 92 87 SE. X. SE. X. SE. 2.

8 7X3^5 7X3^3 7X3',0 2*0 x'o l',0 91 91 92 SE. 2. SE. 2. SE. 2.

9 7X6,

X

7X5,7 7X9 2 3,0 8,0 0,6 92 89 92 S. X S. X.

•10 7X9 2 7X9,2 75X,2 2,0 7,0 — 1,0 92 85 90 S." x". s'. »! S. X.

11 75X,3 75X,3 750,8 1,5 3,0 1,5 90 90 92 S. X. S. X. SE. 2.

Aï 7X8,9 7X8,9 7X9,6 2,8 6,0 0,5 90 88 90 SE. 2. SE. 2. SE 2.

13 752,8 752,8 75X,3 1,8 7,0 —1,0 91 80 90
90

SE. 3. SE. 3. SE. 3.

ix 756,3 756,3 756,3 3,5 8,0 — 1,0 92 8X SE. 2. SE. 3. SE. 3.

•15 756,3 7X5,1 751,7 3,0 11,0 1,5 92 87 92 SE. 3. SE. 3. C-
•16 750,2 750,2 750,2 5,5 8,0 2,0 95 86 92 C. C. c.
-17 12,5 1,0 92 92 SE. 3. SF. 3. SE. 3.

18 752^2 752^2 752^2 3',8 8,0 0,8 93 91 92 SE. 3. SE. 3. SE. 3.

19 750,X 750,X 750,3 2,0 8,0 0,5 92 90 93 C. SE. .

20 750,9 750,9 7X9,6 2,0 12,0 2,5 92 9X 92 SE. 3. se! »! SE. X.

21 7X9,6 7X9,6 7X9,2 5,0 13,0 2,0 92 86 92 SE. 3. SE. 3. SE. 5.

7X8,7 7X8,7 7X8,0 5,0 13,0 3,0 92 87 91 SE. 3. S. 3. s. x

23 7X8,-1 7X7,8 7X7,2 7,0 15,0 X,8 92 87 92 C. SE. 3- SE. x!

2X 7X5,9 7XX,2 7XX,2 7,5 13,0 2,5 92 8» 92 c. S. 3. S. 3.

25 7XX,8 TXX,7 7X5,5 7,0 15,0 2,5 93 92 92 C. S. 3. c
26 7X6,-1 7X6,1 7X7,8 3,5 9,0 6,0 92

92

8X 92 O. 3. 0. 3. 0. 3.

27 750,8 750,8 750,8 5,8 13,0 , 5,0 76 91 NO. 3. NO. 3. NO. X.

28 7X7,2 7X7,2 7X7,2 10,0 15,0 6,5 90 50 86 NO. 3. NO. 2. NO. X.

29 7X2,6 7X0,5 7X0,0 9,5 11,0 X,0 89 81 8X NO. 3. NO. 2. G.

30 738,3 738,5 736,5 6,0 10,5 2,5 86 76 8X NO. 3. NO. 3. NO. X.

Moyennes 7X8,7X 7X8,X3 7X8,51 3,X9 8,X8 0,90 91,2' 8X,5 90,5

Etat du ciel.

Ser.

Nuag.
Nuag.

Nuag. Soleil.

Neige.

Neige.

Cou v.

Couv.
Couv.

Nuag. Soleil.

Ser.

Couvert.
Nuag. Soleil.

Couv.
Couv.
Neige.
Couv.
Pluie.

Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Brouill.

Couv.
Couv.
Nuag.

Nuag. Soleil.

Broull.

Couv.
Nuages.
Brouill.

Brouill.

Nuag.
Brouill.

Ser.

Nuag.
Couv.
Ser.

Nuag.
N
T
uag. Soleil,

^uag. Soleil.

2 h. après 8 h. du
midi. soir.

Neige.

Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Nuag.
Couv.
Nuag.
Ser.

Ser.

Nuag. Seleil.

Nuag. Soleil

Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Nuag. Orag.
Nuag. Orag.
Nuag. Orag.

Nuag.
Nuag. Soleil.

Pluie.

Nuag. Soleil.

Nuag.
Nuag.

Nuag. Lune.
Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Couv.

Nuag. Etoiles

Nuag. Etoiles

Couv.
Nuag. Etoile.

N. Etoile. (*)

Nuag. Etoile.

Couv.
Pluie.

Nuag. Etoile.

Ser.

Ser.

Ser. .

Nuag. Etoile.

Ser.

Ser.

Nuag. Lune.

Nuag. Orag.
Nuag. Lune

Ser.

Ser.

Nuag. Lune

(*) La débâcle a eue lieu dans la nuit

lu 12 au 13 Avril.





Observations météorologiques faites a l'observatoire astronomique de l'université impériale de Moscou,

par m. s p a s s k y.

Mai 1 8^1. (nouveau style-)

dates

Moyennes

lAKO MÈTRE à O".

( millimètres ).

8b. du 8h. après 8h. du
malin. midi. soir.

755,8
; 39,6

756,8

752,7
7X8,0

7X8,0

758.

2

7X5,5

7)19,5

755,5

75X,X

752,0

7X9,5

7X8,

759,6

7)15,8

7)15,7

7)(6,8

7X5,

X

7)16,2

751,6

751,1

751,5

7)17,5

753,0
7X9,2

7XX,0

751,3
7X7,0

7)15,8

7)12,9

736,8

738,2

73)1,8

7)10,2

7)18,0

7)11,9

759,)!

7)16,2

751,3

75)1,8

75)1,3

750,5

7)17,2

7)13,8

738,9

7)1)1,7

7X7,2

7)16,8

7X5,X

7X6,0

751,6

751,5

751,5
7X6,6

7))8,0

7)15,3

7)16,0

751,3
7X7,0

7X5,3

7X3,0

752,5

750,5
7X6,7

7X0,7

7X1,

X

7X5,

X

7X8,)!

7X6,2

7X5,

X

7X9,5

Thermomètre extébieur

de RÉAMUB.

751,6

751,3

7X8,6

7X9,9

751,1

7X5,2

7X8,6

750,3
7X5,9

7XX,3

7X1,8

7X6,35

8h. du 2h apn
matin. midi.

11,5

5,1

5,0

7,5

9,0

10,1

12,0

13,5

15,0

7,0

9,5

•10,5

12,8

17,0

20,0

20,0
1X,8

17,0

6,0

13,5

13,7

1X,0

X,8

7,0

15,0

8,0

11,0

10,0

12,5

12,0

11,0

11,5

23,0

16,5

20,0

.18,0

11,0

11,0

18,0

18,0

16,5

13,0

12,0

1)1,0

16,0

8,5

10,0

5,0

5,0

5,0

10,5

9,0

9,5

Hygromètre
de Saussure.

8h. du 2apr<
matin, midi

ih. di

soi;.

DIRECTIONS DES

VENTS.

8h. du 2h. après 8 h. du
matin. midi. soir.

NO. 5.

NO. 3-

SO. 2.

O. 3.

O. 3.

SO. 3.

S. 3.

NO. X.

NO. X-

NO. 5.

NO. 5.

NO. 5.

NE. X.

C
c.

NO. X.

NO. 5.

SO. 2.

SO. X.

c.

NO. 5

SO- 2.

SO. 4.

O. 3.

O. 5.

S. 2.

SO. 5.

NO. X.

N. X.

NO, 2.

NO. 2.

KO. 5

NE. X.

NE. 5.

KO. 5.

NO. 3.

SO. 2.

SO. 2.

SO. 3.

SO. 3.

SO. 5.

c.

SO. x.

c.

NE. 5.

SO. 3.

NO. 1.

NO. 3.

NO. 3.

C.

N. 5.

SO. X.

so. x.

SO. 5.

SO. 3

SO. 3.

SO. 2-

NO. 1.

NO. 2.

NO. 3.

N. 3.

N. 3.

NO. 3

SO. 2.

SO. 2.

O. 5.

O. X.

S. 5.

NO. X.

NO. H.

c.
NO. 3.

Neige.
Nuag. Soleil

Nuageux.
Couv.
Couv.
Couv.

Nuageux.
Nuag. Soleil-

Nuageux.
Nuageux.

C.

C.

c.

c.

NO. 5.

C.

SO. X.

c.
so. x.

c.

c.

c.

so. x.

SO. 3.

c.
SO. 1.

NO. 3.

c.

c.

N. 5.

N. X.

Couv.
Nuag. Soleil

Ser.

Brouill.
Nuag. Oras

Plufe.

Pluie.

Nua|es.Soleil

Nuag. Soleil

Pluie.

Couv.
Nuag. Soleil

Nuag. Soleil,

Nuaffeux.

nag, Sol,

Nuag. Soleil

Couv.
Brouill.

Ser.

Nuag. Soleil

Nuag. Soleil

Nuag. Soleil,

uageux.
Nuag. Soleil.

Ser.

Nuages e'pais

Nuages' e'pais.

Nuageux.
Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Couv.
Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Ser.

Pluie. Tonner.
Nuag. Soleil.

Nuageui.
Pluie.

Ser.

mag, Soleil

Couv.
'

Nuag.
Pluie.

•

Nuag. Lune.
Ser.

Couv.
Ser.

Ser.

Ser.

Couv.

Nu a 8- Sole)
Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Pluie.

Nuag. Soleil.

Nuaff. Oraee.

Nuage
Nuag Soleil.

"Soleil.

Couv.
Ser.

Ser.

Ser.

Nuageux.
Scr.

Nuageux.
Couv.
Ser.

Nuag. Etoiles.

Nuag. Etoiles.

Couv.
Nuageux.

Nuag. Etoiles.

Ser.

Pluie.

Nuages épais.

Nuag. Etoiles.

Couv.
Ser.

Couv.





NOUVELLES.

ENVOI d'un DJXG-KXTTA7, — Le/ire adressée à Son Ex-

cellence y Monsieur le Président de la Société Impériale

des Naturalistes de Moscou , le Comte S. Siroganoff. — J'ap-

prends avec une vérilable satisfaction par la lettre que Votre

Excellence a bien voulu me faire écrire le 19 Mars der-

nier , que la Société Impéiiale des Naturalistes de Moscou

accepte avec empressement l'hommage que je lui fais du Bjîghittaj

[dzigguetai , Cuv. Eq. Hemionus3 Pal.) ou Koulane, pris dans la

sleppe des Kirguises. Je m'empresserai de l'envoyer dès les beaux

jours, par la première occasion favorable^ à Nijni-Novgorod ; il

y arrivera pour la foire; et, de cetle ville
,

je le ferai partir

pour Moscou. Pour que ce long vovage ait lieu , autant que

possible, sans contrainte et sans fatigue; je ferai partir mon Dji

ghitiaj avec le cheval même qu'il a librement et volontairement

suivi jusqu'à Tobolsk ; ce cheval est pour lui un camarade auquel

il est tellement accoutumé qu'il ne le quitte presque jamais, et

qu'il court partout après lui. En un mot
,

je prendrai toutes les

mesures pour qu'il soit remis aux mains de la Sociélé sans le

moindre embarras de la part de celle-ci. J'aurai soin de prévenir

A
< otre Excellence de l'époque de son départ et de la personne

qui en sera chargée.

Permettez-moi, Monsieur . le Comte , dans l'intérêt même des

observalions ultérieures de la Sociélé , de profiter de celte cir-

constance pour dire quelques mots de ce qui se rattache à cet

intéressant animal.

Mon Djighillaj a été pris, il j a un an et demi , dans les

environs d'Aktava? forteresse qui forme le point le plus méridio-

nal de l'ancien district d'Omsk. Sa mère
,,
percée d'une Lalle ,
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tomba et expira en quelques inslans ; il resta auprès d'elle et

se laissa prendre sans peine. Dans cette contrée, les Djighittays

se montrent par troupes nombreuses , composées quelquefois de

plus de mille individus. Il est curieux de voir ces vastes trou-

peaux franchir la steppe, en soulevant un nuage épais de poussière

qui les annonce de loin et les fait reconnaître ; d'abord ils sem-

blent voler, puis tout-à-coup ils s'arrêtent immobiles. Le*s Kir-

guises n'ont point encore trouvé le moyen de prendre de jeunes

Djighitlajs vivans; il est pourtant probable qu'on emploierait

ici avec succès le moyen dont on se sert dans l'Amérique méri-

dionale pour s'emparer des chevaux sauvages. Le Koulane que

je possède n'a probablement pas plus de 2 ans et demi et il est

déjà parvenu à toute sa croissance ; on n'a pas eu le temps de le

dresser ; il est^ encore sauvage et regimbe à la moindre contra-

riété ; du reste, il aime les chevaux, les suit sans crainte, et mange

avec eux au même râtelier.

J'ose espérer que Votre Excellence transmettra à la Société

ces quelques mots, dont je suis le premier à sentir toute l'insuffi-

sance; aussi, dans le désir de donner à ma lettre une valeur

plus substantielle, je l'accompagne d'un objet assez rare que je

viens de recevoir de Bérésoff, et que je prie la Société d'agréer

pour son Musée, — c'est la peau d'un lièvre noir.

J'ai l'honneur etc. etc.

Ladyjenskt,

Gouverneur civil de Tobolsk.

«~ Bans le prochain Numéro nous donnerons un court aperçu

de la continuation du vo/age de Mr. Karéline qui vient de nous

envoyer ces jours-ci un registre des plantes recueillies en 1840

dans les montagnes de l'Altaï, entre lesquelles il y a 89 espèces

tout nouvelles et 190 espèces, dont on ignorait jusqu'à ce temps

l'existence dans la Flore al laïque.



DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

SÉANCE DU 17 AVRIL.

A. Lectures.

Le Vice-Président Fischer de Waldheim a fait quelques remar-

ques sur l'identité des fossiles. 11 la nie ou le croit difficile de

la démontrer . pensant qu'un examen scrupuleux montrera tou-

jours quelques différences qui distinguent les espèces fossiles des

espèces récentes ou vivantes

Mr. A. Richter ,
qui de concert avec le Prof. Alex. Fischer,

s'est chargé de décrire les nouvelles plantes découvertes par Mr.

Karéline durant son présent voyage, a fait à la Société préalable-

ment quelques communications sur un nouveau genre <Te la famille

des Crucifères appelé par Mr. Karéline Stroganovia et composé

de 2 e pèces Strogan* sagiitaia et Strogan. hrachyota. Mr. Rich-

ter a soumis aux membres les dessins de ces deux espèces avec

leur analyse complète. — 11 a montré les différentes affinités et

analogies que présente ce genre remarquable avec d'autres

Crucifères et a terminé ses observations par la supposition qu'il

était plus que probable qu'il présenterait quelque utilité , qui

un jour pourrait en faire une plante d'une culture très généra-

lement répandue.
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Mr. /. Baer a la un Mémoire sur la famille des Àmentacces

dans lequel . après avoir Lien caractérisé ses principales tribus

il a donné une description des formes les plus répandues dans

«os climats avec une indication détail ée des divc:s genres d'uti-

lité d'emploi qui offrent ces plantes.

Le premier Secrétaire, Mr. le Professeur-Adjoint Rouilîier
\

avant obtenu la permission du Gouvernement d'aller en Alle-

magne pour 4 mois
;
demande un congé de son service auprès de

la Société pour ce temps. La Société lu» accorde sa demande et

charge le second Secrétaire , Mr. le Docteur Renard de toutes

les affaires d'après le § 31 du règlement de la Société.

Objets d'histoire naturelle reçus.

Mr. Motschoulsky , Membre ordinaire de la Société a envoyé :

Des peaux: 1) d'une renne, 2) d'un d'ours Liane, 3) d'un re-

nard Lrun, 4) d'une hermine, 5) d'une oie de Bérézov, 6)

encore d'une renne. 7) d'un phoque des embouchures de

l'Obi. 8) Le crâne d'un Luflle fossile.—Le squelette d'une renne

de 5 mois. — Le squelette et la peau d'un renard Liane (Canis

Lagopus}.

Mr. Se huit^MemLre correspondant a fait remettre une collec-

tion de cristaux de Schorl noir avec des troncatures naturelles

de 246 cristaux et une autre de 34 cristaux de Topa/.e (blanche)

de Sibérie.

C. Livres Offerts.

î. Constitution and By-Lacos of the national institution for the

promotion of Science , eslablissed at Washington. May 1840.

Washington 1840.

2. Discourse, on the objects and importance of the national insti-

tution for the promotion of science e^tablished at Washington

1840 by Jcel R. Poinsett, Washington 1841.

3. 2KiijmaJib MnHHCTepcTBa Hapo^Haro nocB'tuieiùa 18^0. ^enaôp.

1841: cjpeBpa.ib h npHÔaB^eHi» K-b ceMy /KypHa.*y Ha 1840
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ro^-b 3S° 18. 19. C. Here^ô. 1840. il. De la part de la rédac-

tion du Journal.

4. 3anncKH HMnepaTopCKaro OôujecTBa ee.ibc; aro Xo3>iiicTBa

K)mnoù Pocciw Ha 1S 1 1 roAi>. jN° 1. O^ecca 18 il. De la part

de la Société'.

5. Bulletin scientifique publie par l'Académie Impe'riale des

Sciences de St. Péter bourg. . Tom. VIII. N? 18. 1\ 1>\ 19.

20. 21. C. neTepô. 18 H. De la part de l'Académie.

6. Apyeô 3fipaâi/i H0 18il ro^b N° 8. 9. 10. 11. 12. C. neTepô.

841. De la part du rédacteur.

7. Pa3eTa nocpe^HiïKi) Ha 1841 ro^-b. P\° 11. 12. 13. 14. 15*

C IleTepô. 841. De la part du rédacteur,

8. Koppen, v. Russlands Gesammt-Bevolkerung im Jahre 1833.

De la part de l'auteur.

9. Demidoff, Anatole. Voyage dans la Russie méridionale et la

Crimée. Les 86me 9 èr)ie et 10 me livraisons du Voyage scienti-

fique et les 8-m% 9 me
. 10 » <* livraisons de l'Altas scientiSque.

De la part de l'auteur.

10. ToJioeiiub , Bac. Pa3cyyK^eHie o ?kh3hh pacTBHÎH. MocKBa.

1825. 3k3. 2. De la part de l'auteur.

1 1. Kennenôj n. O cyu^HOCTH CTâTHCTHKH. C. neTepô. 1 40. De

la part de l'auteur.

12. Taurica als Fortsetzung der Krjm'achen Sammlung. St.

Ptrsbrg. 1840.

13. O Huc^i'fe mwTeAeù bi> Pocciii bi> 1838 ro^y C. neTepô. 1840.

14. Kœppen. Rapport sur quelques roches de la Russie méridio-

nale. De la part de l'auteur.

15. Kœppen. Ueber die Temperatur von 130 Quellen der Tauri-

schen Halbinsel. De la part de l'auteur.

16. Koeppen. Ueber den Kornbedarf Russlands. De la part de

l'auteur.

17. Sieven. v. Unterricht ueber den Seidenbau. 2fp Ausgabe.

St; Petrsbrg. 1839. De la part de l'auteur.

i
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18. Kejumufi } A. (|). AèKiJ,ïm o MeTeopo^ioriii. nepeBe,n> M.

CnaccKiw. ToM'b I. MocKBa . 1841. De la part de M. de

Spasskv-

19. Kœppen. Berichl an die Kaiserlkhe Académie des Wîssen-

scliaflen ueLer Herrn Dr. Bcrgstrasscr's Versuch einer Beschrei-

bung des Olonez'schcn Gouvernements im Jahre 1838. St..

Petcrsbrg, 1839. De la part de l'auteur.

20. Mannerheim le Comte. Description d'une nouvelle espèce

du genre Phvsodactjlus. De la part de l'auteur.

21. Mannerheim le Comte. Observations relatives aux sexes des

Coléoptères Hjdrocanthares en général et spécialement de

l'Hvdaticus verrucifer. De la part de l'auteur.

22 Oeuvres complètes de Builon, par Adam; avec les suites ac-

compagnées de 300 vignettes représentant plus de 800 ani-

maux, ïom. 1—6 et Atlas colorié Tom. 1 et 2. Paris, 1835.

36. De la part de Mr. Golovine.

23. tesson, P. Complémens de Bufîbn. '2U édition. 1—2. Paris ,

1838. et Atlas, la l àre et 2 !e partie avec 120 planches colo-

riées. De la part de Mr. Golovine.

£4. Bibliothèque zoologique. Vol. 1—4. Paris, 1834—37. contenant:

1. Les papillons d'Europe par Lucas avec 79 planches

coloriées.

2. Les papillons exotiques par Lucas avec 80 planches

color.

3. Les oiseaux exotiques par Lemaire avec 80 planches

color.

4. Les oiseaux d'Europe par Lemaire avec 80 planches

color. De la part de Mr. Golovine.-

25. Chevallier; Charles. 300 animalcules infusoires dessinés à

l'aide du Microscope- Paris, 1839. De la part de Mr. Golovine.

26. Geoffroy St. llilaire. Cours de l'histoire naturelles des

mammifères. Paris, 1829. De la part de Mr. Golovine.

D. Membre admis dans la Société.

i. Mr. Basile de Golovine à Moscou.
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DELA

Société Jtnpmde

ANNÉE 1841.

SE L'IMPRIMERIE D'AUGUSTE BEMEN

,

IMPRIMEUR DE l'àCÀDEMIE IMPÉRIALE MÉDICO-CHÏRURGICÀLE,

1841,



HE^ATATB n03B0Jl^ETCJÎ.

c-b T-feM-b , qTo6w no OTne^aTaHÎH npeACTaBJieHo 6wjio bt>

I^eHcypHbii KoMHTeT-b y3aKOHeHHoe ^hcjio aKseMn.iflpoB'b.

MocKBa. Iio^ji 2 ahh, 4 841 rb/i,a.

Ifeucopz M. Kauenoecjciu.



EMERATIO PLANTARUM

ÀNNO 1840 ÎN REGION 1 F, US ÀLTA1CTS

E T

CONFINÏBUS COLLEGTARUM.

ÀUCTORIBUS Gr. KàRELIN ET JoH. KlRILOW.

fAsteriscus significat species riovas aut in Flora

Altaica non corn memoràtasj.

RANDNCULÀceJe .

4. Clemails glauca W. FJ. Alt. II. p. 373. In are-

nosis ad il. Uba in ter Semipalatinsk et Ustka-

menogorsk. FJ. Julio.

*%. Clematis Soongorica Bunge. In rupes tri-

bus montium Tarba gâtai ad torrentem Te-

beske. Augusto fructus maturat.

3. Clematis inlegrifolia L. Fl. Ail. II. p. 37#. In

fruticetis inter Semipalatinsk et Ustkaineno-

gorsk ; nec non in deserto Soongoro-Rirghisico

prope Ajagus. Fl. Julio.

Ann. 48*H. N° III. 2U-
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%. Atragene alpina L. FI. Alt. IL p. 376. Tarba-

gâtai: in al pini s Tscheharak-Assu. FJ. Majo.

*5. Thalictrum micropodum Kar. et Kir. nov. sp*

Th. gïabrum , radiée repente (?), petïolis

basi semiamplexicaulibus ternatim supradecom-

positis ; foliolis ovatis suborbiculatis , subcune-

atisve trilobis
?
lobis plerumque 3-dentatis '

7
flo-

ribus 5- 40-gynis paniculatis erectis ; filamentis

filiformibus; carpellis breviter stipitatis, oblon-

gis ,
utrinque attenuatis, subturgidis; utrinque

jugis 3 subalatis
;
stylo mediocri.—Species am-

bigit inter Omalophysas et Euthalictra / prio-

ribus ob fructus stipitatos, posterioribus potins

ob carpeîloriim formam , ob antheras rostratas

et stylorum membranam stigmatosam alaefor-

mem ovatam adnnmeranda.

Hab. in rupestribus montiuni Tarbagatai ad

torrentem Tscheharak-Assu. Fi. Majo. 2jL»

6. TJialictrum isopyroides C. A. M. Fi. Alt. II. p.

3^6. ïn montibus Arkalyk deserti Soongoro-

Kirghisici ; nec non inter Ajagus et rivulum

Tonsyk , locis argillosis. Medio Maji jam dé-

florâtum

.

7. Thalictrum alpinum L. Fl. Alt. II. p. 3^7. In

humidiusculis alpium Narymensium. InitioAu-

gusti fiorentem legimus.

8. Thalictrum fœtidum L. El. Alt. IL p. 3^9. In

rupibus ad fl. Uiha inter Ustkamenogorsk et

Buchtarminsk; nec non in rupestribus montium

TSarym. Fl. Julio.
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*9. Thalictrum agreste Kar. et Kir. nov. sp.

Th. [Euthalictrum) glabrum , viride , radiée

repente, canle tereti aut subsulcato , foliolis

ovato-cuneiformibus acute incisîs dentatisque
;

fioribus ^-5-gynis nutantibus, fructibus oblon-

gis aequilateris utrinque acutiusculis
;
stylo bre-

vi.—A Th. simplici, oui valde affine
?
dignosci-

iur fruclibus majoribus, longioribus atque pau-

cioribuSj neaipe nec 6-8.

Hab* in agris prope Seniipalatinsk. Julio

déflorât uni. 2/,.

* 10. Thalictrum commuiatum C. À. M.

—

Th. flavum

auctor. non Flora Aitaica.— In pratensibus ad

fl. Ulba. FI. Julio.

41. Thalictrum simplex L. Fl. Alt. II. p. 35^. In

pratensibus inter pagos Butakowa et Tsclie-

remschanka. Augusto fructus maturat.

Var. puberulum. In arenosis prope Semipa-

latinsk. Julio defloratum.

*12. Thalictrum simplex L. var? petiolis longissi-

mis distincta; verosimiliter species nova, sed ob

specimina incompleta maie cognita. Invenimus

liane plantam
,

Majo florenlem , in sylvaticis

deserti Soongoro-Kirgliisici circa montes Tar-

bagatai ad fl. Uîdscliar.

4 3. Pulsatilla pateus Mill. Fl. Alt. IL p. 368. In

campestribus inter "Omsk et Semipalatinsk co-

piosissime, Fl. primo vere.

H. Pulsatilla vulgaris Mill. Fl. Alt. IL p. 369. In
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montosis arenosis ad il. Irtyseb bine inde. FJ.

primo vere.

15. Anémone narcissiflora L. FJ. Alt. II. p. 366.

Tarbagatai: in herbosis subalpinis Tscbebarak-

Assu. FJor. Majo.

46. Adonis villosa Ledeb. FJ. Alt. lï. p. 3^0. lu

campestribus ad fl. lrtyscli prope Omsk copio-

sissime. FJor. primo vere.

'17. Adonis FTolgensis Stev. DC. Prodr. 1. p. 25.

In fruticetis montium Arkalyk deserti Soon-

goro-Kirgliisici- Medio Majo jam fructus matarat.

48. Ceratocephalus orthoceras DG. FJ. Alt. II. p.

30^. In saisis prope Semipalatmsk; nec non in

argiJloso-salsîs deserti Soongoro-Kirgbisici sat

frequens. FJ. Aprili
,

Majo,

4 9. Ranuncutus pedatus Rit. Fl. Alt. II. p. 305. In

herÎ30sis bumidiusculis deserti Soongoro-Kir-

gbisici ad rivulum Narym. Medio Maji dé-

fioratus.

20. Ranunculus platyspermus Fiscb. FJ. Alt. 11. p.

306. In argilloso-saîsis deserti Soongoro-Kirgbi-

sici ad radicem montium Kungur-tscbavly. Me-

dio Maji delloratus.

%\. Ranunculus Cymbalariœ Parsb. FJ. Ait. II. p,

343. In bumidis ad rivulum Sucbaja-retscbka

prope Semipalatinsk. FJ. Junio, Julio.

22. Ranunculus auricomus L. Fl. Alt. 11. p. 318.

In pratensibus deserti Soongoro-Kirgbisici; nec

non in subalpinis Tscbebarak-Àssu montium

Tarbagatai. Fl. Majo.
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23. Ranunculus amœnus Ledeb. FJ. Alt. II. p. 320.

Tarbagatai : in alpinis lierbosis Tscheharak-

Asssu, ad fontes frigidas. Sub finem Maji om-
niiio déflora tus.

2#, Ranunculus polyrhizos Stepli. FI. Alt. IL p.

322. In campestribus inter Omsk et Semipala-

linsk frequens ; nec non in rupestri'bus raon-

tium AktschavJy. FJ. Aprili, Majo.

25. Ranunculus Jrigidus W. — R. Altaicus Laxm.

Fl. Alt, IL p. 325. Tarbagatai: in alpinis Tsche-

barak-Assn ad fontes frigidas ; fl. Majo. Ean-

dem plantam in aJpibus Narym primis diebus

Augusti adliuc florentem invenimus.

26. Ranunculus sceleratus L. Fl. Alt. H. p. 327.

In bumidiuscùlis deserti Soongoro-Rirghisici

hinc inde. FJ. Majo.

27. Ranunculus polyanthemos L. FJ.Alt. IL p. 328.

In pratis siccis prope* Buchtarminsk. FJ. Jnlio.

28. Ranunculus repens L. Fl. Alt. IL p 8 329. In

humidis deserti Soongoro-Kirghisici. FJ. Majo.

29. Ranunculus lanuginosus L. FJ. Alt. IL p. 329.

Tarbagatai : in subaJpinis Tschebarak-Assu ad

fontes frigidas; nec non in pratensibus ad tor-

rentem Dscbany-bek. FJ. Majo.

30. Ranunculus acris L. Fl. Alt. IL p. 331. In

pratis siccis ad radicem montium Aktschavly.

Fl. Majo.

31. Ranunculus propinquus C. A. M. FJ. Alt. IL p.

332. Narym : in lierbosis alpinis. Sub finem

Julii florentem legimus.



32. Calthapùlustris L. Fi. Alt. IL p. 303. Narym:

in bumîdis alpinis et subalpinis. Julio fructus

matura t.

33. Trollius AUaicus C. A. M. Enum. plant. Cauo.

Casp.

—

Trollius Caucasiens FJ. Alt. 11. p. 301.

In pratensibus ad radicein montium Aktscbav-

ly; in montibus Tarbagatai
?

locis demissiori-

bus ; fl. Majo. In alpibus Narymensibus tl. Julio.

3*1. Aquilegia glandulosa Fisch. FJ. Alt. IL p. 296.

In lapidosis alpium Narymensium et Ulbensium

frequens. Fl. Julio.

*35. Aquilegia lactiflora Kar. et Kir. nov. sp.

A. pubescens, calcaribus rectis aut apice tan-

tum incurvis lamina rotundata fere duplo lon-

gioribus
;

stylis stamina vix excedentibus ; se-

palis lanceolatis stamina stylosque superantibus,

ovariis 5 villosis.

—

Kh*A. leptocerate distingui-

tur herba tota iloribusqué pubescentibus, flori-

bus lacteis, sepalis laneeolatis, petalorum lami-

na rotundata et ovariis villosis ; ab A. viridi-

flora et atropurpurea jam sepalis lamina pe-

talorum excedentibus; a cseteris calcaribus gra-

cilibus elongatis aliisque notis.

' Hab. in rupestribus umbrosis montium Tai>-

bagatai ad torrentes Dscbanybek et Terekly»

Fl. Majo. %.
36. Delphinium intermédium Ait. Fl. Alt. IL p. 290.

In sylva ticis ad radicem montium Tarbagatai»

Fl. Majo , Junio.



37. Delphinium laxiflorum DC. Fl. Alt. H. p. 290.

In sylvaticis prope Semipalatinsk. Fl. Junio -,

Julio.

38. Aconitum Anthora L. Fl. Alt. II. p. 280. In

pratensibus ad fl. Irtysch et Buchtarma fre-

quens. FJ. Julio.

39. Aconitum anthoroideum Rchb. Fl. Alt. II. p.

281. In lapiclosis subalpinis ad rivulum Ser-

schenka prope munimentuni Feklistovskoi. FL

Julio.

HO. Aconitum villosum Rchb. Fl. Alt. II. p. 282.

In sylvaticis deserti Soongoro-Kirghisici ad fl.

Kurlschum; nec non in sylvis ad fl. Ulba inter

pagos Butakova et Tsclieremsclianka. Fl. Julio
?

Augusto.

#4. Aconitum ambiguum Rchb. FJ. Alt. II. p. 283.

In lierbosis alpium Narymensium. Sub finem
Julii florens.

h2. Aconitum Napellus Rchb. Fl. Alt. II. p. 283.

In glareosis ad torrentes alpium. Narymensium.

Fl. Julio, Augusto.

#3. Aconitum Vulparia Rchb. FJ. Ail. II. p. 287.

In sylvaticis subhumidis inter Ustkainenogorsk

et Buchtarminsk. FJ. Julio.

M. Pœonia intermedia G. A. M. FL Alt.. II. p. 277.

In rupestribus montium Aktscliavly et Tarba-

gatai frequens. Fl. Majo.

h5. Actœa spicata L. /? erythrocarpa Fisch. et

Mey. Index 1. semin. hort. Pelr. p. 20.

—

Actœa
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rubra Fl. AU. II. p. 275 non Big.— In mon-
tosis sylvaticis inter Uslkamenogorsk et Bucli-

tarminsk. Julio fructus matarât.

BrRBERIDEjE.

*H6. Berberis sphœrocarpa Kar. et Kir» nov. sp.

B. spinis tripartitis lateralibus minoribus

,

simplicibusve , foliis fasciculatis lato-lanceolatis

subovatisve ciliato-serratis vel integerrimis, ra-

cemis multifloris pendu! is
;

pelalis , baccis

globosis (cœruieis).

Specimina perpauca liujus planta? invenimus

in sylvaticis ad fl. Uldschar circa montes Tar-

bagatai. Majo jam fructus maturat

%7. Berberis Sibirica Pall. Fl. Alt. IL p. 52. In

cacumine alpis «Serschenskoi belok » dicta?, pro-

pe munimentum Feklistovskoi, inter saxa. Julio

legimus fructibus maturis onustam.

^8. Leontice Altaica Pall. Fl. Alt. II. p. 52. In ru-

peslribus montium Tarbagatai, prsesertim ad

torrentem Tschebarak-Assu frequens. Yariat sta-

tura majore et minore, foliorum segmentis Ja-

tioribus et angustioribus. Fl. Majo.

Nymph^ace^.

*JJ9. Nymphœa alba L. DC. Prodr. I. p. 445. lu

aquis fl. lrtyscli prope Rrasnye Jarki.Fl. Julio,

Augusto.

*50. Nymphœa punctata Kar. et Kir. nov. sp.

N. [CastaUci) foliis eordalo-orbiculatis vel cor-
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dato-ellipticis, répandis, subdenticulatis, supra

impresse punctatis
,
glabris ; lobis baseos cou-

fîuentibus
;

petiolis laevibus nigro-punctatis
;

ovario usque ad apicem staminibas obsesso
;

stigmate 6-radiato.—Flores magnitudine N. pyg'
mœœ. Petala alba.

Hab. cum prœced.ente. FJ. Julio, Augusto. 2£.

51. Nuphar luteum Smitb. Fl. Alt. IT. p. 273. Cum
prseeedentibus eodemque tempore floret.

Papaverace^.

52. Papaver nudicaule L. FJ. Alt. II. p. 270. In

rupestribus umbrosis montium Tarbagatai ad

torrentem Tscbebarak^Assu. Fl. Majo.

53. Clielidonium majus L. Fl. Alt. IL p. 274 . In

rupestribus montium Tarbagatai bine inde. Fl.

Majo.

FuMARIACEvE.

*5 !
J-. Corydalis Ledcbouriana Kar. et Kir. nov. sp.

C. (§ 4. Leonticoides DC.) caule simplicis-

simo* bifolio ; foliis biternatim sectis
;

petiolo

medio interdum iterum biternatim secto; seg-

mentis obovato-oblongis
;

pedunculis Horiferis

erectis, bractea lato-lanceolata brevioribus, fruc-

tiferis borizontaliter patentibus bracteam supe-

rantibus; calcare reeto flore longiore, intus pro-^

cessu aucto
;
capsulis ovalibus utrinque acutis,

Petala exteriora atropurpurea , versus basin

pallidiora, calcare roseo, interiora inferne pur*
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purascentia
,
superne extus albida , intus ma-

cula alropurpurea notata. Semina juniora mem-
branaceo-alata, matura ignota. An genus pro-

prium ?

Hab. in rupestribus montium Tarbagatai ad

torrentem Tscheharak-Assu frequens ; nec non

in umbrosis rupestribns montium Aktschavly.

Fl. Majo.

55. Corydalis nobilis Pers. Fl. Alt. III. p. 2^. In

umbrosis rupestribus montium Aktschavly et

Tarbagatai. FJ. Majo.

56. Fumaria Vaillarttli Lois. FJ. Alt. III. p. 239. In

montosis arenosis deserti Soongoro-Rirghisiei

prope Ajagus. Fl. Majo.

Crucïfer^e.

57. Nasturtium palustre DC. Fl. Alt. 111. p. 8. lu

humidis deserti Soongoro-Rirghisiei ad fl. Rara-

Irtysch (qui etiam Tschornyi, id est niger , et

Werchnii, i. e. superior, Irtysch vocatur). Flor.

Julio, Augusto. %
58. Nasturtium brachycarpum G. A. M. Fl. Alt. 111.

p. 8. In inundatis ad fl. Rara-lrtysch deserti

Soongoro-Rirghisiei. Fl. Julio, Augusto.

59. Barharea arcuata Andrz. Fl. Alt. III. p. il; In

lapidosis montium Tarbagatai ad torrentem

Tscheharak-Assu ; fl. Majo. Nec non in glareo-

sis subalpinis jugi Narymensis ; fl. Junio, Julio.

60. Turritis glabra L. FJ. Alt. III. p. 15. Tarha-
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gâtai : in rupestribus ad torrenles Dschany-bek

et Terekty. Sub finem Maji deflorata.

64. Arabis fruticulosa C. A. M. Fl. Alt. II]. p. 49.

In rupestribus prope Buclitarminsk rarior. Ju-

lio fructus matural.

62. Arabis pendilla L. Fl. Alt. III. p. 25. In mon-

tosis inter Ustkamenogorsk et Buclitarminsk ,

ad margines rivulorum. Fl. Julio.

63. Macropodium nivale R. Br. Fl. Alt. 111. p. 32.

Narym : in alpinis liumidis ad torrentes. Ju-

lio floret.

6^. Cardamine macrophylla W. Fl. Alt. 111. p. 38.

In subalpinis umbrosis sylvaticis ad 11. Ulba

prope munimentum Feklistovskoi. Julio fructus

mattira t.

65. Meniocus linifolius DC. Fl. Alt. III. p. #5. In

saisis ad fl. Irtysch et in deserto Soongoro-

Kirghisico haud frequens. Fl. Aprili
,
Majo.

66. Berteroa incana DC. FJ. Alt. 111. p. K7. In

montosis deserti Soongoro-Kirghisici frequens.

Fl. Majo.

67. Berteroa spaihulata G. A. M. FJ. Alt. III. p. ^8.

In rupestribus mont lum Arkalyk deserti Soon-

goro-Rirghisici. Medio Maji jam omnino dé-

flora ta.

68. Psilonema dasycarpum C. A. M. Fl. Alt. III.

p. 51. In argillosis deserti Soongoro-Kirgliisici

prope Ajagns. Fi. Majo.

*69. Alyssuni micranthum F. et M. Index I. sem,
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h or t. Petr. p. 22. In rupestribus montîum
Aktscliavly et Tarbagatai. FJ. Majo.

70. Alyssum minimum W. FJ. Alt. III. p. . In

montosis deserti Soongoro-Kirghisici et in are-

nosis ad fl. Irtysch frequens. FJ. Aprili
, Majo.

71. Alyssum Altaicum C. A. M. FJ. Alt. III. p. 56.

In rupestribus montium Aktscliavly et Tarba-

gatai. FJ. Majo.

72. Odonlarrhena tortuosa C. A. M. Fl. Alt. III. p.

60. In montosis arenosis ad fl. Irtysch ; in ru-

pestribus montium Arkat, Aktscliavly et Tarba-

gatai; in argillosis prope Ajagus. FJ. Majo.

73. Odontctrrhena obovata C. A. M. FJ. Alt. III. p.

64, In rupestribus montium Aktscliavly; nec

non in subalpinis Tarbagatai ad torrentem Tsche-

harak-Assu. FJ. Majo.

7U. Draba repens MB. FI. Alt. III. p. 69. Speci-

mina plurima vidimus caulibus basi foliosis in-

structa. In berbosis subalpinis Tarbagatai ad fon-

tes frigidas. Fl. Majo.

75. Draba hirta L. Narym : in alpinis berliosis.

Julio déflorâta.

76. Draba dasycarpa C. A. M. /?. subalpina Fl. Alt.

III. p. 79. Tarbagatai : in alpinis lierbosis Tscbe-

harak-Assu, cum Ranunculo frigido. Fl. Majo.

77. Draba confusa Ebrb. Fl. Alt. 111. p. 84. In ru-

pestribus montium Arkat; nec non in subal-

pinis Tarbagatai ad torrentem Tscliebarak-Assu.

FJ. Majo.

78; Draba lutea Gilib. a. brevipes Fl. Alt. III. p.
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83. In fruticetis montium Arkalyk deserti Soon-

goro-K irghi s ici . Fl. Majo.

79. Draba nemorosa L. FJ. Alt. III. p. 85. In mon-

tosis deserti Soongoro-Kirghisici hinc inde.

Fl. Majo.

80. Cochlearia aquatîca C. A. M. Fl. Alt. III. p.

88. In humidis deserti Soongoro-Kirghisici ad

rivulum Tonsyk. Fl. Majo.

81. Thlaspi arvensé L. FJ. Alt. 111. p. 9^. In mon-

tions Arkalyk deserti Soongoro-Kirghisici. Fl.

Majo.

82. Megacarpœa laciniata DG. Fl. Alt. III. p. 400.

In argilloso-salsis deserti Soongoro-Kirghisici

prope Ajagus. Medio Maji mensis legimus jam

fructibus maturis onnstam.

83. Euclidium Tataricum DC. Fl. Alt. III. p. 40^.

In montosis arenosis deserti Soongoro-Kirghi-

sici prope Ajagus. Fl. Majo.

Chorispora tenella DC. Fl. Alt. III. p. 407. In

herbosis deserti Soongoro-Kirghisici ad rivulum

Tonsyk. FL Majo.

85. Chorispora Sibirica DC. FJ. Alt. III. p. 408. In

campestribus ad fl. Irtysch in ter Omsk et Se-

mipalatinsk frequentissima. Fl. Aprili
7
Majo.

86. Malcolmia africana R. Br. Fl. Alt. III. p. 44 4. In

herbosis deserti Soongoro-Kirghisici ad rivulum

Tonsyk. Fl. Majo.

87. Hesperis Sibirica L. Fl. Alt. III. p. 445. In

fruticetis montium Tarbagatai; nec non in pra-
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teusibus ad fl. Irtysch prope Semipalatinsk. FI.

Majo , Jimio.

• Varietatem albifloram legimus inalpibus Na-

rymensibus, sub finem Julii florentsm.

88. Sisymbrium junceum MB. FJ. Alt. HT. p. 427.

In montosis deserti Soongoro-Rirghisici et in

campestribus ad fl. Irtysch frequens. Fl. Majo.

89. Sisymbrium Lœselii FJ. Alt. III. p. 43^. In cara-

pis sterillbus ad fl. Irlyscli prope Rrasnye-Jar-

ki. Fl. Julio.

Var. Joliorum lobis latioribus. Tarbagatai : in

alpinis herbosis Saja-Assu. Sub finem Augnsti

florens.

*90. Sisymbrium tenuissimum Kar. et Kir. nov. sp.

S. (Descurea) annuum, tenuissimum, pauci-

floruni
7
pulVe ramosa totum prœter siliquas et

petala scabrum; foliis bipinnatisectis, inferiori-

bus petiolatis
;
petalis calycem subsequantibus

,

pedicellis filiformibus, siliquis erecto-patulis.

Hab. in umbrosissimis montium Aktschavly

ad fl. RarakoL Pritnis diebus Junii florentem

legimus. ^.

*9T. Sisymbrium flavissimum Rar. et Rir. nov. sp.

S. [Descurea) pube ramosa molliter villosum,

basi subincanum; foliis petiolatis; inferioribus

bipinnatisectis, lobis inferioribus in rhachin de-

currentibus oblongis brevibus; superioribus

pinnatisectis, segmentis linearibus longiusculis
;

racemis corymboso-paniculatis glabriusculis
;

pedicellis patentibus
;
petalis caîyce dupîo lon~
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gioribus (fia vis) siliquis (valde immaturis) p.e«

(licellis muito brevioribus «trinque acutiuscnlis.

f
An Suielowskia? species?

Hab. in rupestribiis montium Tarbagatai ad

torrent es Dscbany-bek et Terekty. FJ. Majo.

92. Sisjmbrium Thalianum Gay. FJ. Ail . Ilî. p. \ 39.

In umbrosis rupestribus montium Arkat deser-

ti Soongorc-Kirgbisici. FJ. Majo.

93. Sisjmbrium mollissimum G. A. M. FJ. Ail. III.

p. G rim prœcedente eodemque tempore

floret.

9JJ-. Sisjmbrium toxophyllum G. A. M. FJ. Ail. ÎÏL

p. 4^2. In subsaisis deserti Soongoro-Rirgbislci

inter Arkat et Ajagus. FJ. Majo.

95. Sisjmbrium salsugineum Pall. FI. Alt. îlï. p.

4^5. in sa J sis deserti Soongoro-Kirghisici inter

Arkalyk et Ajagus frequens. Fl. Majo.

96 Sisjmbrium sp. indet. In arenosis sterilibus

deserti Soongoro-Kirgbisici prope Ajagus. Spe-

cimina primis diebus Junii jam foliis delapsis

lecla.

97. Erjsimum sisjmbrioides G. A. M. Fl. Alt. III.

p. 450. In berbosis deserti Soongoro-Kirgbisici

ad rivulum Tonsyk ; nec non in saisis inter

Usunbulak et Gorkoi piket. FJ. Majo.

98 Erjsimum versicolor Andrz. .FJ. Alt. JII. p. 452.

|n subsaisis ad |L Irtysch prope Semipalalinsk

et in deserto Soongoro-Kirghisico frequens.

FJ. Majo.

99. Erjsimum cheirantkoides L. FJ. Alt. III. p. 455.

Ann. 48U-1. A° ITT. 25
*
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In umbrosis herbidis inontium Aklsehavly ad

fl. Karakol. FJ. Majo.

*400. Erysimum macilentum Bunge. enum. plant,

cliin. n. 36 ? In rupestribus montium Tarbaga-

tai loco «Kotel» dicto. FJ. Majo.

401. Erysimum virgatum Roth. FJ. AU. III. p. 156.

In arenosis prope Semipalatinsk. FJ. Junio.

402. Erysimum Marschallianum Andrz. Fl. Alt. III.

p. 158. Tarbagatai : in subalpinis Tscheharak-

Assu. FJ. Majo.

*4 03. Erysimum exaltatum Andrz. DG. prodr. I. p.

497 ? In rupestribus montium Aktschavly ad

fl. Karakol. FJ. Majo.

40 1
4-. Erysimum Andrzejowskianum Bess. FJ. Alt. III.

p. 459. In montosis deserti Soongoro-Kirghisici

prope Arkat et Ajagus. FI. M ijo.

405. Syrenia siliculosa Andrz. FJ. Alt. III. p. 461.

Jn arenosis prope Semipalatinsk et in montosis

deserti Soongoro-Kirghisici sat frequens. FJ.

Majo.

406. Camelina microcarpa Andrz. FJ. Alt. III. p. 477.

In rupestribus montium Tarbagatai ad torrentes

Dschany-bek et Terekty. FJ. Majo.

407. Hymenophysa pubescens G. A. M. FJ. Alt. III.

p. 481. In argiJlosis deserti Soongoro-Kirghisici

prope Ajagus. FJ. Majo , Junio.

408. Lepidium Draba L. Fl. Alt. III. p. 48JJ-. In are-

nosis deserti Soongoro-Kirghisici frequens. Fl.

Majo, Junio.

409. Lepidium crassifollum Kit. Fl. Alt. III. p. 485.
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la saisis deserti Soongoro-Kirghisici inter Semi-

palatinsk et Ajagus. FJ. Junio.

410. Lepidium cordâtuni W. FJ. Alt. III. p. 486. In

saisis deserli Soongoro-Kirghisici in ter Usmi-

bulak et Gorkoi-piket. FJ. Junio.

414. Lepidium latifolium L. acutum FI. AU. III.

p. 489. In saisis deserti Soougoro-Rirgliisici Line

inde FJ. Junio, Julio.

y affine Fl. Alt. ibid. In argillosis deserti

Soongoro-Kirghisici ad rivulum Tonsyk. Fl.

Junio.

4 12. Lepidium micranthum Ledeb. Fiseb* et Mey.

anîmadv. ad Ind. II. Semin. liort. Petr. p. 4 5

n. 39. Lepidium incisum Ledel). FJ. Ail. III. p.

493 non Rpth. In ruderatis ad il. Irtyseh in ter

G:nslv et Semipalatinsk. FJ. Aprili
,
Majo.

4 13. Lepidium prrjoliatum L. Fl. Alt. III. p. 496. In

subsaisis ad 11. Irtyscb prope SemipalatinsL Fl.

Majo.

iiH. Capsella Bursa pastoris Mœnch. FJ. AU. III.

p. 498. In ruderatis ad fl. Irlysch et in mon-

tosis deserti Soongoro-Kirgliisici frequens. Fl.

per toi am aestatem.

445. Tauscheria ïasiocarpa Fiseb. FJ, Alt. 111. p. 204.

In argilloso-saisis et arenosis deserti Soongoro-

Kirghisici prope Gorkoi-piket et Ajagus. Fl.

Majo.

4 46. Isatis costata C. A. M. FJ. Alt. III. p. 20^. In

fruticetis inonlium Arkalyk deserti Soongoro-

Kirghisici. Fl. Majo.

25*
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*I4 7. Isatis costata C. A. M. var? silicalis longio-

ribus et angustioribus, nervis coslae intermediœ

basi et apîce coniluentibus. An species propria?

In glareosis ad torrentem Tscheharak-Assu circa

montes Ta rba gâtai. FJ. Majo.

*14 8 Isatis frutescens Kar. et Kir. nov. sp.

J. (Glastum) siliculis glaberrimis obovato-

e] Jiplicis utrinque obtnsis in disco trijngis: ju-

gis subaequalibus, lateralibus obtusiusculis, in-

termedio obtuse bi-tricostato ; caule suïFru-

ticoso.

Hab. in pinetis arenosis prope Semipalatinsk

perrara. Julio fructus^maturat.

419. Isatis hebecarpa DG. Fl. Alt. UT. p. 205. In

pratensibus ad torrentem Dscbany-bek circa

montes Tarbagatai. FJ. Majo.

420. Goldbachia lœvigata DG. Fl. Alt. III. p. 208.

In argilloso-salsis deserti Soongoro-Kirgbisici

prope Ajagus. FJ. Majo.

421. Sterigma tomentosum DG. Fl. Alt. III. p. 2 î 0.

In salsuginosîs ad fl. Irtyscb. prope Semipala-

tinsk. Fl. Aprili
,
Majo.

422. Brassica canipestris L. Fl. Alt. III. p. 212. lu

pratensibus ad fl. Irtyscb prope Krasnye-Jarki

et in deserto Soongoro-Kirgbisico prope Ajagus.

Jnnio, Julio fl.

*423. Stroganowia Kar. et Kir. nov. gen. (Subordo

III Ortboploceae, tribus XIII Velleœ DG.).

Character generis. Galyx basi aequalis. Sta-

mina libéra edentula. Glandulse valvariae et
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placentariae 2. Silicula sessilis, ovalis
,
turgida,

bilocularis, valvis convexis uninerviis, stylo stig-

mateque capitato termina ta. Septuin inlegrum.

Semina in Joculis solitaria
,
pendni a : âlteriiin

plerumque abortiens. Cotyledones cooduplicatae.

Herbœ perennes, glabrae, glancée, radiée cras-

sa, collo slnposo, Fol i is ses.silibus, racemis axil-

laribns terminal ibnsqne , iloribus al bis ebrac-

teatis.—Genus dedicavimus in honorent illustris-

simi Comitis S. G. Stroganow, Societatis Impé-

rial is Mosqnensis Naturœ Scrutatornm praesi-

dis, scient iarum fautoris benevolentissimi.

Stroganowla sagittata Karel. et Kir. nov. sp.

• S. foliis radicalibus spatbulalis, caulinis ob™

longis, basi sagittato-amplexicaulibus, auriculis

elongatis linearibus.

Hab. in arenosis ad radicem montlum Tar-

bagatai prsesertim ad torrentes Dscbany-bek et

ïerekty frequens. Fl. Majo. 2/,.

*I2^. Stroganowla hrachyota Kar. et Kir. nov. sp.

S. foliis radicalibus obovato-spatbuîatis, cau-

linis oblongis semiamplexicaulibus
7

auriculis

rotundatis bfevibus.

Hab. in montosis deserti Soongoro-Kirgliisici

prope Àjagus. Initîo Junii legimus fructibus 1ère

maturis onustam.

Violâmes.

425. Viola macroceras Bunge. FJ. Alt. I. p. 256. In

rupestribus umbrosis montium Tarbagatai ad
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torrenlem Tscheliarak-Assu ; «alibi a nobis non

visa. FJ. Majo.

426. Viola persicifolia ftolli. FJ. Alt. I. p. 260. In

glareosis ad torrentes Dsebanybek et Terekly

circa montes Tarbagatai ; nec non in rupibus

ad il. Ulba inter pagos Butakova et Tscberem-

scbanka. FJ, Majo.

127. Viola arenaria DC. Fi. Alt. I. p. 260. In ru-

pestribus montium Aktscbavly ad rivulos. Fl.

Majo.

128. Viola montana L. Fl. Alt. I. p. 264. In rupes-

tribus umbrosis montium Tarbagatai ad torren-

tem Tscbebarak-Assu ; nec non in rupibus ad

fl. Ulba prope munimentum Feklistovskoi. Fi.

Majo.

*Î29. Viola lactea Sinitb. Spreng. syst. veg. I. p.

800 n. 59. lu ru pestribus umbrosis montium

Tarbagatai ad torrentem Terekly. FJ. Majo.

430. Viola Jltaica Pall. FL Alt. 1. p. 263. lu alpi-

nis Tarbagatai frequens ; 11. Majo. In al pi bus

UJbensibus et Nary mensibus; 11. Julio, Augusto.

*431. Viola occulta Lebm. Fiscb. et Mey. Ind. I.

sem. boit. Pelr. p. M. In rupibus umbrosissi-

mis montium Aktscbavly ad 11. Rarakol. FJ.

Majo.

432. Viola tricolor L. FJ. Alt. I. p. 26& In rupes-

tribus montium Tarbagatai ad torrentes Dscha-

ny-bek et Terekly. Fl. Majo.
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Droserace^.

433. Parnassia palustris L. FJ. Alt. I. p. JJ-27. In bu-

midis alpium Narymensium. FJ. Julio, Augusto.

PoLYGALEiE.

43J*. Polygala comosa Scbkubr. Fl. Alt. III. p. 2^7.

In montibus Tarbagatai et Aktscliavly et alibi

in deserto Soongoro-Kirgbisico frequeris ; in

niontosis ad fl. Irtyscb. FJ. Majo, Junio.

Frankemace.e.

435. Frankenla pulverulenta L. FJ. Alt. Il p. 53. In

saisis deserti Soongoro-Kirgbisici inter Usun-

bulak et Gorkoi piket. Fl. Junio.

Caryophylle^e.

436. Gjpsophila perfoliata L. FJ. Alt. H. p. 425. In

arenosis prope Semipalatinsk. FJ. Julio.

437. Gjpsophila altissima L. FJ. AU. II. p. 426. In

montosis fruticetis deserti Soongoro-Kirgbisici

freqnens. Fl. Majo, Junio.

4 38. Gjpsophila paniculata L. Fl. Alt. II. p. 427. In

arenosis deserti Soongoro-Kirgbisici circa mon-

tes Tarbagatai et Aktscbavly. FJ. Majo, Junio.

139. Gjpsophila G melini B^e. a Patrini FJ. Alt. II.

p. 428. In slerilibus montosis deserti Soongoro-

Kirgbisici prope Ajagus; nec non inter Ustka-

menogorsk et Kokbekty. Fl. Julio, Auguste

4^0. Gjpsophila stricta Bge. Fl. Alt. il. p. 429. In
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lapidosis ad torrentem Dscbany-bek circa mon-
tes Tarbagatai rarior ; in rupestribus montium

Kurtsclium IVequeiis. Fl. Majo,

Hl. Gypsophila muralis L. FJ. Alt. II. p, 430. In

arenpsis prope Semipalatinsk. Fl. Julio.

Vi2. Hcterochroa petrœa Bge. FJ. Alt. IL p. ^1 3 1 . In

cacuînine alpis Studenaja (id est frigida) prope

Buchtarminsk, in ter saxa. FJ. initie Augusti.

1^3. Saponaria Vaccaria L. FJ. Alt. IL p. 432. In

agris prope Semipalatinsk. FJ. Julio.

4W. Dianthus dentosus Fiscb. FJ. Alt, IL p. 43*L

Dianthus versicolor F. In montosis inter Ustka-

menôgorsk et Bucbtarminsk frequens, FJ. Julio.

4^5. Dianthus ramosissimus Pall, Fl. Alt. IL p. 135.

In montosis deserti Soongoro-Kirgbisici inter

Semipalatinsk et Ajagus ; nec non in 'campes*

tribus ad fl. Irlysch et Uba, Fl. Junio, Julio,

4 -46. Dianthus elatus Ledeb. FL Alt. IL p. 436. In

lapidosis steriJibus montium Kurlsebum. Flor.

Julio, Augusto.

*U7. Dianthus crinitus Smitb, DC. Prodr. I. p. 36ty.

n. 408. In arenosis deserti Soongoro-Kirgbisici

orieutaîioris ad IL Uklscbar, Fl. Majo.

Dianthus superbus L, Fl. Alt. IL p. 437. In syl-

vaticis alpinm Ulbensium et Narymensium. Fl.

Julio,

m$ Silène inflata L. FJ. Alt, IL p. 438. In cam-

pestribus deserti Soongoro-Kirgbisici prope Aja-

gus et alibi. Fl. Junio.
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450. Silène procumbens Murr. FJ. Alt. IL p. 439. In

arenosis prope Semipalatinsk. FJ. Junio.

454. Silène Otites Pers. Fl. Alt. IL p. 4M. In are-

nosis ad II. Irtysch. Fl. Junio.

452. Silène Wolgensis Spreng. Fl. Alt. II. p. AW.

In agris prope Semipalatinsk frequens. Jnlio

oranino deflorata.

153. Silène Sibirica Pers. FI. Alt. II. p. AM. In fi n-

ticetis montium Kurtschum. Fl. Julio.

4 5*1. Silène graminifolia Otth. Bauge suppl. Silène

stylosa Fl. Alt. IL p. AUU-. In alpibus Ulbensi-

bus et Narymensibus, locis lapidosis. Fl. Julio,

Augusto.

4 55. Silène tennis W. Bunge suppl. n. 423. In rti-

pestribus alpium Narymensinm. Fl. Julio.

456. Silène multiflora Pers. Fl. Alt. IL p. 4J16. In

agris prope Semipalatinsk. Fl. Junio, Julio.

4 57. Silène viscosa Pers. Fl. Alt. IL p. 4^7. In mon?

tosis deserti Soongoro-Kirghisici hinc inde. Fl.

Majo.

4 58. Silène Altaica Pers. Fl. Alt. II. p. 4^9. In

rupestrîbus inter Buclitarminsk et Krasnye-

Jarki. FJ. Julio.

4 59. Silène repens Patr. FJ. Alt. ÏI. p. 450. In

pratis inter Semipalatinsk et Ustkamenogorsk .

in montosis prope Buclitarminsk ; nec non in

arenosis deserti Soongoro-Kirghisici ad rivulum

Bugas. FJ. Julio, Augusto.

*J60. Silène incurvifolia Kar. et Kir. nov. sp.
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S. radiée lignosa multicipite , caulibus ad-

scendentibus 4-2-fioris foliisque liueari-subu-

Jatis incui vo-falcalis acutiusculis pube brevi

reversa scabris; calycibus longe clavatis 40-

striatis pubescencli- viscidis petalis bipartitis

fauce coronatis brevioribus
;
antbophoro cap-

sula longiore, subcostato , obsolète pubescente.

Hab. in rupestribus deserti Soongoro-Kir-

gbisici prope Ajagus. Fl. Majo, Junio. 2£.

461. Lychnis trislis Bnnge. FJ. Alt. 11. p. 48*f.

Narym : in subalpinis glareosis ad torrenlem

Terekty. Fl. Julio, ÀugusLo.

•162. Lychnis Gilhago Spreng. Fl. Alt. Iï. p. 4 SU-.

In agris ad 11. Irtyscli bine inde. Fl. Julio.

63. Lychnis Chalcedonica L. FJ. Alt. II. p. 488 Tn

pratensibus ad fl* Irlyscb ; nec non in montosis

deserti Soongoro-Kirgbisici ad rivulum Tsebar.

Fl. Junio, Julio.

. Moehringia umbrosa Bartl.

—

Arenaria umbrosa

Bge. Fl. Alt IL p. 473.—In rupestribus ura-

brosis montîum Tarbagalai ad lorrentem Tscbe-

barak-Assu. Fl. Majo.

465 Pharnaceum Cerviana L. FJ. Alt. I. p. #26.

In arenosis deserti Soongoro-Kirgbisici ad fl.

Kara-lrtyscb. Augusto semina maturat.

466. Stellaria graminea L. FJ. Atl. II. p. 4 59. In

berbosis bùmidis deserti Soongoro-Kirgbisici

prope Ajagus. Fl. Majo.

467. Arenaria longifolia MB. Fl. Alt. II. p. 465.

in campestribus ad fl. Irtyscb et in montosis
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sterilibus deserti Soongoro-Kirghisici frequens.

FJ. Majo, Junio.

^ 68. Arenaria nardifolia Ledeb. FJ. Alt. II. p. 466.

Jn aJpinis Japidosis Montis Crucis prope Rid-

dersk. Auguste semina maturat.

169. Arenavia arctica Stev. Fl. Alt. II. p. 472.

Tarbagâtai : in alpinis berbosis Tscheharak-

Assu. Fl. Majo.

170. Arenaria serpjllifolia L. FJ. Alt. IL p. 475.

In Japidosis montium Aktscbavly ad margines

rivulorum. FJor. Majo.

* 17 \ . Arenaria serpyllifolia L. var. pusilla Kar. et

Kir. Genuinae Arenariae serpyllifolise simillima.,

sed omnibus in partibus triplo minor , ita ut

primo aspectu diversissima videatur.—In uligi-

nosis deserti Soongoro-Kirgbisici ad rivulum

Tonsyk.—Fl. Majo.

*
1 72. Alsine verna Bartl.—Arenaria ver>na L. DC.

prodr. I. p. ^05. u. ^5. var. mulliglandulosa.-^

Tarbagatai : in rupestribus subalpinis ad tor-

rentes Terekty et TscbeJiarak-Assn. Fl. Majo.

* 173. Alsine tenuifolia Whînbg.

—

Arenaria tenuifolia

L. DC. prodr. I. p. J105. n. 53.— var. eglandu-

losa.—\\\ saisis deserti Soongoro-Kirgbisici inter

Usunbulak et Gorkoi piket. Fl. Junio.

'17H-. Cerastium Dahuricum Fiscb. FJ. Alt. II. p.

477. In gîareosis ad lorrentes circa montes

Tarbagatai. FJ. Majo.

*175. Cerastium obtusifolium Kar. et Kir. nov. Sp.

G. [Slrephodon] perenne , stoloniferum , basi



39U

glaberrunurn
,

apice glanduloso-puberiilum.
;

caul Unis assurgenlibus erectinsculisve , dicho-

tomis simplicibusve, pauci-vel multifloris; foliis

lineari-oblongis, obtusis, apice subcallosis
;
petalis

bilobis sepala marginemembranaceaobtusaduplo

superantibus ; seminibus muriculatis. — Affine

C. microspermo , sed perenne et surculiferum

atque semina muriculata ; C. falcato , at pe-

taia biloba, folia angustiora etc.

Hab. in alpinis et subalpinis jugi Tarbagataici

freqnentissime; fl. Majo; nec non in alpibusNary-

mensi bus, locis herbosis ; fl. Julio, Augusto, 2jL.

176. Ceraslium falcatum Bge. Suppl. n. 138. — C.

lilhospermifolium Fl. Alt. II. p. 479.—In her-

bosis subhumidis désert i Soongoro-Kirghisici

ad rivnlum Tonsyk ; nec non in montosis prô-

pe Arkalyk. FJ. Majo.

477. Cerastium incanum Led. Fl. Alt. var? In subal-

pinis rupestribus Tarbagatai frequens. Fl. Majo.

478 Cerastium aquaticum L. Fl. Alt. II. p. 182. In

glareosis ad torrenlem Tscheharak-Assu cir-

ca montes Tarbagatai. Fl. Majo.

Lineje.

179. Linum pallescens Bge. Fl. Alt. I. p. #38. In

saisis deserti Soongoro-Kirghisici inter Usun-

bulak et Gorkoi-piket. FJ. Majo, Junio.

180. Linum Sibiricum DG. Fl. Alt. I. p. MO. Tar-

bagatai: in herbosis sulDalpinis ad rivulum

Tscheharak-Assu. FJ. Majo.
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Malvaceje.

481. Malva borealis Lîljebl. FJ. Alt. 1IÏ. p. 23#.

Varietatem liujus plantas statura minore, foliis

parvis acute dentatis
.
invenimus in ruderatis

ad fl. Irtysch prope Krasnye-Jarki ; alteram

varietatem statura altiori, foliis magnis crenato-

repandis, legimus in arenosis ad lacum Noor-

Saissan. Utraqne Julio floret.

\m..Mthœa ficifolia L. FI. Alt, III. p. 236. In

montosis prope Bucbtarminsk. FI. Julio.

483. Althœa officinalis L. FI. Alt. III. p. 235. In

arenosis prope Semipalatinsk. Fl. Julio.

48?j. Lavât e?*a Thuringiâca L. Fl. AU. III. p. 235.

In pratensibus inter Semipajatinsk et Ustkame-

nogorsk.—Fl. Julio.

Hypericineje.

485. Hypericum perforatum L. Fl. Alt. IIT. p. 36^.

In montosis inter Ustka menogorsk et Bucbtar-

minsk; nec non in deserto Soongoro-Kirgbi-

sico ad rivulum Tscbar. Fl. Junio, Julio.

1 86. Hypericum hirsutum L. FJ. Alt. III. p. 365.

In fruticetis ad fl. Ulba inter Ustkamenogorsk

et Bucbtarminsk ; in montosis deserti Soongoro-

Kirgbisici prope Ajagus. Flor. Junîo, Julio.

487. Hypericum asperum Ledeb. Fl. Alt. III. p.

366. In rupestribus montium Tarbagatai ad

torrentes Dscbany-bek et Terekty. Fi. Majo.

488. Hypericum elongatum Ledeb. Fl. Alt. lîï. p.

367. In rupestribus montium Âktschavly et
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Tarbagatai ; nec non in monlosis prope Ajagus

rarhis. FJ. Majo.

Geraniace.e.

) 89. Géranium tuberosum L. FI. Alt, III. p. 228.

In montosis fruticetis deserfi Soongoro-Kirghi-

sici prope Arkat , nec non in montibus Tarba-

gatai, locis herbosis. Fl. Majo.

490. Géranium laetwn Ledeb. FJ. Alt. III. p. 228.

In rupestribus môntium Tarbagatai frequens.

FI. Majo.

191. Géranium pratense L. Fl. Alt. III. p. 229. In

sylvaticis in ter Semipaïatinsk et Ustkameno-

gorsk. Fl. Julio.

4 92. Géranium affine Ledeb. FJ. Alt. 111. p. 229.

In pratis inter Ustkamenogorsk et Bnchtar-

minsk; in montosis deserti Soongoro-Kirghisiei

ad rivuluin Tscbar. Fl. Junio, Julio.

193. Géranium Londesii Fiscb. FJ. Alt. 111. p. 230.

In herbosis prope Semipaïatinsk; nec non in

arenosis deserti Soongoro - Kirgbisici prope

Kokbekty et Dschartascli. Fl. Junio , Julio

,

Augusto.

19'i-. Géranium albijlorum Ledeb. FL Alt. III. p.

230.—Caules angulati, nec subteretes , ut vuJt

cl. Ledebour 1. c. — Tarbagatai: in alpinis et

subalpinis ad torrentem Tscheharak-Assu. FJ.

Majo.

195. Géranium divaricatum Ehrb. FJ. Alt. HT. p.

232. In ruderatis prope Bucbtarminsk. FJ. Julio.

196 Erodium Stephanianum W. Fl. Alt. III. p. 221.
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In campis siccis inler Ustkamenogorsk el pa-

gum Sogra. FJ. Julio, Âuguslo.

Balsamines.

^1 97. Impatiens parviflora DC. FI. Alt. I. p. 265. In

rupestribus ad fl. Ulba inter Ustkamenogorsk

et Buchtarminsk. Fl. Junio, Julio.

ZygophyllejE.

*
i 98 Zygophj llum brachypterum Rar. et Kir.

nov. sp.

Z. [Sectio 2. Fisch. Zygoph.} glabrum, lseve
?

caule herbaceo erecto; t'oliis planis conjugatis
;

foliolis oblon^is, inseqiiilatéris , latere interiore

subexcisis^ petalis
;

capsulis cylin-

draceis, marginé auguste alatis*—Simillimum Z.

Fabagini, sed foliolis angustioribus et pi seser-

tim capsulis ala angusta cinctis haud cegre ab

il lo dignoscitur.

Hab. in argilloso-salsis ad litlora meridionalîa

Jacus Noor-Saisan. Septembri legimus frucli-

bus maturis onustum. 2£.

RuTACEjE.

*
1 99. Jplophyllum perforation Karel. et KiriJ.

nov. sp.

A. glaberrimum , caule erecto ramosissimo
;

foliis petiolatis , a) ternis , lanceolatis
>
utrinque

acutis
y
pellucido punctatis

;
calycibus ovato-

lanceolatis acuminatis puberulis ; filamentis ad

médium usque auriculatis , barbato-ciliatis ;

capsulis carnoso-papulosis ; loculis maturitale

secedentibus , caducis , indehiscejitibus , mono-
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spermis. — Species distsnclissima , ex locuîis

drupaceis carne papulosa teetis îinleliiscenti-

bus sectioneîii propriani constitueri meretur.

An Ruta acutifolia DC. prodr. eadem planta ?

At folia m nostra omnia alterna, nec inferiora

opposita.—Semina laevia, testa membranacea.

Hab. in arenosis ad radicem mon ti uni Tar-

bagatai ad il. Uldschar et rivulum Burgan ; 11.

Majo , Junio. Eandem plantain in sterilibus

lapidosis montium Kurtschum Augusto mense

fructiferam legimus. 2/.

*200. Aplophyllum latifolium Rar. et Kir. no\7
. s p.

A. glaberrimum , caule erecto ramosissimo;

foliis petiolatis, alternis, Janceoîatis , utrinque

acutis, pellucido-punctatis; calycihns lato-ovatis,

acutiusculis
;

filanieiitpriini appendicibus bre-

,vibus, barbalo-ciliatis
;
capsulis

—Praecedenti simile, sed folia floresque majores

et calycis forma diversa»

Hab. in rnpestribns montium Tarbagatai ad

torrentem Dschany-bek. FL Majo. 2/,.

201. Dictamnus Fraxinella Pers. FI. Alt. il. p. 409.

In sylvaticis circa montes Tarbagatai ad il.

Uldschar et alibi freqtiens. Fl. Mrjo, Junio.

Leguminos^e.

202. Sophora alopeeuroides L. FJ. Alt. 11. p. ^1 09.

In saisis deserti Soongoro-Kirghisici hinc inde
;

nec non in arenosis sterilibus prope Seniîpa-

latinsk frequens. Fl. Majo, Junio.
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203/ Qnoris Mrcitia Jacq. Fi.: Ait, llf. p. 2^9. ïri

pratensibus ad fl. Kurtschum. Fi. Julio., Augusto.

Sfoui Medicago Jalbata G Fl> Mi. III. p. 250. In

pratensibus deserti Soongbro^Kirghisici ad il.

Uldschar
,
prope Ajagus et ad fl. Irtysch in

montosis frequens.- FI. MajOyr Juiiib.

205. Medicago lifpulina L. Fi. Ait. III. p. 251. In

pratensibus prope Semipalatinsk ; in montibus

Ktirtschnm et alibi, liaud frequens. Fi. Junio,

Juiio.

206. TNgmielta striata L. Fl. Alt. 1IÏ. p. 252. In

montosis déserti Soongoro-Rirguisici ad fl.

Ajagus. Fl. Majo.

*207. Trigonella orthoceras Rar. et Kir. nov. Sp.

T. [Buceras § 2.) anima , caulibus erectis

vel parum declinatis; foliolis cuneiformibus

argute dentatis
y

basi integerrimis
;

stipulis

linearibus întëgris aut basi dénttculatis; florîbus

subsessilibus
;
leguminibus 3. h. rectis , clivari-

cato-patentibus ' rètlcïil atb-rugôsis ; seminibus

com presso-cylindricis
,
utrinque oblique trun-

catis, rarlicLila non prominuta*—Maxime affinis

TV. pôlyceràtœ , tamen notis indicatis differre

yidetur.

Hab. in arenosis ad rivulum Bur^an circa

montes Tàrbaigatai. Sub fînem Maji deflorata. Q.

208. Trigonella platycarpos L. Fi. Alt. HT. p. 252.

In rupestribus môiitiuin Tarbagàtai ad torren-

tem Terekty rarior; fl. Majo. In montosis syl~

Ami. \%\\. Ar,> 26
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vaticis in ter Ustkamenogorsk et Buchtarminsk
;

fl. Junio, Julio.

209. Melilotus clentata W. Fl. Alt. III. p. 253. In

pratensibus prope Semipalatinsk. Fl. Junio

,

Julio.

210. Melilotus vulgaris W. Fl. Alt. III. p; 255. In

pratensibus ad fl. Irtysch frequens. Fi. Junio,

Julio.

211. Trifolium pratense L. Fl. Alt. III. p. 256. In

pratensibus ad fl. Irtysch. Fl. Julio.

212. Trifolium Lupinaster L. Fl. Alt. III. p. 258.

In pratensibus prope Buchtarminsk sat fre-

quens. Fl. Junio, Julio.

Yarietatis floribus dilute roseis fere lacteis

perpauca specimina inveninius in subalpinis

Tarbagatai ad torrentem Tscheharak-Assu, sub

finem Maji florentia.

213. Lotus angustissimus L. Fl. Alt. III. p. 259. In

sylvaticis prope Semipalatinsk ; nec non in

pratensibus ad fl. Rurtschum. Fl. Junio, Julio,

Augusto.

24 Lotus corniculatus L. Fl. Alt. III. p. 259. lu

herbidis prope Semipalatinsk. Flor. Junio, Julio.

215. Glycyrrhiza glandulifera W. et K. Fl. Alt.

III. p. 261. In arenosis deserti Soongoro-Kir-

ghisici hinc inde; props Semipalatinsk frequens.

Fl. Majo, Junio.

246. Glycyrrhiza asperrima L. Fl. Alt. III. p. 262.

In montibus Tarbagatai ad torrentem Dscha-
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quens. Fl. Majo.

217. Caragana arborescens Lam. Fi. Alt. I1L p.

263. In monfcosis prope Buclitarminsk. Julio

fructns maturat.

218. Caragana frutescens DC. Fl. Alt. III. p. 265.

In montosis deserti Soongoro-Kirghisici ire-

quentissima. Fl. Majo.

219. Caragana pygmœa DC. Fl. Alt. III. p. 265. In

montosis deserti Soongoro-Kirghisici ad *rivu-

kim Tschar. Fl. Junio.

220. Salimodendron argenteum Fisch. Fl. Alt. III.

p. 267. In arenosis deserti Soongoro-Kirghisici

ad fl. Kara lrtysch et lacum Noor-Saissan fre-

quentissinmm. Fl. Majo, Junio, Julio.

*221. Calophaca Soongorica Kar. et Kir. nov. Sp.

Differt a C. Wolgarica pedunculis calycibus-

que velutinis eglandulosis
;
praeterea bracteolae

calyci adnatse latiores et breviores quam in C.

Wolgarica. Species recognoscenda !

Hab. in arenosis deserti Soongoro-Kirghisici

ad fl. Uldschar circa montes Tarbagatai. Fl.

Majo, Junio. +l.

222. Sphœrophysa salsula DG. Fl. Alt. IV. p. 336.

In saisis deserti Soongoro-Kirghisici inter Kok-

bekty et montes Tarbagatai. Augusto fructus

maturat.

223. Oxjtropis pilosa DG. Fl. Aît. III. p. 280. Jn
pratensibus ad fl. lrtysch frequens. Fl. Junio.

22^. Oxjtropis diffusa Ledeb. Fl. Alt. III. p. 281.

26*



Iri bërbidis ad riwluffi Suehaja^tfetselika prope

Semipalatinsk. Fi. Junio, Julio.

225; OxytropGjlorihiuitfa Ait. III; p, 283.

In areito'sis- ad 81. Irtyscb et in montoslsL désert i

Soongoro-Kirgbisici frequens. Fl.: Map.
*ï§§. 'Oxyipopis .Jtoribundct {M£ii:imàr* ïbr.aekficat'pa

Kar. et leguminiotis calycem xluplol tan-

tum excedentibus.—Tarbagatai: in rupsstribns

et subalpinis- ad torrentem TscbebaKal£>AiièiJt

copiostssiiiie. Fi. Majo. 2/,.

227. Oxytropis sulphurea Lëdeb. Fl. Alt. III. p.

285. In alpibus Narymen, sinus, loeis berbèsi^

siccis ; née non in Monte Crucis propè Riddersk

.

¥i. Julio, Angusto.*

228. Oxytropis Soongorzcà TjCÏ FL Mt. lïl. p v 287.

In steriiibus lapido^i^ ^ontium l^ufctschàM;

°^ ÎJ 1

-Julio'' déflorata. î q wài«m\i [iy^k X) £ ï-iJB.

229. Oxytropis argfpophylla fl^àà&u ftiifôM tà |iï. p.

288^ Iivlate'rë* meridionaii ' ju;grNarymeia$js-, Jocis

deniissioribiis. Fi. Julio, Aiigusto.

%SQI Oxytropis frigidwYLixv. et Kir. iiov; Sp.

1 a
4 acaulis, pïiis adpressis vestita^ subsëricea

;

scapis folia paulo superantibus; folioiîs : nurae-

rdsis ovato-elïiptiéis oblougis^e{f acutius^ulisj

iloribàs capilatisi 6. 7. y ealyce dnpio lon^iori-

bùs; vexillo 1 alas çarlna longiores supërante
;

bracteis ovatis membranaceis^ calycis latitudine,

tubuiu subae^uailtibu^; ^Ieg.^«iliiibu^ loblongiè

muerone inflex:o Snpëratifc
, |
parce pubeseenti-

bus , sutura superiore inflexa ânguste meiu-
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branifera , ; seînihiLocuIaribiis.— Bracteœ [albo-

membranaceae lat*e
,

apice breviler aculaia?.

FJores pallide , violacei. Habitas O. alpicolœ

.iTtœcz.iy/sed- ab bac , sicict ab omnibus conge-

neribus 5 bractearum consistentia '

> forma et

Jongitudine facile distinguitur. c

Hab. in c alpinis i TarbagatàL ad torrentem

TscIlebaFak-Assu^ loeis, lapidosis. Fi, Majo^2£.
"231. Oxylropïs longibrcwteMa &ar. et Kir. nov. Sp.

O. acâulis y : piJia . paientibus raris vestita
,

viridis
;
scapis folia superantibus ; foliolis nu-

merosis ovalis^ ovalo-oblongisve , obtusis vel

acutiuscnlis ; floribus
; bracteis line-

tribus (ui pla nta; defloraia) calyce Jere duplo

longioribus, albo-villosis
;
leguminibus in Spicam

dispositis, ovato-oblongis
,
pilis^brevibus higris

et longiordbus albis • vestitis , rdstro subinflexo

ternîinâtisj sutura superi<)re_ profonde impressa,

suMnlocuIaribus.,—Habitus ifere Q, sflvaticœ ,

sed bracteis longissimis pilis elongatis vestitis

fructibusque Jongiôril)us abunde ^divei^sa, Magis

adbuc ad O. elongatam Titrez, accedit, sed in

lia c sutura utraque membran ifera , flores pitae-

sertim inferiores remoli
,
legumina subfaleata

,

folioJa longiora , et pubescentia caulis et folio-

rum copiosior, qnam in nostra specie.

Hab. in latere meridionali jugi Narymensis
,

locis deniissioribus. Initio Augusti fruetiferam

legimus^

232; Oxyéropis stitaica Pers, Fl. III.- p. 292.
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Narym : in humidis subalpinis ad torrentem

Ken-su. ïnitio Augusti florentem invenimus.

233. Astragalus hypoglottis L. FJ. Alt. III. p. 292.

In siccis deserti Soongoro-Kirghisici hinc inde.

FJ. Junio.

23^. Astragalus dasyglottis Fisch. DC. Prodr. II.

p. 282. — A. hypoglottis var. FJ. Alt. III. p.

293. — In herbosis deserti Soongoro-Kirghisici

ad rivulum Tonsyk. Fl. Majo.

235. Astragalus adsurgens Paîl. et FJ. Alt. III. p.

293. In liumidiiisculis deserti Soongoro-Kirghi-

sici ad radicem montium Aktschavly. FJ. Majo,

Junio.

*236. Astragalus Laxmanni Jacq. DG. Prodr. II. p .

287? non FJ. Alt. — Ab. A, Laxmanni Florae

Altaicae differt floribus cœruleo-violaceis, legu-

minibus ( cseterurn immaturis
)

calyce paulo

tantum longioribus , braeteis foliolisque angu-

stioribus et longioribus , Jato-linearibus nec

ovatis.

Hab. in pratensibus deserti Soon goro-Kirghi-

sici prope Ajagus. FJ. Majo, Junio. 2£.

237. Astragalus alpinus L.—-Phaca astragalina Fl.

Alt. III. p. 270. In alpin is Tarba gâtai ad tor-

rentem Tscheharak-Assu rarior ; in herbosis

alpinm Narymensium frequens. FJ. Majo, Junio.

*238. Astragalus unilatérales Kar. et Kir. nov. Sp.

A. cauie basi lignesceute , subdiffuso
,

gla-

briusculo; foliolis 3—5—jugis
,

pilis prostratis

raris vestitis, viridibus, inferne ovalibus obtu-
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sis, superne lanceolalis arutis, adultis fere gla-

bris; pedunculis folia duplo vel triplo superan-

tibus paucifloris ; floribus racemoso-umbellatis
;

calyce oblique truncato: dentibus lineari-subu-

latis, approximatis, unilateralibus
;
leguminibus

oblongo-triquetris
,
utrinque altenuatis

, sparse

pilosis, calyce duplo longioribus, bilocularibus.

—

Foliola majuscula. Stipulée inferiores concretae,

superiores libéra?. Flores intense rosei, breviter

pedicellati. Habitus ob folia majuscula omnino

distinclus ab A, ceratoide et afîinibus. Legu-

mina fere A. pycnolobi Bge , sed erecta nec

nutantia, foliola multo majora, inferiora obtusa,

stipulas acutiusculae nec acuminatae, caulis basi

lignescens etc. Ambigit inter Hjpoglottideos et

Onobrychoideos,

Hab. in montosis fruticetîs deserti Soongoro-

Kirghisici prope Arkalyk. Fl. Majo ; Junio

fruetus maturat. 2jL.

239. Jstragalus austriacus L. FJ. Alt. III. p. 298.

In montosis prope pagum Uimon. Augusto

fructiferum lectum.

2^0. Astragalus puberulus Ledeb. Fl. Alt. III. p.

299. In saisis deserti Soongoro-Rirgliisici inter

Usunbulak et Gorkoi piket. Initio Junii florere

incipit.

*2JM. Astragalus longipes Kar. et Kir. nov. Sp.

A. [Dissiliflori) cauîe erecto, puberulo , sui-

cato ; foliolis ovatis vel ovato-oblongis, obtusis,

9—40-jugis; pedunculis axillaribus folio 5—6-plo
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;

braoÇeis ffletn-

braii^ceis parvis pedicelfos snbseqiiantibus
; pe-

dicellis calyce diiplo brèviôribus ; dentibus ca-

:-J-ycinis- abbreviatis ; vexillo aîas cariiia >îbwgio-

res superante ,
etaarginato ; -a-lis integris obtu-

sis
;
teganiinibus ovato-oblongis^ triqnetris, sub-

biloGiilaris ; îoenlis ^-spermis.—Spicee Jongissi-

mse, ilores valbe rempli--, pu Iclire roseo-purpu-

rascentés. Pkirimis notis accedit ad A, wcioi-

dem
y tamen distinctus pubësceritia

?
ped iincu I is

^ et 6-plo su-

perantibus, flôribiis magis remotis, foîiolis bre~

vioribuSy basi seniper ovatis y pedicelîis brevio-

ribns bracteas subaefjuantibus
f

nec illis fere

dnplo forevioribusv

Hab. in alpinis et snbaîpiiiis Tarbagatai ad

torrentem Tsclieliarak-Assu. FJ. Majo, Jnnio.

2^2, Astragalus ^ulccêm -Fl. Alt. III p. 302; In

subsaJsis deserti Soorigoro-Kii^gliisici prope Aja-

gus ; née non in àrénosïs prope Semipalaliiisk.

Fl. Jimio. i^u^'i .-.^j^,^

Jstragalus Onobrychis-TiV-Fb Alt. III p. 302.

In pratensibuS ad fï. Irtysch frequens. Fi. Junio.

2HU-. Astragalus frutîcosus PaJl. Fh Alt. III p. 303.

J <var. floribus nlbidis. In rupestribus montium

Tarbagatai loco « Kotel » dicto. Fl» Majo.

2h5. Astragalm Jrbitsculà Fàlh ¥\. Ah. III p. 30)*.

In rnpestribUs deserti Soongoro-Rirgbisici inter

Ahadyr et Aj argus. Fi. M ifô*

*2W: Â^trctgalus horizontalîs Kar. et Kir. ho?. Sp.
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À. (Onobrychoidei)l erectus , fi ttticosus
?
suL-

se ri ce-us ; foîiolis 3-jugis lioearibus longissimis;

pédunculis folio multo longîoribus paucilloris

. (7—40); floribus umbellato-racemosis ; vexillo

alis longiore
;
leguminibus borizontalibus line*

aribus triquetris, adpresse nigro-alboque pilo-

sis
?
calyce multoties longîoribus, biloeularibus.

—

Qtiam maxime afiinis A, Arbusculœ , tamen

•difFerre videtur folioîis linearibus anguslissimis

et longissimis , fructibus etiam ahguslidribus

longioribusque) atque umbellis paucilloris ma-

gis corifertis.

Hab. in argillosis deserli Soongoro-Kirphisici

ad rivulos Tonsyk et Narym. FI. Majo.

*2k7. Astragaliis arcuatlis Kar. et Rir. nov. Sp.

A. [Onobrychoîdeï) suffruticosus , difïusus
,

pîJis

pitentibus centro afïixis sericeo-villosus ; folio-

lis oblongo-cuneatis Jl-jugis
;
pédunculis folia

ditplo et triplo superantibus paucifloris ; llori-

bus umbellato-racemosis breviter pediceîlatis
;

dentibus calycinis subulatis
;
leguminibus fal-

c.itis compressis , villoso-sericeis
,
calyce duplo

longîoribus.—Pili centro affixi, apicibus divari-

cato-patentibus. Pubescéntiae indole, legumini-

bus brevioribus atque foiïolis cuneatis a pro-

xhno A. compresse* LecL bene dislinctus.

Hab. in campestribus ad fl. ïrlysch in ter

Oiïisk et Semipalatinsk * nec non inter Dscbar-

lasch et Arkat deserti Sôongoro-Kirghisici. Fior.

Aprili et inilio Maji. 2/,
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2*i8. Astragalus chœtolobus Bunge in Stippl. n.

273. 2. la campestribus inter Semipalatinsk et

Ulugus. FI. Majo.

2^9. Astragalus macrolobus MB. Bge. Suppl. n.

Z7H-. 3? ïn apricis montium Tarbagatai ad tor-

rente ni Dscbany-bek ; nec non in arenosis ad

fl Burgan. Majo floret et fructificat.

250. Astragalus ceratoides MB. Bge. Suppl. n. 273.

H. In fruticetis deserli Soongoro-Kirgbisici prope

Arkat. Fl. Majo.

*251. Jstragalus albicaulis DG. Prodr. II. p. 289.

n. 70. In montosis arenosis deserti Soongoro-

Kirgbisici prope Ajagus. FJ. Majo.

252. Jstragalus vulpinus W. FJ. Alt. III. p. 318.

In subsaisis deserti Soongoro-Kirgbisici prope

Ajagus et Usunbulat:. Fl. Majo, Junio.

253. Astragalus Sieversianus PalL Fl. Alt. III. p.

318. Species sane curiosissima , sed melius re-

cognoscenda et cum icône Pallasiana compa-

rant! a ! — Habitat in pratensibus circa montes

Tarbagatai ad torrentes Dscbanybek, Terekty

Uldscbar, Karakol et Ulusty. Fl. Majo. Augusto

fructus maturat.

25^. Astragalus ellipsoïdeus Led. ce. elongatus Fl.

Alt. III. p. 319. In rupestribus deserti Soongo-

ro-Kirghisici prope Usunbulak copiosissime
;

nec non in montibus Aktscbavly. Fl. Majo.

255. Astragalus sabuletorum Ledeb. Fl. Alt. 111. p.

32 î. In rupestribus prope Arkaîyk et Usun-

bulak. Fl. Majo.
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*256. Astragalus physocalyx Kar. et Kir. nov. Sp.

A. [Anthyiloidei) caulescens, fruticosus, viri-

clis ; foliolis 7— 43 ovalibus lanceolatisve mu-
cronatis, supra glabris , subtus pilis raris ad-

pressis centro affixis vestitis
;
pedunculis folia

duplo superantibus
;

calycibus inflato-globosis

albo-villosis , dentibus nigricantibus , fîlifbrmi-

bus, tubum subaequantibus
;

leguniinibus in-

clusis lanceolato-triquetris, dense albo-villosis.—

•

Species distinctissima. Stipulée petiolo adantce !

Flores ocliroleuci.

Hab. in sylvis ad fl. Uldschar circa montes

Tarbagatai liaud frequens. Sub finem Maji dé-

floratus. \)

257. Astragalus Ammodytes Pall. Fl. Alt. III. p.

327. In arenosis ad fl. Irtysch inter Semijarsk

et Semîpalatinsk frequens. Fl. Aprili. Majo.

258. Astragalus roseus Ledeb. Fl. Alt. III. p. 330.

In arenosis prope Ustkamenogorsk. Fl. Majo,

259. Astragalus longiflorus Pall. Fl. Alt. 1IÏ. p.

331. In arenosis ad fl. Irtysch prope Semipa-

latinsk; nec non in campestribus deserti , So-

ongoro-Kirghisici prope Arkat. Fi. Majo.

260. Astragalus Schanginianus Pall. Fl. Alt. III. p.

332. In pratensibus ad fl. Uba prope muni-

mentum Ubinskoi. Julio fruetus malurant.

*261. Astragalus lanuginosus Kar. et Kir. nov. Sp.

A. [Caprinî) caulescens, villoso-lanuginosus
;

foliolis numerosis ovalibus obovatisque emargi-

natis; pedunculis axillaribus folio brevioribus



subracemosis
; laciniis calycinis subulatis, elon-

gatis ; floribus pubescentïbus
;
leguminibus pen-

dulis stipilatis , semi-lanceolatis
,

albo-pilosis
,

bilocularibus.—À proximo A. Schangiiiiano re-

ceclit caulibus longioribus, foîiolis einarginatis ,

floribus pubescentibus et leguminibus stipila-

tis : stipite longiusculo tubi calycini dimidium

fere sequante optîme distinctus. In A. Schan-

giniano legumina tantum basi longe attenuata,

non vere stipitata.

Hab. in arenosis ad rivulum Burgan circa

montes Tarbagatai; nec non in campestribus

ad radieem montium Aktscbavly., Fl. Majo. 2/,

362. Astragalus lactiflorus Ledeb. Fi. Alt. ITT. p.

333. In campestribus ad fl. Irtyscb inter Ko-

riakovo et Semipalatinsk frequens ; in monto-

sis deserti Soongoro-Kdrgbisici bine inde. Fl.

Aprili. Majo.

263. Astragalus buchtormensis Paîl. Fl. Alt. III. p.

335. In campestribus deserti Sooiigoro-Kirgbi-

sici inter Dscbartascîi et Arkat. Fi. Majo.

26
,

i. Astragalus Pallasii Fiscb. Fl. Alt. III. p. 336.

In saisis deserti Soongoro-Kirgbisici inter Usun-

bulak et Gorkoi piket. Juiiio fructiferum îe-

gimus.

*265. Heclysarum cchinocarpum Rar. et Kir. nov. Sp.

H. [Echmolobiuiir) eau le berbaceo erecto, fb-

Jiis 7-jugis ; foliolis oblongis
;
bbtusis, mucronn-

latis
,
supra gl abris , subtus scabris

;
peduncu-

lis folio duplo et triplo longioribus
;

spicis de-



mum elongatis ; lacirïiis calycinis subulatis

tubo longioribus; lomenti articulis H— 5 subro-

BtiïpdïM, .tomentosis, corapressis utrinque acu-

leolis gracilibus dense oblectis.—Lornenti acu-

leolis gracilibus longibus ab omnibus ejusdem

subdivj^ionis facile dignoscitur.

Hab. in rupestribus montium ïarbagatai ad

torrentem Dsebany-bek ; nec non in campes-

tribus circa montes Aktscbavly FL Majo. 2jL

, 226. Hedjsarum poljmorphum Ledeb.

et pumilum Fi. Alt. 111. p. 338. In môntosis

apricis deserti Soongorb-Kirgliisioi àd rivulum

Tscbakyrty. Fi. Majo.

y adscendens Fi. Alt. III. p. 339. In rupes-

tribus montium Arkalyk côpiosissime ; 4h Majo.

Nec non in môntosis prope Uimon; Augusto

àdh^^or^nsjfectiinii?

267r. Hedjsarum neglectum Ledeb. Fi. Alt. III p. 3^0.

In subalpinis Tarbagatai ad torrentem Tsebeba-

rak-Assu ; nec non in aipibus Narymensibus.

Fl. Majo, Junio.

268. Hedysarum obscurum L. FJ. Ait. I1L p. 3^4.

Narym : in subalpinis glareosis ad torrentes.

Julio fructificat.

269. Onobrychis arenaria DC. Fi. Ait. III. p 3'<2.

In pratensibus ad il. Irtysch frequens. Fi; Ju-

nio, Julio.

^270. Cicer Songaricum Stépb . DC. Prodr. IL p.

35JL i). 2. Cum description e Gandolleana 1. c.

ad unguem congruit.—lu rupestribus inontiu

m
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Tarba gâtai ad torrentem Tscbebarak-Assu. Flor.

Majo.

274 . Vicia megalolropis Ledeb. Fl. Alt. III. p. 3^.

lu umbrosis sylvaticis ad torrentem. Terekty

circa montes Tarbagatai ; nec non in pratis

montanis inter Ustkamenogorsk etBucbtarminsk.

Flor. Majo, Junio, Julio.

272. Vicia multicaulis Ledeb. Fl. Alt. III. p. 3^5.

In montosis sylvaticis ad fl. Narym , in fl. Ir-

tysch influentem. Julio fructus maturat.

273. Vicia sylvatica L. Fl. Alt. III. p. 3^7. In syî-

vis inter Ustkamenogorsk et Btichtarminsk. Fl.

Julio.

*27U-, Vicia branchitropis Kar. et Kir. nov. Sp.

Y. adpresse piloso-canescens ; foliolis mime-

rosis lanceolato-oblongis , altérais oppositisve
,

longiuscule mucronatis , nervis subparallelis

simpliciusculis, stipulis linearibus infimis tan-

tum semisagittatis
;
pedunculis elongatis folium

superantibus aut asquantibus ; racemis multi-

floris
;

stylis utrinque barbatis ; vexillo alas

paulo, carinam fere duplo excedente
;
legumi-

nibus oblongis corîaceis 5—6-speriiiis. — Viciœ

Craccœ babitu , at robustior et omnibus par-

tibus major. Folia longiora et flores majores
;

racemi magis elongati , floribus copiosioribus.

Stipulis prseter infimas linearibus indivisis et

proportione carinœ ad vexillum potissimum

differl.



443

Hab. in sylvaticis ad fl. Uldschar circa mon-
tes Tarbagat&i. FJ. Majo. 2/,

275. Vicia Cracca L. Fi. Alt. III. p. 3H9. In syl-

vaticis prope Semipalatinsk. FJ. Junio.

*276. Vicia tenuifolia Roth. var ? A genuîna V,

tenuifolia recedit : racemi s confertis brevibus
,

foliolis paucioribus (9— "16}, stipulis omnibus

semisagittatis, leguminibus oligospermis atque

superficie piloso-cana. Ad Viciant lilacinam ex

foliolorum numéro parum accedit , sed babi-

tus rigidus, strictus aliaeque nota? removent.-—

An species propria ?

Hab. in rupestribus montium Tarbagatai ad

torrentem Dschany-bek. Fi. Majo. 2£
277. Vicia sepium L. FJ. Alt. III p. 351. In pratis

prope Bucblarminsk. Fl. Julio.

278. Ervum tetraspermum L. Fi. Alt. III. p. 352.

In pratensibus montium Kurtscbum ; nec non

ad fl. Naryrn prope Malonarymskoi redut. Au-

gusto defloratum.

279» Laihyrus pratensis L. Fi. Alt. IÏI p. 353. In

pratensibus deserti Soongoro-Kirgbisici circa

montes Tarbagatai; ad 11. Irtyscli frequens. FL

Majo, Junio.

280. Lathyrus paliistrls L. Fl. Alt. III p. 355. In

bumidis ad il. Irtyscb prope Bucbtarminsk.

Fi. Augusto.

284. Lathyrus tuberosus L. FJ. Alt. III p. 353. In

fruticetis deserti Soongoro Kirghisici et in syl-

vaticis ad fl. Irtyscb frequens. FJ. Majo, Junio*



282. Lathyrus Alla: eus Ledeb. ...FI,- AU. III p. 355.

la rupestribus montium Aktsebavly et Tarba-

gatai. FL.Majo,

283. Orobus lutèus L. Fl. Alt. III p. 361. lu ru-

pestribus umbrosis montium Aktscliavly et Tar-

bagatai; nec non in montosis ad 11. Irtyscb.

FJ..Majo.

RoSACE.E.

2m, Amygdalus nana L. Fl. Alt. II p. 209. Ad
Jorrentes Dscbanybek et Terekty cirea montes

Tarbagatai ; nec non in montosis prope Bucb-

tarminsk. Majo jam fructificat.

*285. Spirœà Jlexuosa Fiscb. DC. Prodr. II p. 5^2.

n. In rupibus ^ ad il. Irtyscb. inter Ustka-

menogorsk et Bucntarminsk. Augusto semina

maturat.

286. Spirœa triloba L. Fl. Alt. Jl p. 2M.-In rupe-

stribus montium Arkat ; in rupibus umbrosis

montium Tarbagatai ad torrentem Tsebebarak-

Assu ; nec non in rupibus ad fl. Ulba inter

Uslkamenogorsk et Buebtaraiinsk. FJ. Majo.

287. Spirœa hypericifolia L. Fl. A!t. Il p. 2 H. In

eampjstribus ad IL Irtyscb et in montosis de-

serti Soongoro-Kirgbisici frequens. FJ. Majo.

288. Spirœa lœvigata L. Fl. Alt. Il p. 216. In sub-

àlpinis lapidosis ad riviiltinv Serschènfcà' -prc-pe

inunimentum Feklistovskoi; nec non in monte

Grucis prope Riddersk. Julio semina maturat.



289. Spirœa Ulmaria L. Fl. Alt. Il p. 217. In pra-

lensilms ad fl. Irtysch frequens. Fl. Julio.

290. Spirœa Filipendula L. FJ. Alt. II p. 248. In

campestribus désert i Soongoro-Kirghisici fi*e-

quens. Fi. Majo, Junio.

291. Dr) as octopetala L. Fl. Alt. lï p. 267. In ca-

cuniine lapidosa montis Crucis prope Riddersk.

Augusto fructus maturos profert.

292. Geum strictum Ail, Fiscli. et Mey . Index 111

sein., hort. Pelr. p. 36.

—

Geum intermédium Fh

Alt. Il p. 265, non Ehrh. — In rupestribus

montium Tarba gâtai ad torrentes Dschany-bek

et Terekty. Flor. Majo.

"293. Geum intermédium Ehrh. Fisch. et Mey. J. c.

p. 38 ? In glareosis ad torrentes circa montes

Tarbagatai rarius. F'» Majo.

29'K Rubus Idœus L. Fl. Alt. II p. 230. In monto-

sis ad iL Irlysch hinc inde. Julio fructificat.

295. Rubus cœsius L. Fl, Alt. II p. 230. In glareo-

sis ad torrentes circa montes tarbagatai llaucl

frequens. Fl. Majo.

296. Fragaria collina Ehrh. Fl. Alt* II p. 233. In

inontibus Aktschavly, locis herbosis. Fl. Majo.

297. Potentilla fruticosa L. Fi, Alt. il. p. 23^, In

montosis sylvaticis inter Ustkamenogorsk et

B uch ta r aiins k. Julio déflora ta*

Varietatem foliorurn lobis angustis incano-

sericeis invenimus in campestribus deserli So-

ongoro-Kirghisici prope Ajagus.

Ann. \%\\. N° IIL 27
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298. Potentilla conforta Bge. FJ. AU. IL p. 2'40.

var. foliis supra subsericeis. In rupestribus

cleserti Soongoro-Kirghîsîci prope Usunbulak.

FJ. Majo.

299. Potentilla approximata Bge. FJ. Alt. IL p. 2M .

In berbosis prope Semipalatinsk rarior. FI. Ju-

n io, Julio.

300. Potentjlla dasyphylla Bge. Fi. Alt. II. p. 2^3.

var» segmentis paucîorîbus* — Tarbagatai: in

alpinis rupestribus ad torrentem Tschebarak-

Assu. FJ» Majo.

301. Potentilla Soongorica Bunge. FJ. Alt. IL p.

2W. In montosis deserti Soongoro-Rirgbici prope

Ajagus. FJ. Majo.

*302. Potentilla tenella Turcz. Gâtai, fl. Baie. Dab.

In bumidi s alpinm Narymenslum ad torrentem

Ken-su. Fl. Julio, Augusto.

303. Potentilla bifurca L. FI. Alt. IL p. 2*45. In

campestribus deserti Soongore Kirgbisici et ad

fl. Irtyscb frequens. FJ. Majo, Junio.

*30JJ-. Potentilla imbricata Rar. et Kir. nov. Sp.

P. [Potentillastram Ser.) caule diffuso folio-

so ; foliis pinnatisectis 5—7-jugis
;

segmentis

utrinque sericeo-incanis, ovatis, imbricatis , in-

tegris bilobisve, terminal! trifido
;

stipulis ob-

longis trifidis vel subincisis
;

petalis calycem
sequantibus cuneato-obovatis

;
receptaculo vil-

loso
;
earyopsibus magnis rugosis. — Potentillœ

bifurcœ prsesertim ejus varietati canescenti ma-



xîme aîïinis , tameu prseler alias dotas difFert

caryopsibus magriis rugosis, nec laevibus.

Hab in arenosis deserti Soongoro-Kirgbisici

trans fl. Rurtschum et ad littera Septentriona-

lia lacus Noor-Srissan, rarior. Julio deflorata. 2jL

305. Potenlilla supina L. In pratensibus ad fl, Ir-

tysçli Line inde. fl. Junio
7
Julio»

306. Potentilla dealbata Bge, Fl. Alt. IL p. 250. In

berbosis prope Semipaîatinsk ad rivulum Su-

chaja-relscbka frequens. FI. Junio, Julio.

307. Potentilla argentea L. FL Alt. IL p. 252. In

pratensibus prope Bucbtarminsk. Julio deflo-

rata.

308. Potentilla canescens Bess. FL Alt. IL p. 253.

In pratensibus ad torrentem Tseheharak-Assu

circa montes TarbagataL Fl. Majo.

309. Potentilla chrysantha Trev. FL Alt. IL p. 253.

In gîareosis ad torrentes circa montes Tarba-

gatai ; nec- non in montosis ad fl. Narym. FL

Majo.

310. Potentilla recta L. FL Alt, IL p. 255. In are-

nosis sterilibus ad fl. Uldscbar deserti Soongo-

ro-KirgbisicL FL Majo.

314. Potentilla opaca L. FL Alt. IL p. 255. In cam-

pestribus ad radicem montium Ak.tscbavly ; in

siccis ad fl. Irtyscli liinc inde. Fl. Aprili, Majo.

312. Potentilla desertorum Bge. FL Alt. II. p. 257.

In rupibus umbrosissimis montium Arkat de-

serti Soongoro-Kirgliisici. FL Majo,

313. Potentilla gelida G. A. M,

—

P. grandiflora FL



Alt. II. p. 259. non L.—Tarbagatai : in alpinis

herbosis Tscheharak-Assu. FJ. Majo.

Var. Minor. In humidis alpium Narymen-

si am ad torrentem Ken-su. FJ. Julio, Augusto.

3U. Potentilla nivea L. FJ. Alt. II. p. 260. Tarba-

gatai: in aJpinis berbosis Tscheharak-Assu. Fl.

Majo.

315. Potentilla subacaulis L. FJ. Alt. II. p. 261. In

campestribus ad fl. Irtysch frequens. Fl. Majo.

316. Chamœrhodos erecta Bge. Fl. Alt. I. p. ^30.

In rupestribus deserti Soongoro-Kirghisici in ter

Usunbulak et Atkat. Fl. Junio.

317. Sibbaldia procumbens L. FJ. Alt. 1. p. ^28-

in rupestribus al pi uni Naryaiensyim. Augusto

fructus ma tu rat.

318. Agrimonia Eupatoria L. FJ. Alt. II. p. 20#.

lu pratensibus propè Ulbinskoi redut. Fl. Julio.

319. Alchimilla vulgaris L. Fi. A !

t. 1. p. 452. In

alpinis et subaipinis jugi Tarbagataici frequen-

tissima. Fl. Majo, Junio.

320. Sanguisorba carnea Fi sch. FJ. Ait. I. p,

In pratensibus ad fl. Irtysch et Buchtarma. FJ.

Julio.

321 . Sanguisorba alpina Bge. F. Alt. I. p. 4^2. In

subaipinis jugi Narymensis ; nec non in rupes-

tribus subaipinis Tarbagatai ad margines rivu-

lonun loco « Saja-Assu » dicto. Fi. Ji^io j Au-

gusto.

322. JRosa berberifolia PaJJ. FJ. Alt IL p. 22#. In
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montosis deserti Soongoro- Kirgbisici prope

Ajagus et circa montes Aktschavly. FI. Majo.

323, Rosa cinnamomea L. Fi. Alt. II. r. 227. lu syl-

vaticis prope Semipaiatinsk. FJ. Juiiio.

32^. Rosa pimpinrllifolia L. Fi. Alt. II. p. 227. In

rup jstribns mo n tinm Arkat frequens. Fi. Majo.

fi grandijlora Fi. Ait. ibid. In rupestribus

mon ti iim Ta rb a gâtai ad torrentem Dsckanybek

et Terekty. Fi. Majo.

325. Rosa oxya anllia MB. Fi. Alt. IS. p. 228. In

montosis deserti Soongoro-Kirgbisici bine inde.

Fl. Majo.

326. Rosa Gmeîini Bunge. FJ. Alt. II. p. 238. în

arenosis prope Semipaiatinsk. Fl. Majo , Junio.

327. Cratœgus sanguine a Pali. FJ. Alt. IL p. 221.

In syJvaticis prope Buchtarminsk. JuJio fructiis

mat lira t.

*328. Cratœgus sanguinea Pali. var. inermis.—Cra-

tœgo sanguineœ simillima, sed inermis! Planta

in loeo natali diiigentius observanda.

Hab. in montosis deserti Soongoro-Kirgbisici

ad fl. Ajagns. Fi. Majo. 1?.

329. Coloneaster vulgaris Lindl. Fl. Alt. II. p. 219.

In rupestribus montium Aktscbaviy ad 11. Ra-

rakol. Fl. Majo.

j8 melanocarpa Fi. Alt. ibid. In montosis

sylvaticis ad fl. Narym, prope Malonarymskoi

redut. Juiio fructus matnrat,

330 Cotoneaster uniflora Bge Fl. Alt. II. p. 220.
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Tarbagataî : in rupestribus subalpinis Tsche-

liarak-Assu. FJ. Majo.

Onagrarur.

331. Epilobium angustifolium L. FI. Alt. IL p„ 68.

In pratensibus ad il. lrtyscb. FJ. Junio , Julio,

332. Epilobium hirsùtum L. FJ. Alt. II. p. 69. In

pratensibus prope Serofpalatinsk. FJ. Julio.

333. Epilobium roseum Schreb. Fi. Alt. II. p. 69.

In inontibus Tarbagataî ad margines rivulorum

loco «Saja-Assu» dicto Fl. Julio.

*33'4. Epilobium montanum L. DC. Prodr. III. p,

M, In liuniidiusculis prope Bucblarniinsk. FL

Julio.

335. Epilobium olpinum L. Fl. Alt. II. p. 70. In

bu midis alpium INarym ad torreutein Ken-su.

Fl. Julio, Augusto.

336. Epilobium palustre L. Fi. Ait. IL p. 70. In

bu midis prope Semipalatinsk, Flor. Julio.

337. Trapa natans L. FJ. Alt. I. p. 1^9. In fl.

lrtyscb prope Krasnye-Jarki, locis lente fluen~

tibus. Julio fructificat.

Halorage^.

*338. Mjriophjllum pectinatum DC, Prodr, III. p.

68. lj, 2, Cura prseeedente. FJ. Julio,

*339. Callitriche autumnalis L, DC. Prodr. III. p.

71 . In inundatis ad fl. Kara-lrtyscb deserti

Soo n goro-Kirgbisici. FJ. Julio, Augusto.
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Lythrarie^.

*3kQ. Ammannia borysthenica DC. Prodr. III. p.

78. n. 40? A vera Am. borysthenica dhTert

calycibus 42
?
nec 8-40 dentatis , et staminibus

6, iiec k-5. An Speeies propria?

Hab. in bumidis ad fi. Rara-lrtyscb désert

i

Soongoro-Rirgbisici. Augusto deflorata. ©.

*3^H. Ljthrum microphyllum Rar. et Kir. nov. Sp.

L. {Hyssopifolici} glabrum , annuum, caule

erecto ramosissimo ; foliis iinearibus oblusius-

culis flore pleruinque duplo brevioribus ; Ilot i-

bus axiilaribus solitariis (rarius binis] subte-

trandris ; dentibus calycinis brevissimis oblusis
;

petalis oblongis (purpureis)
;

stylo eiongalo.

—

Folia minuta, flore cyiindrico pleruinque duplo

interdum triplo breviora, rarius in s uni mitât i-

bus caulis bine inde flores œquantia. Bracteee

lineares parvEe, multo lamen majores, quarn in

subsequentibus. Flores plerumque solitarii, ad~

jeeto sœpe ramulo abprtivo , more lytliri tri"

bracteati Scdzm., copiosissimi. Ab omnibus foliis

minutis facile dignoscitur.

Hab. in arenosis deserti Soongoro-Rirgbisici

inter fl. Rurtscbuin et lacum Noor-Saissan ,

rarissime. Augusto defloratum. Q.
*3^2. Lythrum linifolium Rar. et Rir. nov. Sp.

L. [Hyssopifolia) glabriusculum , annuum
,

caule ramoso; foliis Iinearibus elongatis, utrin-

que attenuatis; margine subtilissime scabris
,



*22

floribus axillaribus 2—k bexandris, folio mul(o

brevioribus ; dentibus calycinis subulatis lon~

giusculis
;
petalis obovatis (roseis)

;
stylo sub-

miUo.— Habitus L. Hyssopifoliœ y a quo dig-

uoscilur foliis longioribus, floribns veio brevi-

orihus , in axillis superioribus 2. 3. (in

axiJlis tamen iniis solilariis) et stylis subnullis,

nernpe stigmate suo brevioribus. Flores in

Lylhro HyssopifoJia semper in axiilis sol i ta ri i

et styli elongati, stigmata multoties excedentes.

An L. thesioides MB? sed capsulse ellipsoideo-

oblongae, nec glo bosse.

fiab. in pratensibus inontium Kurtscbum
,

rarissime. Fi, Julio. ©,
*3^3. Lythrum nanum Kar. et Kir. nov. Sp.

L. [Hyssopifolia) pumilum
,

glaberrimum
,

flnnuum; --caule erecto simplici aut ramoso ;

foliis obiongo-obovatis , basi cuneatis, obtusis,

lloribus axillaribus, solitariis, bexandris, brevi-

ter pedicelialis ; dentibus calycinis brevissimis
,

obtusis
j

petalis oblongo-ellipticis obtusis ( in-

tense roseis ).
—

• A L, Hyssop ;folia foliorum

forma, floribus majoribus et dentibus calycinis

brevissimis distinctissimum ; ab omnibus aliis

Ion si us distat.

Hab. in saisis buaiidis duserti Soongoro-

Kîrghisici inter Usunbulak et Gorkoi piket.

Fi. Junio, Q.

*3W< Lythrum micranihum Kar. et Kir. nov. Sp.

L. [Hyssoplfolia] pumilum
,

ajaherrimurri
,
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annuum , caule simplici aut ramoso ; foliis

oblongo-obovatis ; basi cimeatis , oblusis ; flori-

bus axillaribus
,

solitariis, boxandris , breviter

pcdicellatis ; dentibus calycinis brevissimis ob-

lusis; petalis ovato-ellipticis acutiusçulis (albis).

— Prsecedenti simillimum , tamen petalis bre-

vioribus acutîusculis albis differre videtur.

Bracteolae in utroque minutissimae vix con-

spicuse.

Hab. enm prœcedente eodemque lempore

floret. ©,

3k5. Ljthrum virgatum L. FJ. Alt. II. p. 203. In

pratensîbus ad fi. ïrtyscb frequens. FJ. Junio,

Julio, Augusto.

Iamariscine^;.

Tamarix laxa W. FJ. Alt. I. p. ^22. In argil-

Josis deserti Soongoro-Kirgbisici ad rivulum

Tonsvk prope Ajagus. FJ. Majo.

3*17. Tamarix ramosissima Ledeb. FJ. Alt. I. p.

U-2U-.— Potins varietas Tarn. Pallasii Desf., jam

observante celeb. C. A. Meyer. — In arenosis

ad Jacum Noor-Saissan. Augusto deflorata.

*3H8. Myricaria macrostachya Kar. et Kir. nov. Sp.

M. frulicosa, glabra ; foliis Jineari-laneeolatis,

sessilibns
?

obtusis ; caule monostacbyo , sub

spica longe denudato
,

spicis terminal ibus

eJongatis, basi interrnptis; bracteis lato-ovatis,

margine inembranaceis , acuminatis
,
pedicellos

excedentibus. — Planta 3— 7 — pedalis ,
spicee



fere sernipedaJes. Àffiuis M. Germanicœ , sed

spicis elongatis , basi interruptis, et caule sub

spica longe denudato videtur distiucta.

Hab. in insula fluvii Narym prope Malona-

rymskoi rednt, ad fines Chiliens es, Sub finem
Ju]ii oinnino delloralam legimus.

PauonychietE.

3'49. Herniarla glabra L. Fi. Alt. I. p. M8. In

Japidosis inter Bucbtarminsk et Krasnye-Jarki.

Julio déflora ta.

350. Herniaria hirsuta L. var. foliis adultis fere

glabris. — In arenosis prope Buchtarminsk.

Fi. Julio.

*35 /
l. Lepigonum ruhrum Fries. —- Arenaria rubra

L. DG. Prodr. I. p. W\. In saisis deserti

Soongoro-Kirghisici ad rivulum Bugas, nec non

prope Semipalatinsk trans fl. Irtysch, ad lacus

salsos. Augusto semina maturat.

*352. Lepigonum médium Fries. s- Arenaria média

DC. Prodr. I. p. #01. Cum praecedente.

353. Lepigonum salsugineum Fiscb. et Mey, —
Arenaria salfuginea Bge. Fl. Ail. II. p. 163.

—

In saisis deserti Soongoro-Kirghisici inter Usun-

bulak et Gorkoi piket. Fl. Junio.

CràSSULACEjE.

35h. Cotylédon Lievenii Ledeb. FJ. Alt. II. p. 497.

In saisis deserti Soongoro-Kirghisici inter



Arkalyk et Dscbartascb j nec non in argillosis

prope Ajagus. FI. Majo.

355. Cotylédon spinosa L. FI. Alt. II. p. 200. In

montosis apricis inter Ustkamenogorsk et

Biichtarminsk frequens, Fl. Julio, Augusto.

Var. pusilla; in rupestribus prope Bucbtar-

minsk rarior.

356. Sedum purpureum Link. Fl. Alt. II. p. 490.

In pratensibus ad fl. Bitclilarma. FL Julio ,

Augusto.

357. Sedum vulgare Link. Fl. Alt. IL p. 491. In

rupestribns alpis Studenaja prope Bucbtar-

minsk . Fl. Augusto.

358. Sedum Ewersii Ledeb, Fl. Alt. IL p. 4 9L In

rupestribns subalpinis jugi Narymensis fre-

quens. Fl. Julio, Augusto.

359. Sedum hybridum L. Fl. Alt. II. p. 4 92. In

rupestribus montium Aktscbavly ad fl. Kara-

kol. Fl. Majo, Junio,

360. Sedum elongatum Ledeb. Fl. Alt, IL p. 493.

In subalpinis Tarbagatai ad torrentem Tscbe-

harak-Assu ; in rupestribus alpium Narymen-

sium. Fl. Majo, Junio.

Anatrope^e.

*361. Tetradiclis salsa Stev. C. A. M. enum. pl.

cauc. casp. — Anatropa tenella Ebrenb. Genus

boc , monente clar. Bunge , omni jure fami-

liam propriam, Crassulaceis proximam, consti-

tuer! meretur. — In saisis deserti Soongoro-
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Kirgbisici inter Usunbulak et Gorkoi piket

,

specimina perpauca , Junio flore n lia., inveni-

mus.

FlCOIDEvE.

362. Nitraria Schohéri L. FJ. Alt. II. p. 202. In

arenosis deserti Soongoro-Kirghisici ad fl. Kara-

Irtyscb et Jacum Noor-Saissan frequens. Au-

gusto fructus maturat.

Grqssulaïue.e.

363. Ribes rubrum L. Fl. Alt. ï. p. 267. Tarba-

gatai : in rupestribus unibrosis ad torrentem

Dscbanybek. Majo defloratum.

36^ Ribes nigrium L. Fl. Alt. I. p. 269. In subal-

pinis asperis ad rivulum Serscbenka prope

munimeut ilm Feklistovskoi. Julio fructus ma-

turat.

*365« Ribes cûneatum Kar. et Kir. nov. Sp.

R. {Grossularioe} aculeis slipularibus sparsis-

que gracilibus; foliis cuneato-ovatis profunde

trifidis ; lobis acutis incise serratis , junioribus

tenuissime puberulis , adultis glabrîs ; racemis

erectis glabriusculis , foliis longioribus
;

pedi-

cellis bracteas eequantibus
,

calycibus planis

glabris
?
baccis — Froximum R.

pulchelîo , DiacantJiœ et saxatili ; tamen ab

omnibus salis dislinctus
,

nempe a priore :

foliis basi cuneatis, vix ac ne vix ad nervos

marginemque puberulis , floribus flavido —
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vircscentihus, et aculeis longioribus tenuiori-

busque; a secundo : foliis profundius incisis
,

pedicellis longioribus bracteas aequanlibus, nec

iJlis brevioribus, alque prœsentia aculeorum

sparsorum in caille; denique a R. Saxatili

racemi s folia superantibus multifloris , floribus

minoribus virescentibus
?

staminibus calyce

muito brevioribus , nec sepala subœquanlibus.

Stylus bifidus inclusus.

Hab. in rupestribus umbrosis montium Arkat

deserti Soongoro-Rirghisici. FJor. Majo.

366. Ribes aciculare Smith. Fl. Alt. I. p. 272. In

rupestribus montium Tarba gâtai ad torrentes

Dschany-bek et Terekty. Majo defloratum.

Saxifrâgacejë.

367. Saxifraga cordifolia Haw. DC. Prodr. IV. p.

38. — Saxifraga crassifolia <var. Fl. Alt. lï.

p. 447.-— In lapidosis alpiinn Ulbensium et

Narymensium. Fl. Junio, Julio.

368. Saxifraga Hirculus L. Fl. Alt. IL p. 421. In

humidis alpium Narymensium frequens. Fl.

Julio, Auguste

369. Saxifraga Sibirica L. Fl. Alt. II. p. 421. Na-

rym: in subalpinis glareosis ad torrentem

Ren-su. Fl. Julio, Augusto.

370. Saxifraga cernua L. Fl. II. p. 422. ïarbaga-

tai: in subalpinis rupestribus Tscheharak-Assu

FI. Majo.
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Umbellifer^e.

371. Erjngium planum L. Fl. Alt. ï. p. 369. In

pratensibus ad fl. Irtysch frequens. FI. Junio,

Julio.

372. Trima ramosissima Fisch. FJ. Alt. I. p. 357. In

pratensibus ad fl. Buchtarma ; nec non in

campestribus deserti Soongoro-Kirghisici prope

Arkalyk. Flor. Junio, Julio*

373. Schultzia crinita Spreng. — Âthamanta crinita

Ledeb. Fl. Alt. ï. p. 326. Narym : in subalpinis

glareosis ad torrentem Terekty. Julio deflorata.

37^. Aegopodium Podagraria L. Fl. Alt. I. p. 35^.

lu sylvaticis ad fl. Uldscliar circa montes Tar-

bagatai. Fl. Majo, Junio.

*375. Bunium? capillifolium Kar. et Kir. nov. Sp.

B. [Caroides DC?} bulbo subgloboso ; caule

ramoso , folioso ; foliis triternatisectis , laciniis

capillaribus longissimis ; involucro utroque k-5

pliyllo setaceo
;
petaîis ( albis ) lato-obcordatis

eum lacinula inflexa ; fructibus

Hab. in montosis sylvaticis deserti Soongoro-

Kirghisici ad fl. Uldscliar. Sub finem Maji flo-

rere incipit.

376. Sium Sisarum L. Fl. Alt. I. p. 351. In humi-

dis in ter Ustkamenogorsk et Buchtarminsk
;

nec non ad fî. Narym. Fl. Julio, Augusto.

377. Sium lancifolium MB, FJ. Alt. I. p. 352. In

sylvaticis prope Semipalatinsk r$ ri-us. Fl. Julio.

378. Bupleurum multinerve DC. Prodr. IV. p. 4 30.
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n. 23.

—

Bupleurum ranunculoides FI. Alt. î. p.

3JJ-7. non. L.—In rupestribus alpium Narymen-

sium. Fl. Julio, Augusto.

379. Bupleurum aureum Fiscb. FJ. Alt. I. p. 3^8.

In montosis sylvaticis ad fl. Ulba et Narym. Fl.

Julio, Augusto.

380. Bupleurum falcatum L. FJ. Alt. T. p. 3*19. In

montosis fruticetis ad fl. Irtysch , Buchtarma

et Ulba frequens. Fl. Julio
,
Augusto.

*38l. Seseli Lessingianum Tnrcz. in litt.

S.
(
Hippomarathroicles ) caule crasso, tereti,

striato , ramoso
,
rigido , tenuiter pubescente

5

foliis glaucis quadripinnatisectis : segmentis li-

nearibus abbreviatis crassis , involucro nullo
;

umbella 2-7-radiata ; involucelli foliolis ad mé-

dium connatis
,

apice subultais , umbellula

multo brevioribus; fructibus villosis : costis in-

crassatis valleculis latioribus.

a. radiis umbellae 2-5, segmentis foliorum

acuminato cuspidatis.—Seseli gummiferum Less.

pl. exs. In deserto Kirgliisico orientaliore. 2£.

/3. radiis umbella? U--7
,

segmentis foliorum

obtusiusculis.

—

Bubon eriocephalus Pall.—For-

san distincta species , sed varietatis a tantum-

modo unicum spécimen floriferum vidi. An S,

cuneifolium MB ? sed segmento non cuneata
;

a S. gummifero Smitb. longius distat um h el lu-

lis pauciradiatis et involucellis abbreviatis um-
bellulis multe brevioribus. — Hahital in saisis

deserti Soongoro-Kirghisici inter fl. Kurtscbum



et lacum Noôr-S iissan
?
uhi nu ne- Julio mense

florentem legimus ; nec non in Tureomania

boréal i. 1g.

382. Seseli Hippomarathrum L. FI. Atl. ï. p. 335.

In campéstribus deserti Soongoro - Kirgliisici

inter Arkalyk et Dsebartaseb. Junio floret

333. Seseli strictuni Ledeb. FI. Alt ï. p. 338. In

càmpis siccis deserti Soongorô-Kirghisici prope

Ahany-katy. Augusto defloratum.

381. Libanotis Buchtormensis DC. Prodr. IV. p.

^9. n. 4.

—

Seseli Bucitlormense Koch. Fi. Alt.

I. p. 3JH. — In pratensibus ad fL Irtyscb. Fl.

Julio
,
Augnsto*

385, Libanotis Sibirica G. A. M.

—

-Libanotis vulga-

ris DC. s. Sibirica DC. Prodr. IV. p. 150.—

Seseli athamantoides Ledeb. Fl. Alt. I. p. 3^2.

In sylvaticis prope Semipalatinsk. Fl. Julio.

386. Libanotis condensata Fisch. et Mey.

—

Atha^

manta condensata L. Fl. Alt. I. p. 325.—Narym:

in subalpinis sylvatis ad torrentem Terekty.

Fl. Julio
,
Augusto.

*387. Cenolophium Fischeri Koeb. DC. Prodr. IV*.

p. 452. In saisis deserti Soongoro - Kirgbisici

ad rivLilum Bugas, rarissime. Fl. Julio, Augusto.

388. Conioselinum Fischeri Wiinm» et Grab. DC.

Prodr. IV. p. AQK.—Selinum Gmelini Fl. Alt. L

p. 318. — Narym : in subalpinis sylvaticis ad

torrentem Terekiy. Fl. Julio.

389. Peucedanum officinale L. Fl. Alt. h p. 30$. -la
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pralis'ad fl. Irtysch , Ulba et Bucbtarma fre-

quens. FL Julio, Auguste

390. Peucedanum elatum Ledeb. Fi. Ail. \. p. 30^.

In pratensibus circa montes Tarbagatai et

Aktscliavly frequentîssimtim. Fi. Majo.

39 1. Peucedanum dissectum Ledeb. FJ. Alt. I. p.

306. In campes^ribus ad radiesm. montium Tar-

bagatai et Aktscliavly. Fl. Majo, Junio.

392. Peucedanum canescens Ledeb. Fl. Alt. I. p. 307.

Jn montosis deserti Soongoro - Kirgbisici prope

Ajagus. Fl. Majo, Junio.

393. Peucedanum gracile Ledeb. L. Fl. Alt. I. p.

308? — Species ob specimina incompleta non

rite determinanda. Hab. cum praece dente; Fl.

Majo.

39^. Peucedanum Baicalense Kocb. DC. Prodr. IV.

p. 479. n. 43.

—

Peucedanum polyphyllum Le-

deb. FJ. Alt. I. p. 34^. —In arenosis Prope Se-

mipalatinsk. FJ. Junio.

395. Pachypleuruni alpinum Ledeb. FJ. AJt. L p.

297. Tarbagatai: in alpinis berbosis Tsche-

harak-Assu ; fl. Majo. In alpibus Narymensibus

Augusto legimus fructibus maturis onusturn.

*396. Turgenia lat'folia Hoffm. DC. Prodr. IV. p.

218. n. A. In- sylvaticis ad fl. Uldscliar circa

montes Tarbagatai. Fl. Majo.

397. Anthrlscus nemorosa Spreng. Fl. Alt. I. p. 361.

Narym : in subalpinis sylvaticis ad tprrentem

Terekty. Augusto fructificat.

*398. Chœrophyllum Prescotii DC. Prodr. IV. p.

Ann. 48M. N° IIP 28



225. n. 5. In montosis fruticetis deserti Soon-

goro-Kirgliisici prope Arkalyk, — Junio deflo-

ratum.

*399. Sphallerocarpus longïlobus Kzr. et Kir. nov. Sp.

S. follis quadripiimatisectîs ; lobulis anguslis,

linearibus ,
elongatis , distantibus ; involucellis

3-5-pbyllis glabris
; stylopodio conico; slylis

longis -, revolutis. — Cbaracteribus expositis a

Sphallerocarpo Cymino optime cl isti rictus, nam

huic folia bipinnatisectay segmenta bipinnati-

fida , lobulis brevioribus confluentibxis , invo-

lucella villosa
,
stylopodium depressum et styli

brèves, patentes , rectL- Flores in nostro etiam

majores et mericarpîa angnstiora, jugis tenuio-

ribus. Semen sulco profundo involutum.

Hab. in rupestribus montium T&rbagatai ad

torrentem Dsclianybek. FL Majo.

JlOO. Cachrys odontalgica Pall. Fl. Alt. I. p. 365.

In montosis deserti Soongoro-Rirgbisiei inter

Arkalyk et Dschartascb. FL Majo.

J101. Cachrys macrocarpa Ledeb. FJ. Alt. I. p. 36#-

In montosis deserti Soongoro-Rirgbisiei prope

Ajagns. Fl. Majo.

Caprifoliace^e.

Sambucus racemosa L. FL Alt. I. p. ^20. In

sylvis inter Ustkamenogorsk et Buclitarminsk*

Julio fructus maturat.

1^03. Lonicera Sieversiana Bunge. SuppL n. 62. —
Lonicera microphylla ce robuslior FL Alt. I. p.
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2J*9.— In rupestribus montium Arkat et Tarba-

gatai ; nec non inter Buchtarminsk et Kras-

uye-Jarku FJ. Majo.

Wh. Lonicera Xylosteum L. FI. Alt. I. p. 250. Tu

montosis deserti Soongoro-Kirgbisici prope Aja-

gus, FJ. Majo.

^05. Lonicera Talarica L. FJ. Alt. I. p. 250. In

montosis deserti Sooagoro - Kirghisiçi frequens.

FJ. Majo.

RuBIACEjE,

U06. Asperula Aparine Scliott. FJ. Alt. L p, 439. In

humidiuseulis ad rivulum Sersclienka prope

munimentiuri Feklistovskoi. Julio deflorala»

U07. Galium Aparine L. FJ. Alt. I. p, 433, In ru-

pestribus umbrosis montium Tarbagatai ad tor-

rentem Tscliebarak-Assu. FJ. Majo.

U08. Galium spurium L. Fl. Alt. I. p. 43#. ïn ru-

pestribus montium Tarbagatai ad torrentem

Dsc banybek ; in umbrosis sylvaticis ad fï. Kurt-

scbùm. FJ. Majo, Jtinio»

*HQ9. Galium Vaillantii DG. Prodr. IV. p. 600. n.

\\\. In rupestribus montium Tarbagatai ad

torrentem Dschany-bek. FJ. Majo.

HiO. Galium palustre L. FJ. Alt. I. p. 435. -In hu-

midis ad rivulum Sucbaj a-re tsclika prope Se-

mipalatïnsk. Fi. Junio, Julio.

M h Galium boréale L. Fl. Alt. I. p. 436.

var. a. In lapidosis ad fl. Ulba inter Ustka-

menogorsk ; in subalpinis ad rivulum Serschen-

28*
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ka prope munimenlum Feklistovskoi. Fi. Junio,

Julio.

var. y. In campestribus deserti Soongoro-

Rirghisici frequens. FJ. Majo, Junio.

JH2. Galium verum L. Fl. Alt. II. p. 438. In are-

nosîs ad fl. Uldschar circa montes Tarbagatai.

Fi. Majo, Junio.

Valérianes.

JH3. Patrinia Sibirica Juss. Fl. Alt. I. p. 4 31. In

lapidosis alpium Narumensiym. Julio fructus

niaturat.

Patrinia intermediaRoem. et SchuJt. DG. Prodr.

IV. p. 62^. h. 2.

—

Patrinia rupestris Fl. Alt. I.

p. 430. non Juss.—In lapidosis mont lum Akt-

schavJy ad fl. Karakol. Fl. Majo, Junio.

JH5. Valeriana dubia Bge. FJ. Alt. I. p. 52. In

pratensibus ad torrentern Tscheharak-Assu cir-

ca montes Tarbagatai. Fl. Majo.

H\Q. Valeriana tuberosa L. Fl. Alt. I. p ?
53. In

liumidiusculis ad fl. Irtysch inter Roriakovo et

Semipalatinsk. Fl. Aprili
,
Majo.

DlPSACEjE.

*H /Ï7. Cephalaria dipsacoides Rar. et Rîr. nov. Sp.

C.perennis, caule striatobasi retrorsum setoso,

caeterum glabro , foliis ; paleïs longe ari-

stalis, involucello denticulato-repando, obtusis-

simo, mutico ; corollis ( cseruleis ) exterioribus

radiantibus.—Specimina jam foliis delapsis lec-

ta. Capitula magnitudine Cephalaria? alpinœ.
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PciJeae ovato-oblongse, abruptae aristatae. Species

distinctissima !

Hab. in campestribns ad radicem montium

Tarbagalai, non procul a custodio Chinensium,

qui Dschigarma-Karaul vocàtûr. Primis diebus

Septembri legimus fructibus maturis onustam.2jL.

*JH8. Scabiosa rhodantha Kar. et Kir, nov. Sp.

S. ( Aster'ocephalus) anima, caule dichoto-

mo ; fobis oblongis hirsutis integris
;
capitulis

parvis longe pedunculatis 5-7-floris ; involecri

biserialis 8-pbylli foliolis ovato lanceolatis, ilore

longioribus ; corollis omnibus irregularibus
,

calycis limbo sessili , setis longissimis.—Corolla?

rosese. Receptaculum epaleaceum villosum. Stirps

habita Se. Olivier

i

, sed minus ramosa , folia

latiora viridia , involucri foliola ovato-oblonga

nec ovata. floribus Jongiora, et corolee roseee

nec albae. Accedit etiam ad Se. micrantham

Desf. , at capitula pauciflora , corollae valde

inaequales foliaque omnia indivisa.

Hab. in arenosis ad rivulum Burgan circa

montes Tarbagatai. Sub finem Maji mensis flo-

rere incipit. O
JH9. Scabiosa Isetensis L. Fl. Alt. L p. 428. In

campestribus deserti Soongoro-Kirghisici prope

Ajagus. FI. Julio.

Jf20. Scabiosa ochroleuca L. DC. Prodr. IV. p. 658.

—Scabiosa ColumbariaYï. Alt. I. p. V27. — ln

pratensibus ad fl. ïrtysch et in montosis deserti

Soongoro-Kirghisici frequens. Fl. Junio, Julio.
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Composite.

U2h Tussilago Farfara L. FJ. Alt. IV. p. 53. In

glareosis ad torrentes circa montes Tarbagatai

hincinde. Majo deflorata,

&22. Aster alpinus L. FJ. Alt. IV. p. 95. lu her-

bidis subalpinis jugi Narymensis; nec \ non in

alpibus ad fl. Ulba. Fl. Julio.

^23. Tripolium vulgare Nées. DG. Prodrom. V. p.

253.—Aster Tripolium L. FJ. Alt. IV. p. 98.

—In argilloso-salsis deserto Soongoro-Kirgliisici

ab littora meridionalia lacus Noor-Saissan. Sep-

tembri défloratum.

H2h> Galatella dracunculoides DG. Prodr. V. p,

256.— Aster dracunculoides Fl. Alt. IV. p. 97.

a radiata. In montosis sylvaticis ad fl. lrlysch

et Ulba frequenSt Fl. Julio, Augusto.

(3 discoidea. In saisis deserto Soongoro-Kir-

ghisici inter fl. Kurtsclium et lacum Noor-Sais-

san. Augusto florens.

*h25. Galatella punctata DC. y. insculpta Prodr, V.

p. 255.—In arenosis deserti Soongoro-Kirgbisici

trans fl. Kurlscbum rarior. FJ. Augusto.

&26. Galattella Hauptii Lindl. DG. Prodr. V. p.

256:—Aster Hauptii Fl. Alt. IV. p. p. 400. In

montosis aprieis inter Ustkamenogorsk et Bncli-

turminsk frequens ; nec non in deserti Soon-

goro-Kirgîiisico prope Ajagus. Fl. Julio , Au-

gusto.

*k%7. Galattela squamosa DG. Prodr, V. p, 257. u.



42. In arenosis prope Semipalatinsk. Fi. Augusto.

2*28. CaUmeris Altaica Nées. DC. Prodr V. p. 258.

—Aster AUaicus W. FJ. Alt. IV. p. 99. — In

are nos i s ad il. Bucblarma prope Buclitarminsk

freq liens; nec non in apricis mon liuni Tarba-

gâtai orienta liorum. FJ. Julio, Augusto.

'k29. Erigeron acris L. Fl. Alt. IV, p. 89 In lier-

bosis subalpinis acl rivulum Serscbenka prope

m unimentum Fekiislovskoi. Fl. Julio.

2*30. Erigeron pulchellum DC. Prodr. V. p. 287. n.

28. — Erigeron alpinus j8 eriocaljœ Led. Fl.

Alt. IV. p. 91.—Tarbagatai: in subalpinis ad

torrentem Tscbebarak-Assu rarius; Majo llore-

re incipit. — In berbosis alpium Narymensium

Augusto florentem legimus.

2*31. Solidago Virgaurea h. FL Ait. IV. p. 401. In

montosis et subalpinis inter Ustkanienogorsk et

Buclitarminsk frequens. Flor. Julio, Augusto.

*#32. Linosyris punctata Cass. DC. Prodr. V. p.

352.—In arenosis prope Buclitarminsk ; in de-

serto Soongoro-Kirgbisico ad lacum Noor-Sais-

san
,
prœsertim in promontorio Barcbot copio-

sissime. Fl. Julio, Augusto.

2*33. Conyza Altaica DC. Prodr. V. p. 380. n. 25.

—Erigeron ciliatus Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 92.

— In ruderatis prope pagum Sogra ; nec non
\

%
\ arenosis prope Semipalatinsk. FJ. Augusto ,

Septeinbri. — Variât caule humiliore et altio-

re, erecto et adscendente , imo procnmbente.

Inula Helenium L. Fl. Alt. IV. p. 9k. In syl~
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vaticis ad fl. Irlyscli et in môntosis deserti Soon-

goro-Kirgbisici frequens. Fl. Junio, Julio.

#35. Inula Britannica L. FJ. Alt. IV. p. 9#. In pra-

fensibus ad fl. Irtysch ; nec non in campis sic-

cis deserti Soongoro-Kirgbisici. Fl. Junio, Julio*

*H36. Inula macrophylla Kar. et Kir. nov. Sp.

I. ( Limbarda ) lierbacea
,

perennis ; caule

ramoso
,

paniculato
,
polycephalo ; foliis infe-

rioribus petiolatis , in petioluin decurrenlibus
,

oblongis , ad nervos pilosis
,
superioribus sessi-

îibus, semiamplexicaulibus; involucri squamis

imbricatis, acuminato-cuspidatis, exappendieu-

latis, scabriusculis. — Planta 3-5-pedalis. Folia

inferiora sescjuipedalia. Habitus 1ère S. Helenii,

imo achsenia ( immatura )
telragona videntur

,

sed squamarum forma diversissima.

Hab. in sylvis ad torrentes Uldschar et Te-

rekty circa montes ïarbagatai. Ultimis diebus

Maji mensis florere incipil. 2/,.

H37. Pulicaria vulgaris Gœrtn. DC. Prodr. V. p.

k78.—Inula Pulicaria L. FJ. Alt. 1Y. p. 93. —
In arenosis ad fl. Ulba prope Ustkamenogorsk

;

nec non in sterilibus arenosis deserti Soormo-

ro-Kirgbisici in ter fl. Kurtsebum et lacum

Noor-Saissan. FJ. Julio
,
Àugusto.

JJ38. X mthium strumarium L. FJ. Alt. IV. p. 2#3<

In arenosis ad fl. Ulba prope Ustkamenogorsk.

FJ. Julio, Augusto.

JI39. Bidens cernua L. FJ. Alt. IV. p. 52. In bumi-

dis prop? pigum Sogra. Fl. Julio, Augusto.



MO. Bidens tripartita L. Fl. Ait. IY. p. 53. In hu-

miclis ad fl. Narym. Fl. Julio, Augusto.

kkl. Ptarmica alpina DC. Prodr. Vf. p. 22. —
Achillea alpina Fl. Alt. IV. p. 423. — In subal-

pinis ad rivulum Serschenka prope mu nimen -

tum Feklistovskoi ; nec non in alpibus Nary-

mensibus. Fl. Julio.

Uk2. Ptarmica impatiens DC. Prodr. VI p. 22.

Achillea impatiens L. Fl. Alt. IV. p. 423. —
In montosis ad fl. Ulba prope Ulbinskoi redi.it.

Fl. Julio.

Ptarmica speciosa DC. Prodr. VI. p. 23. —
Achillea speciosa Haenk. Fl. Alt. IV. p. 422.

—

In pratensibus ad fl. Buclitarma prope Bucli-

tarminsk. Fl. Julio, Auguste.

km. Ach'llea setacea W. et K, DC. Prodr. VI. p.

25.—Achillea Millefolium Fl. Alt. IV. p. \V\.

—In montosis ad fl. Irtyscli et in campes tri-

bus deserti Soongoro-Kirghisici freauen s. Fl.

Julio, Augusto.

m^. Achillea magna L. Fl. Alt. IV. p. 42J*. In

pratis montanîs inter Ustkamenogorsk et Bucli-

tarminsk. Fl. Julio.

M6. Achillea nobilis L. Fl. Alt. IV. p. 42^. In

berbidis circa rupes inter Usunbulak et Arkat.

Fi. Junio.

M7. Pyrethrum ambiguum Ledeb. Fl. Alt. IV. p.

4 48. In rupestribus montium Tarbagatai ad

torrente s Dschanyhek et Terekty ; fl. Majo. nec
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non in lapidosis subalpinis jugi Narymensis
;

FJ. Julio
,
Auguste

MS. Pyrethrum achilleœfolium MB. El. Alt. IV. p.

\%\, In arenosis sterilibus deserti Soongoro-

Kirghisici ad rivulum Tonsyk prope Ajagus.

Fl. Junio.

kU9. Pjrethrum tanacetoides DC. Prodr. VI. p. 59.

ii. 33. — Pyrethrum millefoliatum FJ. Ait. IV.

p. 420. non W.—lu sylvaticis ad fl. UJdschar

circa- montes Tarbagatai ; fl. Majo , Junio. Nec

non in montibus Narymensibus , locis démis-

sionbus ; fl. Julio, Augusto.

U50. Pyrethrum discoideum Ledeb. Fl. Alt. IV. p.

\ 49.—In saisis ad fl. Irtyscli non procul a Se-

inipalatinsk ; nec non in argillosis deserti Soon-

^oro-Kirgbisici prope Ajagus. Fi. Majo.

U5 1 . Artemisia Dracunculus L. Fl. Alt. IV. p. 88.

lu pratensibus ad. fl. Irtyscli et Uiba frequens;

nec non in arenosis deserti Soongoro-Kirgbi-

sici ad lacuni Noor-Saissan. Fl. Julio, Augusto.

^52. Artemisia glauca Pall. FL Alt. IV. p. 87. In

pratensibus inter Ustkamenogcrsk et Riddersk

ad fl. Ulba. Fl. Julio, Auguste.

^53. Artemisia campestris L. Fl. Alt. IV. p. 86. lu

arenosis deserti Soongoro-Kirgbisici ad lacum

Noor-Saissan ; in lapidosis montium Kurtschum;

in arenosis prope Semipalatinsk. Fl. Augusto,

Septembri.

JJ-5J1. Artemisia scoparia W. et R. FJ. Alt. IV. p.



87. In eampestribus ad fl. Irtysch inter Kras-

nye-Jarki et Baty. FJ. Julio, Auguste

Jf55. Artemisia monogyna Kit. FJ. Alt. IV. p. 83.

In saisis prope Semipalatinsk trans fl. Irtysch.

Augusto, Septembri.

^56. Artemisia maritima L. Fl. Alt. IV. p. 85. In

arenosis et subsaisis deserti Soongoro-Kirgh i-

sici frequens. Fl. Augusto, Septembri.

*^57. Artemisia maritima L. var ? forsan nova spe-

cies. Planta accuralius exa minauda.—In areno-

sis deserti Soongoro-Rirghisiei prope Kokbekty.

FJ. Augusto, Septembïi.

58 . Artemisia Lercheana Steclim. FJ. Alt. IV. p.

8^. In argillosis et arenosis deserti Soongoro-

Kirghisiei frequens. Fi. Augusto, Septembri.

**i59. Artemisia Turczaninowiana Bess. abrot. n.

U A. DC. Prodr. IV. p. 406. n. 72. In rupibus

montium Aktscbavly ad fl. Karakol. Initio Ju-

nii florere incipit.

*/i60. Artemisia glabella Kar. et Kir. nov. Sp.

A. (Abrotanuni) frutescens, glabra, fôliis bi~

pinnatisectis, lobis cuneatis, acutinsculis
;
capi-

tulis racemoso-paniculatis, hemisphœricis, sub-

nutantibus ; involucri squamis exterioribus li-

nearibus foliaceis , interiorihus oblongis mem-
branaceis ; corollis nudis.

—

Artemisiœ Adamsii,

praesertim formas Mongolicse similis, distingni-

tur : racemis minus eonfertis
?
foliorum lobis

cuneatis, acutiusculis ; nec lineari-filiformibus

bus obtusis, capitulis paulo minoribus, et invo-
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lucri squamis exterioribus foliaceis angustis in-

teriores oblongas œquantibus , nec ovatis inte-

rioribus margine lato membranaceo cinctis

duplo vrevioribus.

Hab. in rupestribus inter Buchtarminsck et

Krasnye-Jarki. Fl. Julio, Augusto.

H6i. Artemisia sacrorum Led. var. y Fl. Alt. IV. p.

72. In sylvis ad fl. Uiba inter pagos Tsche-

remscbanka et Tarchanovka. Fl. Augusto.

H 62. Artemisia procera L. Fl. Alt. IV. p. 77. In

arenosls deserti Soongoro-Rirghisici prope Kok-

bekty ; nec non prope Sëmipalatinsk. Fl. Au-

gusto, Septembri.

Ji63. Artemisia laciniata W. a glabriuscula FL Ait-

VI. p. 75. — Narym ; in subalpinis ad torren-

tem Terekty. FJ. Julio, Augusto.

Artemisia macrobothrys Ledeb. FI. Alt. IV. p.

73. In eampestribus deserti Soougoro-Kirghi-

sici inler Ustkamenogorsk et Kokbekty. Fl. Au-

gusto, Septembri.

U65. Artemisia vulgaris L. (5 communis FJ. AU.

IV- p. 82. In pratensibus ad fl. Irtysch et Na-

rym. FJ. Juiio, Augusto.

*^f56. Artemisia sericea Steclim. a nitem DC. Prodr.

VI. p. -1 22. Narym: in alpinis ad torrentem

Dschaitlak. FJ. Julio, Augusto.

H67. Artemisia sericea Steclim. y parviflora DC.

Prodr. VI. p. 423.

—

Artemisia holosericea Le-

deb. /3 par vifiera Fl. Alt. IV. p. 63.—In mon-

tosis ad il. Narym. Fl. Julio, Augusto.
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M8. Artemisia rupestris L. y viridifolia DC. Prodr.

VI. p. \%%.—Artemisia rupestris Fl. Alt. II. p.

67.—Narym : in alpinis lapidosis ad torrentem

Ken-Su. Fi. Julio, Auguste

U69. Artemisia jrigida W. varr. FJ. Alt. IV. p. 65.

—

ln montosis ad fl. Irtysch et Buchtarma ; in

rupestribus et arenosis deserti Soongoro-Kirglii-

sici frequens FJ. Julio, Augusto.

h70. Artemisia Absinthium L. FJ. Alt. IY. p. 62.

In pratensibus ad fl. Irtyscli frequens; in mon-
tosis deserti Soongoro-Kirghisici bine inde. FJ.

JuJio, Augusto.

#71. Tanacetum vulgare L. FJ. Alt. IY. p. 60. In

pratensibus ad fl. Irtysch inter Semipalatinsk

et Ustkamenogorsk. Fl. Julio, Augusto.

U72. Tanacetum fruticulosum Ledeb. FJ. Alt. IY- p.

58. — In rupestibus montium ïarbagatai ad

torrentem ïebeske.— FJ, Augusto, Septembri.

H73. Helichrysum arenarium DC. Prodr. VI. p.

4 8JJ-.— Gnaphalium arenarium L. Fl. AJl. VL
p. 55. — In arenosis prope Semipalatinsk. Fi.

Junio, Julio.

U7U-. Gnaphalium sylvaticum L. /3. macrostachys

Fl. Alt. VI. p. 56.—In sylvaticis aJpium UJben-

sium et Narymensium haud rarum. Fl. JuJio,

Augusto.

U75. Gnaphalium uliginosum L. FJ. Alt. IV. p.

57. In humidis prope pagum Sogra. Fl. JuJio,

Augusto.



*H76. Filago arvensls L. DG. Prodr. VI. p. 2^8. n.

K In montibns AktschavJy cleserti Soongoro-

Kirgbisiei FI. Majo, Jimio.

H77. Antennaria dloica Geertn. DC. Prodr. VL p.

269.— Gnaphalium dioicum L. FJ. Ait. IV. p.

55.— In montosis deserti Soongoro-Kirgliisicî

frequeus. Fi . Majo.

k7S. Leoniopodium alpiwn DC. Prodr. VI. p. 275.—

Gnaphalium Leontopodium L. FJ. Alt. IV. p.

56. — In herbosis alpium. Naryinensium. FJ.

Julio, Augusto.

k79. Ligularia Altaica DC. Prodr. VI. p. 345. n.

8. — Senecillis glauca Ledeb. FJ. Alt. IV. p.

143. non Gaertn. — In rupestribus montium

Tarbagatai et Aktscliavly. FJ. Majo.

^80. Ligularia thyrsoidea DC. Prodr. VI. p. 34 5.

n. 44. — Cineraria thyrsoidea Ledeb. FJ. AJt.

IV. p. 407. — In bumidi s deserti Soongoro-

Kirgbisici ad rivulum Tonsyk. FJ. Majo, Junio,

#84. Ligularia macrophilla DC. Prodr. VL p. 346.

n. 4 3. — Cineraria macrophylla Ledeb. Fl.

Alt. IL p. 408. — In deserto Soongoro-Kirgbi-

sico prope Ajagus rarior. FJ. JuJio.

^ 82. Aronicum Altaicum DC. Prodr. VI. p. 320.—
Doronicum Altaicum Pall. FJ. Ait, IV. p. 44 3.

— In aJpinis lapidosis mon lis Crucis prope

Riddersk. Augusto fructus maturat.

;j83. Cacalia hastata L. FJ. Alt. IV. p. 52. — In
*

montosis sylvaticis inter Ustkamenogorsk et

BucKtarininsk. FJ. Julio.



«8*. Senecio dubius Ledeb. FJ. Ail. IV. p. 442. —
ïii saisis subbumidis deserti Soongoro-Kirg-

bisici inter Usunbulak et Gorkoi piket. Fl.

Juiiio.

?i 85. Senecio Jacobaea L. FJ. Alt. IV. p. 440. In

sylvaticis ad fl. Ulba inter pagos Tscherem-

scbanka et Tarclianovka. FJ. Jnlio, Angusto.

i*86. Senecio erucœfolius L. FJ. Alt. IV. p. 4 10. In

pratensibus ad fl. Irtyscb et Buclitarma fre-

quens; nec non in arenosis deserti Soongoro-

Kirgliisici prope Kokbekty. FJ. Julio, Angusto.

*k87. Senecio Fuchsii G nie]. DG. Prodr. VI. p.

353. n. 63. — In subalpinis sylvaticis ad rivu-

lum Serschenka prope munimentum Feklis-

tovskoi. Fl. Jnlio.

#88. Senecio Sarracenicus L. Fl. Alt. IV. p. 409.

In sylvis ad fl. Ulba inter pagos Tseberem-

scbanka et Tarcbanovka. Fl. Jnlio, Angusto.

^89. Senecio octoglossus DG. Prodr. VI. p. 35JJ-. —
Senecio nemorensis Fl. Alt. IV. p. 409.-111

pratis montants inter Ustkamenogorsk et B^icli-

tarminsk freqnens. Fl. Jnlio.

#90. Senecio Balbisanus DC. Prodr. VI. p. 360. il.

403.

—

Cineraria crispa 0. papposa FJ. Alt. IV.

p. 403. — In montosis sylvaticis ad fl. Marym
prope Malonarymskoi rednt. Fi. Jnîio, Augusto.

&9I. Echinops Ritro L. FJ. Alt. IV. p. WJ-. lu mon»

tosis ad fl. Irtyscb ; in montibus Tarbagatai ad

torrentem Tebeske, locis apricis démission bus.

FJ. Julio, Augusto.
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*J#92. Echinops integrifolius Kar. et Kir. nov. Sp.

E. (§ 3. DC. Prodr\) foliis lineari-Janceolatis,

mucronato-spinuîosis, integris, rarius basi den-

tibus pancis brevibus auctis
,
supra viridibus

pubescentibus , subtus dense niveo-tomentosis
;

caule cano-tomentoso
,
simplici aut apice sub-

ramoso, \ 3-cepbalo:. involucri setis dimidium

squamarum interiorum non aut vix œquanti-

bus
;
squamis dorso glabris

,
margine ciliatis :

ciliis subplumosis. — Plurimis cbaracleribus ad

E. Gmelini Tarez, accedit, sed major et nolis

expositis optiine distinctus. Capitula alba, mag-

nitudine Ech. Sphœrocephali.

Hab. in steriiibus arenosis montium Kurt-

sebum. FJ. Julio, Augusto. 2/,.

^93, Saussurea pygmœa DC* Fi. Alt". IV. p. Ak. —
In lapidosis alpium JNarymensium ad torrentem

Ken-su. Fl. Julio, Augusto.

U9k. Saussurea robusta Ledeb. FJ. Alt. IV. p.
/I9.

In arenosis désert i Soongoro-Kirgbisici ad fl.

Kara-Irtyscb inter frutices Nitrariae ; nec non

in subsaisis ad rivulum Aksuvat circa montes

Tarbagatai. Fi. Augusto.

^95. Saussurea amara DC. Fl. Ait. IV. p. 2i. lu

arenosis deserti Soongoro-Kirgliisrci ad rivulum

Kokbekta; nec non in saisis prope Semipala-

tînsk trans fl. Irtyseh. FJ. Augusto, Septembri.

^96. Saussurea glomerata Poir. FJ. Alt. IV. p. 21.

— In herbosis subliumidis deserti Soongoro-



Kirghisici ad fl. Kara-Irtyscb. FJ. Julio
,

Auguste

^§7, Saussurea salsa Spreng. FJ. Alt. IV. p. 22. In

saisis deserti Soongoro Kirghisici frequens ; nec

non prope Semipalatinsk. Fl. Augusto
?
Sep-

tembri.

^98. Saussurea foliosa Ledeb. Fi. Ait. IV. p. 23.

In alpinis lapidosis mon lis Crucîs prope Rid-

dersk. Augusto semiiïa maturat*.

J*99. Saussurea latifolia Ledeb. FL Alt. IV* p. %%

In montosis sylvaticis in ter Ustkamenogorsk et

Buchtarininsk ; in subalpinis jugi Naryniensis

ad torrentes. Fl. Julio, Augusto.

500. Saussurea alpina DC. Fl. Alt. IV. p. 27. In

lapidosis alpium Narym. Fl. Julio, Augusto.

*501. Saussurea amaena Kar. et Kir. nov. Sp.

S. [Laguranthera C. A. M. Monogr. in DC>

Prodr.} caulibus erectis a cl scend en t ibus ye a

basi ad apicem ramosissimis , eum foliorum

pagina in féra cinereo-tomentosis , foliis laneeo-

latis utrinque atténuât is, sessilibus, non decur*

rentibus; involucri cyîindrici squamis subvil-

losis, adpressis, exterioribus ovatis acutis mue-

ronulatis , interioribus oblongis obtusis. — S.

salicifolia Iiuic valde aflinis
?
tamen differre

videtur caulibus simplicibus
,

apice tantum
ramosis et corymbosis , foliis angustioribus

,

involucri squamis exterioribus obtusioribus
,

etiamsi interdum mucrone minuto occulto ter-

minantur. Pappus exterior in nostra acbaenio

Jmi. iVrt 29



subœqualis , imo illum superat , idem observa-

vimus et in speciminibus Daburicis Saussureœ

salicifoliœ. Cuit lira probant! qui , an sit vera

species, aut tantuni varietas S. salicifolise e solo

îimoso et salso orta.

Hab. in saisis bumidiusculis ad rivtil-um

Tscborga^ a meridie in lacum Noor-Saissan in-

fluentem. Septembri adbuc florentem legi»

m us. 2jL.

*502. Saussurea fruticulosa Kar. et Kir. nov. Sp.

S. [Laguranthera C. A. M. I, c.) caulibus

basi suffruticosis
?
adscendentibus

y
siniplicibus,

1—%^cephalis
7

foliis convoluto - filiformibus

utrinque incanis ; involucri subvillosi squamis

subcarinatis obtnsiusculis
y
exterioribus ovatis

,

interioribus oblongis; pappo exteriore acliaenio

subduplo breviore.— Accedit ad S. salicifoUam

et canam, at foliorum forma distinctissima.

Hb. in rupestribus deserti Soongoro-Kirg-

liisici prope Usunbulak. Semtenibri déflo-

ra ta. 2£.

503. Saussurea elegans Ledeb. Fl. Alt. 1Y. p. 31.

In montosis deserti Soongoro-Kirgbisici ad ri-

vulum Tscbar. Fi. Junio
?
JuKo.

50^. Saussurea lenuis Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 31. In

rupestribus umbrosis montium r

farbagatai ad

torrentem Tebeske. Sub finem Augusti deflo-

ratam legimus.

505. Saussurea elata Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 33. —
In pratentibus propc Bucbtarmïnsk

; in fruti-



cetis mon ti uni Kurtschum au rivuïos; nec

non in campestribus deserti inter Ustkameno«

gorsk et Kokbekty. Fi. Julio, Augusto.

506. Aplotaxis Frolovii DC. Protlr. VI. p. 538. n.

4. — Saussurea Frolovii Ledeb. FJ. Alt. IV. p.

• 45. — lu subalpinis sylvaticis jugi Narymensis

et in monte Crucis prope Riddersk. FJ. Julio,

Augusto.

507. Carlina vulgaris L. Fi. AU. IV. p. 43. — In

pratensibus inter pagos Tscheremscbanka et

Tarchanovka. Augusto semina maturat»

508. Ancathia igniaria DC. Prodr. VI. p. 55/. —
Cirsium igniarium Spreng. FI. Alt» IV. p. 40.

— In montosis apricis ad il. Irtysch et Bucli-

tarma ; in steriiibus mon ti uni Kurtschum de-

serti Soongoro-Rirgliisiei. — Fi. Julio, Augusto.

509. Centaurea Ruthenica L. Fl. Alt. IV. p. U6, lu

pratentibus montinm Kurtschum. FJ. Julio

,

Augusto.

540. Centaurea glastifolia L. Fl. Alt. IV- p. k8. In

pratis ad fl. Kurtschum ; nec non ad fl.

Narym propa Krasnye-Jarki. Fl. Julio , Au-

gusto.

511. Centaurea Sibirica L. Fl. Alt. IV. p. 50. In

campestribus deserti Soongoro-Kirghisici inter

Dschartasch et Arkat. Fl. Junio.

512. Centaurea Scabiosa L. Fi. Alt. IV. p. %8. In

pratensibus ad fl. Irtysch frequens. F!. Julio,

Augusto.



*513. Centaurea parvijlora Desf. DC. Prodr. VI. p.

585. n. 409. — Cum diagnosi a ceî. Candolleo

in prodromo data bene convenit , caeternm

recognoscenda. — In glareosîs ad fi. Taidy, e

montibus Tarbagatai exeuntem
,
prope custo-

dium Ghinensium
,

qui Dschigarma - Karaul

vocatur. Primis diebus Septembri mensis ad-

bue florentem invenimus.

*51JJ-. Onopordon Acanthlum L. DC. Prodr. VI. .p.

618. n. 4.— A planta europeea n ullo modo dis-

cernendum.—la sylvaticis montium Tarbagatai

ad margines rivuiorum loco « Cbabar » dicto.

Septembri cum seminibus maturis legimus.

515. Carduus mitans L. FJ. Alt. IV. p. 35. Li pra-

tensibus ad fl. Uba et irtyseb bine iude. FJ.

Julio, Augusto.

5 16. Carduus crispas L. Fl. Ait. IV. p. 36. In pra-

tensibus ad fl. Irtysch, Uba et Ulba frequens;

nec non in lapidossis Saja-Assu montium

Tarbagatai ad margines rivuiorum. FJ. Julio ,

Augusto, Septembri.

*517. Cirsium polyacanthum Kar. et Rir. nov. Sp.

C. [Lophiolepis] foliis amplexicaulibus scab-

riusculis inferioiibus decurrentibus, ova.tis vel

ovato-lanceolatis , sinuato-dentatis , margine

dense et insequaliter spinosis
\
capitulis axilla-

ribus pedunculatis solitariis terminalibusque

5-6. glomeratis ; involucri squamarum appen-

dice ad pressa, spinosa, margine angusto-mern-

branacea, lacero-ciliata spinulosave.
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Hab. m subalpinis lapidosis montium Tarba-

gatai loco «Saja-Assu» dicto. Fl. Auguste Sep-

tembri.

518. Cirsium lanceolatum Scop. Fl. Alt. IV. p. k.—
In sylvaticis montium Tarbagatai ad margines

rivulorum loco « Cbabar » dicto. Fl. Augusto
,

Septembri.

*5 19. Cirsium arvense Scop. DG. Prodr. VI. p.

6^3. n. 52. var fol lis planis, antbodii squamis

subsquarrosis. — In arenosis deserti Soongoro-

Kirgbisici ad rivulum Karbuba inter Eok-

bekty et montes Tarbagatai. F], Augusto, Sep-

tembri.

520. Cirsium incanum MB. Fi. Alt. IV. p, 9. — In

pratensibus ad fl. Uba prope munimentum

Ubinskoi ; nec non inter Ustkamenogorsk et

Riddersk. Fl. Julio, Augusto.

J^ar. foliis supra arachnoideis. In arenosis

deserti Soongoro-Kirgbisici ad. rivulum Kok-

bekta. Septembri defloratum.

521. Cirsium acaule Ail. y GmeUni DC. Prodr. VI.

652.— Cirsium acaule Fj. Alt. IV. p. 41 . — In

pratensibus deserti Soongoro-Kirgbisici et ad

fl. Irtyscb frequens. FJ. Septembri.

522. Cirsium serratuloides L. Fl. Alt. IV. p. 7. In

montosis ad fl. Irtyscb , Ulba et Narym. Fl.

Julio, Augusto.

523. Cirsium heterophyllum AU. Fl. Alt. IV. p. 7.

— In pratis montai) i s inter Ustkamenogorsk et

Biicbtarminsk. Julio defloratum.
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52H. Lappa major Gaertn. DC Prodr. VI. p. 661.—

Arctlum majus Schkuhr. FJ. Alt. IV. p. 37. —

-

In rudefatis ad fl. Irtysck hinc înde. FJ. Julio,

Auguste

525. Acroptilon Picris DC. Prodr. VI. p. 662. —
Serratula Picris MB. Fl. Alt. IV. p. H. In

arenosis ad laeum Noor-Saissan et ad rivuliun

Tscliorga frequens. Fl. Augusto, Septernbri.

526. Leuzea carthamoides DC. Fl. Alt. IV. p. 3^.—

In subalpinis ad fl. Ulba : in alpibus Nary-

meusibus et in monte Crucis prope Riddersk.

FJ. Julio, Augusto.

527. Alfredia stenolepis Kar. et Kir. nov. S p.

A. squamarum invoîuerî appendice angusta,

squama paulo latiore, extenornm in mucronem

recurvam producta.—Silybum cernuum Fl. Alt.

IV. p. ^3, non Gaertn.—-Vera Alfredia cernua,

qualem icpn Reichenbachiana
(
plant, criî. 5.

t. CCCCXLV1II ) bene ex priant et eum qua

specimina conveniunt ta ni hortensia
,

qnaiii

spontanea non procul ab urbe Krasnoyarsk

lecta
,
squamas appendice lati$sima orbicnlata

in mucronem ereclam producla prseditas habet.

Capitula in nostra paulo minora.

Synonymon Florae Altaicae bue adducere

non haesitavimus , nam lisec nostra species fre-

quentissime occurrit in pratis montanis ad fl.

Irlyscb et Ulba , ubi celeberrimus Floree

Altaicae auctor facile iliam colligere potuit. FJ.

Julio, Augusto. 2/,
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528. Serratula coronata L. FI. Alt. IV. p. 38. — In

pratis montanis in ter Ustkamenogorsk et Bucli-

tarminsk frequens. FJ. Julio.

529. Serratula Gmelini Ledeb. DC. Prodr. VI. p.

668. n. 7.—Serratula centauroides FJ. Alt. IV.

p. 39. non L. — în montosis apricis deserti

Soongoro Kirgbisici prope Ajagus. Fl. Majo.

*530. Serratula nïtida Fisch. DC. Prodr. VI/ p. 668.

n. 8. In campestribus deserti Soonrogo-Kirg-

bisici circa montes Aktscbavly. Fl. Majo
,

Junio.

531. Serratula dissecta Ledeb. Fl. AU. IV. p. HO.

-— In montosis deserti Soongoro-Kirgbisici ad

rivulum Tonsyk prope Ajagus. Fl. Majo, Junio.

*532. Serratula angulata Rar. et Kir. nov. Sp.

S. (Klasea} foliis pinnati partitis, laciniis li-

nearibus integris mucronulalis cauleque angulato

scabris subaracbnoideis
;
capitulis corymbosis

;

involucri subcylindrici scjuamis exterioribus in

spinam, interioribus in appendicem oblongam

acuminatam productis. —• A Serratula dissecta

Ledeb. cauîihus angulatis , laciniis foliorum

longis indivisis atque involucris angustioribus

recedit.

Hab. in sterilibus sabuîosis deserti Soongoro-

Rirgbisiei ad rivulum Tonsyk , non procul ab

Ajagus. Primis diebus Juuii meiisis florentem

invenirnns. 2/,.

533 Jurinea linearifolia DC. Prodr. VI. p. 675. n.

6. — Serratula multiflora FJ. Alt. IV.. p. M.

—



In rupestribus moatiam Tarbagatai ad torren*-

tem Tebeske
;

Augusto deflorata. In pinelis

• sabuîosis prope Semipalatinsk rarissime occur-

rit. FJ. Julio.

53 !l. Jurinea cy(moitiés DC. Prodr. VI. p. 676. n.

46. — Servalida cyanoides DC, FJ. Alt. IV. p,

M. —- In pinetis salTulosis prope Semipalatinsk

frequens. Fi. Junio, Julio.

535. Cichorium Intybus L. Fi. Alt. IV. 465. In

arenosis ad IL Taldy non procul ab urbe

Chinensium Tscbubutscbak. Augusto déflo-

ratum.

536. Âchyropliorus maculalus Scop. DC, Prodr.

VIL sect. 4. p. 93. n. 8. — Hypochasris inacu-

lata L. FJ. Alt. ÎV. p. 4 6JL—la sylvati'cis sub-

alpinis ad rivulum Serscbenka prope. niuni-

m entum Feklistovskoi ; in al pibus Narymen si-

bus. FI. Julio, Augusto.

537. Tragopogon orientalis L. FI. Alt. IV. p. 457.

— In pratis montanis in ter Ustkamenogorsk et

Bucbtarminsk. Fl. Julio,

538. Tragopogon floccosus Kit. FL Alt. IV. p, 457.

— In deserti Soongoro-Kirgbisici campestribus

frequens. FL Majo, Junio,

539. Tragopogon ruber S. G. Gm. FL Alt. IV. p.

lu montosis deserti Soongoro-Kii gbisici prope

Ajagus. FL Majo.

5'iO. Storzonera tuberosa PalL FL Alt. IV. p. 463.

In campis siccis ad fl. Irtyseb inter Koriakowo

et Semipalatinsk. Fi. Aprili, Majo.
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5M. Scorzonera Austrica Jaeq. Koch.

—

Scorzonera

humilis var. LG. Pr. — Scorzonera gramini-

folia Fl. Alt. IV. p. 461 ? — In campestribus

ad fl. Irtysch. Fl. Aprili, Majo.

5^2. Scorzonera stricta Hornem. Fi. Alt. 1Y. p.

463. — în montotis apricis deserti Soongoro-

Kirgliisici Line inde. FJ. Majo, Junio.

* 5 ^ 3 . Scorzonera pubescens DC. Prodr. VII. sect.

4. 422. u. 35. var? caule ramosa polycephalo.—
In montosis apricis deserti Soon goro-Kirghisici

prope Arkalyk. FJ. Majo. 2£.

5U. Scorzonera ensifoliaMft. Fl. Ait. IV. p. 162.

—

In arenosis prope Semipalatinsk. Fl. Junio.

5H5 Picris hieracioicles L. Fl. Alt. IV. p. 458.—In

pratensibus ad fl. Ulba et Irtysch bine inde.

Fi. Julio, Augusto.

5^6. Picris Dahurica Fisch. DC. Prodr. VII. p. 429.—

Picris Kamtschatica Ledeb. Fi. Alt. III. p. 459.

—

In montibus Tarbagatai , ad margines rivulo-

ruin inter saxa loco « Saja-Assu )) dicto. Fl. Au-

gusto, Septembri.

o'i7. Lactuca Searloia L. Fi. Alt. IV. p. 455. — In

pratis ad fl. Irtysch et Buchtarma haud rara.

Fi. Julio, Augusto.

5HS. Lactuca undulata Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 456.

—

In montosis apricis deserti Soongoro-Rirgiiisici

prope Ajagus. Fl. Majo.

5^9. Chondrilla brevirostris Fisch. et Mey. Idex III.

sein. bort. Petr. p. 32. DC. Prodr. VII. Sect. I.

p. 4 kZ.—Chondrilla juncea Ledeb. Fl. Ait. TV.
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p. 4k7. non L.—In pratensibus inter Buchtar-

minsk et Krasnye-Jarki, Fb Julio.

*550. Chondrilla lejosperma Kar. et Kir. nov. Sp.

Ch. caille ramosissimo lœvi ; foliis radicalibus......

caulinis panels setaceis
;
capitulis omnibus pe-

dunculatis
j sparsis; peduneulis involuerisque

scabris subincanis
; achaeniis leevibus striatis

?

rostro acbœnio 3-plo ^-plove breviore, crassius-

culo
,
deciduo, esquamoso terminatis.—An Ch.

pauciflora Lecleb ? at folia angustissima et in-

volucri folio la ad apicem usque scabra , subin-

cana, iriargine niembranacea.

Hab. in arenosis ad fl. ïaldy circa montes

Tarba gâtai , non procul ab nrbe Cbihensiùm

Tschuhutschak , Sub finem Augusii defloratam

invenimus. 2^.

*55 1 . Chondrilla Rouillieri Kar. et Kir. nov. Sp.

Ch. caule ramosissimo lœvi ; foliis radicali-

bus , caulinis lineari-setaceis glabris ; ca-

pitulis omnibus pedunculatis, in ramis panicu-

Jatis
;
peduneulis apice involuerisque scabris,

subincanis; achaeniis striis apice muricuîatis
,

in rostrum ipso a cb.senio subduplo
,

pappo

multo brevius filiforme esquamosum attenua-

tis.—A Ch. graminea recedit capitulis in ramis

non in racemu m, sed in paniculam. disposilis,

rostroque achsenii pappo multo breviore.

Hab in montosis arenosis inter munim enta.

Pjanojarskoi et Ubinskoi: Fl. Julio. 2£-

552. Taraxocum Caitcasicum DC. Prodr. VIT. sect.



1. p. 4^6. n. 6.

—

Leontodon Caucasicum Fl. Alt.

IV. p. 452. —- ]n montosis deserti Soongoro-

Kirgliisici prope Arkalyk. Fi. Map.
553. Tnraxacum glaucanthuin Prodr. Vil. Sect. I.

p. 4 '47. n. 4 0.

—

Leontodon glaucanthuin Ledeb.

FJ. Alt. IV. p. 151.—In carapestribus siccis deserti

Soongoro-Kirghisici prope Dschartascli» Fl. Majo,

Juriio.

*55^. Taroxacum glabrum DC. Prodr. yII. Sect. I.

p. 4^7. n. 41 ?—Specimina nostra cuîïi speci-

minibus Baicalensibus bene congru uni , alta-

men iii utraque planta deficientibus fructibns
?

dubitanius adhuc de earum identitate.—In bu-

midis alpium Narymensium ad torrentem Ken-

su. Fl. Au'«ust'o.-o

*555. Taraœacum palustre DC. Prodr. yil. Sect. I.

p. 4^8. n. 21; In arenosis deserti Soongoro-

Rirgbisici ad rivulum Kokbekta ; nec non

prope Semipalatinsk. Ultimis diebus Augusti

adhuc flore t.

556. Crépis Baicalensis Ledeb. DC. Prodr. VII'.

Sect. I. p. 461. — Prenanthes diversïfolia Le-

deb. Fi. Alt. IV. —Inrupihus ad fl. Ulba

prope Ulbinskoi redut ; in cacumine lapidosa

alpis (( Serscbenskoi belok» dicta?, prope muni-

mentum Feklistovskoi ; nec non in alpibus Na-

rymensibus
?

locis rupeslribus. Fl. Julio , Au-

guste.
*

557. Crépis tectorum L. Fl. Alt. IV. p. 427. In cam-

pis siccis frequens. Fl. œstate.



558. Crépis lyrata Froel. DG. Prodr. VIL Sect. I.

p. 470. 11. 50.

—

Hieracium lyrqtum Fl. Alt. 1Y.

p. 43JL— In pratis raontanis inter Ustkameno-

gorsk et Buchtarminsk liaud frequens. Fl. Jn-

nio, Julio.

559. Crépis Sibirica L. DG. Prodr. VII. Sect. I. p.

467. — Hieracium Sibiricum L. Fl. Alt. IV. p.

435. — In montosis sylvaticis inter Ustkameno-

gorsk et Buchtarminsk. Fl. Julio.

560. Sonchus ciliâtus Lam. DC. Prodr. VIL Sect.

L p. 4 85. — Sonchus oleraceus Fl. Alt. IV» p.

4*1-2.—In pratensibus prope Buchtarminsk. Fl.

* Julio.

561. Sonchus branchyotus DG. Prodr. VIL Sect. L

p. 486. n. 48.— Sonchus uliginosus Ledeh. Fl.

Alt. IV. p. 4^2, non MB. — In montosis inter

Ustkamenogorsk et Buchtarminsk. Fl. Julio.

Var. foliis elongatis integris. In sylvaticis

prope Semipalatinsk. Fl. Julio.

562. Hieracium echioides Lumiiitz. Fl. Alt. IV. p.

428. — In pratensibus ad fl. Irtysch , Ulba et

Buchtarma, Fl. Julio, Angusto.

563 Hieracium sylvaticum Smith. DG. Prodr. VIL

p. 215. — Hieracium murorum FL Alt. IV. p.

433?—In montosis sylvaticis ad fl. Narym prope

Malonaryinskoi redut. Fi. Julio, Augusto.

56'f. Hieracium virosum Pall. Fl. Alt. IV. p. 4 36.

In pratis montauis inter Ustkamenogorsk et

Buchtarminsk. FJ. Julio.
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Var. glaberrima. In montosis ad ri vu! uni

Serschenka prope munimentuni FekHstovskoi.

FJ. Julio.

565. Hieracium umbellatum L. FI. Alt. 1Y. p. 4 37.

In sylvaticis ad fl. Irtysch frequens. FJ. Julio.

566. Mulgedium Tataricum DC. Prodr. VII. Sect,

L p. 2K%,—Souchus Tataricus L. Fl. Ah. IV.

p. ihO. — In pratensibus prope Buchtarrainsk
;

nec non in saisis deserti Soongoro-Kirgliisici

ad lacum Noor-Saissan. Fl. Julio, Augusto.

567. Mulgedium azureum DC. Prodr. VII. Sect. I.

2^8. n. 6. Soîichus azureus Fl. Alt. 1Y. p. \ 38.—

Narym : in subalpinis sylvaticis ad torrentem

Terekty. Sub finem Julii florens.

Gregor Karelîn.

6 Mai 48JM.

Semipalatiask.

!



SUR

LE RHOPâLODON
NOUVEAU GENRE

DE SAURIENS FOSSILES

DU VERSANT OCCIDENTAL DE L'OURAL,

par G. Fischer de Waldheim.

Les recherches de M. le Major de Wangenheim-

Qualen sur le versant occidental de l'Oural qu'il

habite nous a fait connaître plusieurs plantes fos-

siles aiosi que quelques ossemens de Reptiles et

particulièrement de Sauriens. J'ai eu l'honneur de

les présenter les unes, et les autres à la Société,

avec une notice nominale (*).

L'âge de ces contrées n'est pas encore bien con-

staté. Mais si nous prenons les ossemens de Sau-

riens et plus encore les placques calcaires trouvées

sur les bords du Ridasch et remplies de Productus

(*) Bulletin dje la Soc. Imper, des Naturalistes 1840. p. 480.



spinosus Sow; pour documens , il faut croire que

3e calcaire magnésien et carbonifère en fait la base.

Le Spirifer undulatus Sow. a été trouvé isolé. Les

Productns et les Spirifer sont commun au calcaire

magnésien et carbonifère et n'ont jamais été ren-

contrés dans aucune rocbe supérieure. Les restes

de Sauriens se sont trouvés en Allemagne, comme
dans la rocbe la plus ancienne où on les ait ren-

contrés, dans le Zecbstein qui correspond au cal-

caire magnésien de l'Angleterre.

Un fragment de mâcboire inférieure d'un Sau-

rien, appartenant aux derniers résultats desrecber-

cbes de M. de Wangenbeim-Quaîen, a été trouvé

dans la mine de Rloucbevskaïa au delà de la Dio-

ma, à 45 arcbines de profondeur. La matrice res-

semble beaucoup au Keuper à grands grains de

Wurtemberg. Elle paraît composée de cailloux très

fins agglutinés par une masse calcaire granuleuse.

La forme et la disposition des dents de cette

mâcboire m'ont fait connaître un Saurien différent

de bien d'autres qui ont été signalés jusqu'ici. Les

dents placées parallèlement à distance les unes des

autres pétiolées et couronnées par une espèce de

massue allongée. Cette forme de dents m'a dicté

le nom de Rhopalodon , du grec çoTiahov , mas-

sue, et ôdèç, ou bdûùv, dent. (Keulenzahn-Saurier).

La mâchoire en question est assez forte , et pa-

raît avoir été munie d'une courte branche ascen-

dante. Elle est comprimée vers le bord dentaire

avec un sillon oblique. Les dents, dont il y a neuf
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dans ce fragment, sont placées à distance les unes

des autres ; elles ne sont pas enclavées dans des

alvéoles , mais comme collées au bord de la mâ-

choire. Elles sont portées sur un pétiole court, qui

est couronné par une espèce de massue alongée et

pointue, parfaitement lisse et couverte -d'émail. La

loupe y fait distinguer des stries très fines. La

couronne est intérieurement moins bombée et forme

en avant, par un sillon , une arrête finement cré-

nelée. Le support ou le pétiole en est creux, comme
cela arrive dans plusieurs dents de Reptiles.

Longueur du fragment. . ... 2" 3';'^ franç.

Hauteur — * 1 —
L'épaisseur postérieure — 6 —
L'épaisseur antérieure — 4 —
La hauteur y comprise la blanche

présumée ascendante 1.1 —
La dent la plus longue. . ?.. — 4 —
Largeur de la couronne — 2 —

-

Cette forme de dents rappelle l'animal que M.

Manlell a découvert dans le Tilgate-Forest. et qu'il

rapporte au Phytosaurus de Jâger. Les dents du

Phylosaure que M. Jager (*) a découvert dans le

Keuper à gros grains près de Tubingen dans le

(*) Jager, fossile Reptilien Wiirtembergs. Stuttgart. 1828.

p. 22—24. tab. VI. M. Bronn a reproduit ces dents dans sa

Lethœa, t. XIII. f. 17.



Wurtemberg^ sont cylindriques ou prismatiques, h

couronne large et obtuse , couverte d'un ret élevé

et sans émail. Les lames transversales paraissent

indiquer des fragmens de mâchoire
,

qui embras-

sent ces dents et les font paraître plutôt comme

des alvéoles que comme des dents réelles. L'ani-

mal de Mantell n'est pas un Phytosaure, ce que

Cuvier et Bronn ont déjà reconnu avant moi. Le

Phytosaure est herbivore, le Rhopalodon, à dents

plus ou moins pointues, est évidemment Carnivore.

Je ne crois point me tromper en rapportant l'a-

nimal de Mantell comme une seconde espèce au

genre Rhopalodon,

Rhopalodon.

Oharacter generis : Dentés distantes peliolati, pelio-

Iocavo; coronati, corona solida clavata, acu-

minata, striata aut sulcata.

Dentés numéro

Rhopalodon Wangenheimii.

Tab. VIL f. 4.

Rh. (minor) dentibus petiolatis
,

coronatis; coruna

Isevi, splendida , substriata ; antice carinatis
,

, carina denticulata.

Loc. Belebey, prope fluv. Dioma Gubern. Oren-

burgensis.

Rhopalodon MantelliL

Tab. VII. f. 2.

Rh. (major) dentibus petiolatis , coronatis \ corona

solida longitudinaliter sulcata.

Jnn. 48^1. N° III. 30



Phytosaurus cylindricodon , Mantell
, Tilgate

Foss. pl. XV. f. 3 .h.

Geolog. S. E. Engl. p. 293. PJ. IL f. 2—JL

Bronn, Lethaea geognostica, p. 75 1
!-. pl. XXXIY.

f. h. a. b. c.

La longueur de ces dents est indiquée d'un

pouce un quart , mes. angh

Les contours de ces dents sur la planche VIL

f. 2. sont copiés d'après Bronn.

Loc. Tilgate-Forest > in stratis aquae dulcis»



SUR

LE BERYX MNOLEPID0T0S
,

TOISSOH FOSSILE DE LA ÇHAIE BLANCHE

DU GOUVERNEMENT DE VORONÈJE,

par G. Fischer de Waldheim.

Tab. VIII.

Le genre Beryx , établi par Cuvier
7

appartient

aux Percoïdes de Cuvier , ou aux Ctenoides n'A-

gassiZj dans le voisinage des Holocentres, Cuvier a

séparé des Holocentres d'Artedi , les Myripristis

et les Beryx* Dans ces genres l'opercule est épi-

neux et dentelé , mais le préopercuie des Beryx

est non seulement dentelé mais a, à son angle

,

une forte épine qui se dirige en arrière. Mais quoi-

que dans l'individu dont il est question la tête

manque et que ,
par conséquent , ces caractères

génériques ne peuvent pas être vérifiés , les écail-

les dentelées et les vertèbres sillonnées conduisent

facilement à reconnaître le genre. Deux espèces de

Beryx existent encore vivantes dans la mer . mais

plusieurs espèces fossiles ont été découvertes dans

la craie de Westphalie
?
de Bohême et d'Angleterre.

.
30*



Àgassiz dans son grand ouvrage sur les poissons

fossiles, en a figuré quatre: Beryx ornatus
,
(Vol.

II. Pl. 5^ a
;
Bronn, Lethœa , IL 7h6 , Zeus Lewe-

siensis, Mantell , Geol. Suss. pl. XXXIV", XXXV»
XXXVI) ;

Beryx microcephalus y radians
,
permet-

nus Agassiz.

Le dinolepidotus présente quelque ressemblance

avec Vornatus d'Agassiz , mais les écailles sont plus

grandes, quelques unes finement dentelées , à dents

alongées et très aiguës. La partie postérieure en est

aussi rayonnée , mais les rayons sont granulées.

Les interstices entre les rayons présentent aussi de

petits grains.

Les vertèbres , dont se sont conservées cinq, sont

profondément sillonnées. Le canal dorsal est très

profond, entouré d'appendices fortes et hautes. L'en-

tonnoir des deux côtés est profond
,
conique et

terminé par un petit trou. Leur longueur est de

3"', et la largeur latérale V".

Il se trouve dans la craie blanche de Voronèje.

La localité n'en est pas exactement connue.

De la collection de notre Membre M. Alexandre

de Tchertkoff.



OSTEOLOGIE deu VOGELFCSSE

von

Mac. Kessler in Petersburg.

Tab. X.

Un ter allen Thierklassen scheidet sich die cler

Vogel , wie scbon Cuvier hemerkt (*)> am kennl-

lichsten von allen ùbrigen ab, und aile Gattungen

derselben stimmen am naeisten tinter einander

ùberein.Das ist es aber gerade, was die Eintbeilung

dieser Klasse ausserordentlieb erschwert. Àls Grund-

lage einer solchen Eintbeilung nehmen fast alie Or-

nitbologen ausschliesslich zwei Organe an : den

Schnabel und die Fusse, welcbe wirkiich die zweck-

màssigsten Gbaraktere dazu darbietén. Mit déni

Schnabel verschaffen sicb die Vogel ibre Nàhrung,

weiche sie damit aufnebmen und zirweilen auch

zerstùckeln. Man ka nn ibn daber gewisser Massen

mit den Zâhnen der Saugethiere vergleichen , und

da hier die Zâhne ein berrlicbes Kennzeichen zur

Charaekteristik der Ordnungen abgeben , so sollte

man meinen, dass der Schnabel fur die Eintbeilung

der Vogel ein gleiches zu leisten vermoge. Das ist

(*) Cuvier, le Règne animal, i836. T. I. p. 189.
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aber nicht der Fall. Nur sehr wenige Vogel nâhren

sich ausscliliesslicîi von Producten des Pflanzen-

reiehs ; etwas grôsser ist die Anzahl derjenigen, die

ihre Nahrung ans beiden organiseheu Reichen zu-

gleich nehmeu ; dennocli aber leben bei weitem die

meisten fast a lie in von tbieriselien KÔrpern. Die

Luft ist das Elément der Vogel, mit dem ihre ganze

Eniwickélxing in der innigsten Yerbindung steht
,

und dalier finden sie aucli die Hauptquelle ibrer

Nahrung in den a ndern , schwache rnLu ftbewohnern—

den Inseckten. Wie versebieden ist niebt die Einrich-

tun g d es Sehnabels bei der INachtigall und dem
Speehte, bei der Mauerscbwalbe und der Bekas-

sine, und dennoeb sind sie aile insectenfressend
,

und der ganze Unterscbied bângt blos davon ab, auf

welebe Weise sie sich in Besitz ibrer Beute set zen.

Hieraus nu n geht deutiieb hervor ,.dâss wen n man
bei der Classification der Vogel auch besondere

Rùcksicht auf die Bildung des Sehnabels nehmen

muss, so nicht sowohl in Bezug auf die Nabrung

selbst, als vielmehr in Bezûg darauf, wie uud wo
sie ibr nachgeben. Und in dieser letzten F! in sieht

kànn uns die Beschaffenbeit der Fiisse beinabe ehen

so sicher leiten.

Ueberhaupt dur feu die Fusse der Vogel nicht

von demselben Gesichtspunkte ans angesehen \ver-

den, wie die binteren Extremitaten der Sâugethiere

und Am phi bien, oder die FJossen der Fisch e, nam-

lich als blosse Bewegungsorgane. Solche Organe be-

sitzen die Vogel in den Flùgeln, mit denen sie das
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Luftmeer cl urchschneiden und sicli rasch von einem

Orte zum andern hinùberschwingen, Ihre Fusse

hingegen entsprechen mehr den vorderen Extremi-

tâten der Sâugethiere und haben eine eben so ver-

schiedenartige Bestimmung, wie jene. Sie sind voll-

kommen den Localitàten auf der Erdoberflâche an-

gepasst , wo die Vogel von ihren Luflreisen aus-

ruhen, wo sie ihre Nester bauen und ihre Nahrung

aufsuchen. Bald dienen sie ihnen zum Ergreifen

der Beute im FJuge , baîd zum Herumîiûpfen auf

den Zweigen oder zum Hinaufklettern an den Stâm-

men, bald wieder zum Aufscharren der Erde, oder

endlich zum Durchwaten der Sùmpfe und zum
Rudern im Wasser. Eine unumgângliche Folge die-

ser verschiedenartigen Function der Fusse ist die

vielfacli verschiedene Bildung derselben. Dièse Bil-

dung belehrt uns sogleieh ùber den Aufenthàltsort

und die Gewohnheiten des Vogel s , lasst uns ùber

seine Lebensart und also aucli ùber seine ganze Orga-

nisation urtheilen. Desswegen ist wohl ohne Zwei-

fel, unter allen àussern Kennzeichen der Vogel, die

Bescnaffenheit der Fusse das beste
?

das bei der

Classification derselben angewandt werden kann.

Zwar behauptet Isidore Geoffroy St. Hilaire (*),

<La ss die zahlreichen Verschiedenheiten im Bau der

Fusse bei den Vogeln scbon gut bekannt und schon

(
*

) Nouvelles Aimales du Muséum d'Histoire Naturelle. T. I.

1832. p. 357.
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Jângst gehôriger Weise bei deren Classification an-

gewandt seyen
>
mit Ausnaliine vielleicht blos der

Stellung der Zehen , aber das ist durchaus unrich-

tig, Wurde docii noch nnlângst von den Herrn

Kayserling nnd Blasius ein, den Fiissen entnomme-

nes Reniizeiclien der Ordntmg der Singvogel an-

gegeben (
*
) ,

jener Ordnung , von der mari nocb

beinabe keinen einzigen positiven Cbarakter kannte.

Ueberhaupt glaube icb, dass die Bildung der Fiisse

bei den Vôgeln noch lange nicbt genau nnd um-

stândlicb genug untersucbt worden ist, nnd dass

eine solcbe Untersuchung viel znr Vervollkommimng

der Classification derselben beitragen wurde. Das

ist demi aucli der Grund, der mich bewogen bat

znm Gegenstande meiner Inaugural-Abband 1 ung die

Fiisse der Yosel zu wahlen.

Icb batte mir anfânglicb das Ziel vorgesteckt
,

die genauesten nnd ansfùbrlicbsteii Uiitersucbun-

gen ùber die Organisation der Fusse anzustellen, u

m

sie auf die Classification der Y5gel anzuwenden.

Die umstandlicbsten Unlersuchungen ùber den Fuss^

ban der Yogel sind in der vergleicbenden Anato^

mie von Meckel dargelegt (
*

), aber docli bleiben

sie nocb selir vmvollstântlig. Icb wollte dieselben

(.* ) Archiv fur Naturgc xhichle von Dr. A. YViegiiiaîûi , V

Jalirgang, IV Hefl , 1839. p. 332

(
*

)
S/stem der vergleichenden Anatomic , von J. Vi\ Meckel*

Halle, 18 5- 8. T. I
,

p. 121-155. T. 111 , 352 -392,



wiederholen und vervielfâltigen, um auf dièse Weise

eine ausfûhrJiclie Osleologie und Myologie der Fusse

zu erhalten , damit Beobachtungen ùber die âus-

sere Bedeckung derselben verbinden und darauf

eine kùnstliche Classification der Vogel begrùnden.

Bald aber sah icb ein , dass der Gegeustand fur

eine Inaugural-Abhandlung zu umfangreich wer-

den wiïrde, und bescbloss mich fur jetzt auf die

Osteoîogie der Fusse zu besclirânken, um spàter ein-

mal zu meinem erslen Ziele zurùckzukehren.

Zu meinen Untersuchungen benutzte ich die

Vôgelskelette im Muséum der Ak ademie der Wis-

senschaflen und im Zootomisclien Kabinete der

hiesigen Universitât, und dann die KnocKen der

Fiïsse, die ich mir selbst im vergangenen Sommer
verschaffen konnte. Den Zutritt zum Muséum er-

liieJl ich durcli die Giite des Herrn Àkademikers

Dr. Brandt, und ich erachte es fur eine angeneh-

me Pflicht ihm hier meinen innigen Dank abzu-

statten fur die Aufmerksamkeit, die er meinen Be-

schâfligungen schenkte und die Rathschlage, die er

mir ertheiJte. Auch bin ich dem Hrn Conserva tor

Schroder Dank schuldig, fur die Zuvorkommenheii,

mit der er meine Arbeit im Muséum zu erleich-

tern suchte. Das Zootomische Rabinet der Uni-

versitât wurde mir von meinem verehrten Lehrer,

dem Hrn Professor Kutorga geoffuet , der auch in

dieser, meiner ersten selbststândigen Arbeit , mein

Fùhrer war. Auf ditse Weise geîang es mir an 200

Arten von Vogeln zu untersuchen. Dièse Zahl ist
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zwar ziemlich gering ; dennoch tioffe ich , dass die

von mir erhaltenen Resultate nicht ohne Intéresse

sind. Besondere Rùeksicht habe icli auf die Lân-

genverhàJtnisse der verscliiedenen Knochen , ans

denen die Fiisse bestehen
,
genommen. Dieser Ge-

genstand wird uieistens sehr vernachlâssigt (*) und

enthâlt doeh viele merkwùrdige Thatsachen. Be-

sonderer Anfmerksamkeit werlh sind miter anderri

die zwischen den Zehengliedern statt findenden

Lângenverhâltnisse, die ohne Beihiïlfe eines jeden

andern Kennzeicliens fast immer sicber anf die

Ordming schliessen lassen, zu der ein Vogel gerech-

net werden mnss. Ein Jeder wird mir hierin bei-

stimmen mùssen, wenn er auch nur einen ober-

flâchlichen Blick auf die beigelegten Tabeîlen wirft.

Die erste Tahelle enthâlt die eigentîichen Messun-

gen der verscliiedenen Fnssknochen , und ausser

(*) Kei Tiedemann (Zoologie, au seinen Vorlesungen enl-

worfen , Heidelberg 1810. T. Il , p. 56-277 ) und bei Meckei

(
Yergleich. Analomîe , T. 11 ) finden wir wohl einige Bemer-

kungen iiber dièse Langenverhaltnisse , aber sie stehen so verein1-

zelt, dass sie keine wichtigen Resultate liefern konnen. Im « L'Ins-

titut , » 1835, p. 229. habe ich einen kurzen Bericltt iiber Sun-

devall's Système d'Ornithologie gefunden , in welchem unter

anderm gesagt wird, dass dieser schwedische Ornitholog viele

neue Charaktere aus der Organisation der Fiisse geschôpft habe

tind dass er eine sjnoptische Tabelle iiber die Langenverhaltnisse

der Zehenglieder gebe ; zu meinem grossen Leidwesen habe

ich mir aber das Wcrk selbst noch nicht \erschaflen konnen.
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dem des Obéra rmbeins und die Knochen des Vor-

derarms, die ich mit moglicher Genauigkeit ge-

macht habe, obgleich die Lage und die nnvollkom-

mene Reinigung der einzelneii Knochen, besonders

bei den kleinern Vôgeln, mir oft grosse Schwierig-

keiten in den Weg stellten. Die zweite Tabelle ent-

hâll die ans der ersten gezogenen Resultate. In

ihr ist die Lange eines jeden Knocliens in Theilen

des Mitteîfussknochens ausgedriïckt, und weiter das

Langerverhâtniss zwisclien dem Scbnabelbein , dem
Schienbein und dem Mittelfussknochen dann , das

Verhâltniss zwisclien den Zelien (das NageJglied je-

docîi niclil mitgerechnet] und zwisclien den ein-

zeînen Gliedern einer jeden von den drei Vorder-

zehen und zuletzi das Verbal tniss zwisclien den

ersten Gliedern aller U- Zelien angegeben. Aile dièse

Verhàltnisse sind fur eine jede Gattung aufgefnn-

den worden , oder aucli wobl fur einzelne Arten
,

wenn sie mir nicht ûbereinstimmend genug schie-

nen. Ich bin dadurcb zu der ÏJeberzeugung gelangt

dass es fur dièse Verhàltnisse bestimmte , unabàn-

derlicbe Gesetze gebe, welche bis zur genauen Be-

stitnmun g der Gattungen fiïhren kounten. Einen

schônen Beîeg hierzu liefern die Papagayen. Die

von mir a ufge funden en Formé] ri fur dièse Gattuug,

als Mittel aus den Messungen von 12 Arten, haben

eine beinahe mathematliische Genauigkeit fur eine

jede einzelne Art. Freilich bieten einige andere

Gattungen bedeutende Abweichungen in dieser

Hinsicht dar , wie zum Beispiel Ardea und Scolo-
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pax, aber eben dièse Abweichungen ko 1112 en viel-

ieielit als Beweis fur die unrichtige Zusamcaenslel-

lung jener Gattungeu geîten. Weiter bin werde

ich Gelegenbeit haben, rïochmals zu diesem Gegen-

stande zurùckzukehren.

Ich tbeile meine Abhandlung in zwei Tbeile ein.

Im ersten Tbeile werde ich von de 11 Knochen, aus

denen die Fiïsse bei den Vôgeln zus amm engeselz t

sind , im Allgemeinen reden, im zwei le 11 zu deren

specielleren Beschreibung in den einzelnen Ordn lin-

gen und Familien ûbergehen. Ueberall werde ich

nachzuweisen suchen , in wiefern meine Beobach-

tungen mit den bekanntesten EintlieiJungen der Vo-

gel iïbereiustimmen oder davon abweichen , und

zuletzt werde ich die hauptsàchlichsten Folgerim-

gen darlegen, die sich daraus ziehen lassen.

Ueber die Knochen der hinteren Gliedmassen der

vôgel im àllgemeijn en (*).

Die verhàltnissmâssige Grosse des Oberschenkel-

beins variirt bedëutënd. Iraraer ist es kùrzer , als

das Schienbein, zuweilen blos um ~
, zuweilen aber

auçh um
J.

INoch mehr veranderlich ist sein Ver-

lialtniss zuni Mittelfussknoçhen , denn in manchen

Arten ist es 3 mal kùrzer, als dieser, und in anderen

wieder erreicht es die doppeite Lan se desselben.

(*) Aus dîeseurt crslen Theile der Abhandlung werden hier nur

einzelne Stellen ausgehoben.



Das Schienbein ist imraer der lângste Knoehen

der hinteren Gliedmassen bel den Yogeln, obgleich

es ebenfalls bedeutenden Yarîationen unterwor-

fen ist. Sein Verhâltniss zum Oberschenkelbein ist

schon angegeben worden ; den Mittelfussknocben

ùbertrifft es bisweilen nur wenig an Grosse, ge-

wôhnlich aber ist es von \\ bis 2 mal , und sogar

bis 3 mal langer, als dieser.

Kein Knocbeii der hinteren Gliedmassen variirt

aber so bedeutend in Binsicht auf Dimension und

Gestalt, als der Mittelfussknochen (Os tarsi). Er

steht in so genaner Beziehung zur Lebensart der

Yôgel und stimmt so vollkommen mit ihr iiberein,

dass man oft nur einen Biick auf ihn zu werfen

braucht, uni nicht nur die Ordnung, sondern auch

die Familie des Yogels bestimmen zu kônnen, dem
er angehôrt. AUgemeines kann man daher nur we-

nig ùber diesen Knoehen sagen. Er ist gewohnlich

lânglich, ziemlich gerade, oben und unten in que-

Ter Richtung mehr oder weniger angesehwollen.

Seine sehmâllste Stelle findet sich jedoch meisten-

theils nicht in der Mitte , sondern dem unteren

Ende nâher, wo er ausserdem oit sehr platt ge-

driïckt ist. An seinem obern Ende trâgt er zwei

vertiefte, durch eine mittlere Erhohung von einan-

der geschiedene Gelenkflàchen , von denen die

âussere immer etwas tiefer liegt , aïs die innere.

Die mittlere Erhobung ist mehr oder weniger stark

ausgedrùckt und geht gewôhnlich uach vornen in

einen bedeutenden, hugelformigen Yorsprung aus;
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seltener ist dieser Vorsprung etwas weiter nacb

hinten gedrùckt , un cl daim pflegt er mehr znge-

spitzt zli sein. Die Verbindung mit dem Scbien-

beine gescbiebt so, dass die Wolbungen der Tibial-

roîîe in den Vertiefungen des Mittelfussknocliens

211 liegen kommen
;
und die Erbobung dièses letz-

teren sicli in der Rinne jener Roîle bewegt , in

der sicb iiocb eine besondere Vertiefung fur den

bùgelfôrmigen Vorsprung befindet.

An seinem breiten un teren Ende spaltet sicli der

Mittelfussknoeben in drei, fur die Zeben bestimmle

Gelenkfoi tsâtze. Der minière von ibneu ist nieisten-

tbeils am lângsten, tritt etwas nacb vornen liera us

und ist zli einer wabren Rolle ansgebildet , mît

mebr oder weniger stark ansgedrùckten Rinne.

Die Seitenfortsàtze baben keine so regelmâssige

For

n

î , und wenn sie bisweilen Rinnen tragen , so

sind dièse meistentbeils blos nacb unten und bin-

ten bin deutîicb ausgeprâgt. Oft feblen ibnen die

Rinnen aucb ganz. Die Zwiscbenrâume zwiscben

dièse n unbeweglichen Rollen , wie icb dièse drei

Geienkfortsâtze fernerbin i ru nier benennen werde
,

ptlegen sebr verscbieden zu sein. Bald steben sie

ganz nabe neben einander
?
baid wieder sind sie

weiter auseinandergerùckt, und besondcrs die ii lis-

sere weit auf die Seite oder aucb nacb binten ge-

scboben. Diesen drei Rollen gesellt sicb gewôbnlicb

nocb eine vierte zu , die bestitnmt ist die Hinter-

zebe zu tragen und die einem kîeinen Knocben

aufsitzt , der durcb kurze Faserbânder an den
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innern Rand des Mittelfussknochens hefestigt ist.

Dièse Roi le nenne ich die bewegliche , weil der

kleîne Knochen, der sie trâgt , mehr oder weniger

beweglich mit dem Hanptknochen verbunden zu

sein pflegt , und bald holier j balcl niedriger an

demselben anliegt. Die bewegliche Roîle variirt be-

deutend in Hinsicht auf Lage , Grosse und Gestalt.

Bald liegt sie in einer Flâcbe mit den unbewegli-

chen Rolien, bald ist sie mehr nach hinten gestellt

und ist daim oft sehr breit.

Auf der Vorderflâche des Mittelfussknochens liegt

oben gewohnlich eine Vertiefung und in ihr in

querer Linie zwei Oeffnungen , die zur hinteren

Flâche durchgehen
,
und, wie allgemein angenorn-

men wird, mit der ursprùnglichen Theilung des

Knochens in drei Lângentheile in Beziehung stehen.

Aus der Vertiefung tritt nach unten eine Furche

heraus , die zuweilen eine ansehnliche Tiefe hat y

zuweilen aber auch sehr flach ist und sich bald

verliert. In dieser Furche, gleich unter der Vertie-

fung , findet man meistentheils einen oder zwei

kîeine Hoker. Unten ist die vordere Fliiche glatt
,

oder auch wôhl etwas gewôlbt , und zwei schmale

Furchen laufen an ihr in die Zwischenraiime zwi-

schen die unbeweglichen Rollen hinuuter. Die aus-

sere dieser Furchen ist gewohnlich etwas tiefer,

als die innere ; und eine Oelïnung geht ihr zur

hinteren Flâche durch.

Die hintere Flâche des Mittelfussknochens unter-

liegt zahlreichen Abweichungen in Hinsicht auf



ihrc Bildung und anf ihre Abgrânzung von den

Seitenflâchen. Nacli oben wird sie von einrgën Vor-

sprùagen ùberragt , die zuweilen vollkotnmen von

einander gescbieden sind , zuweilen aber aucb zli

einem. einzigen Quervorsprunge verwacbsen , der

dann gewobnlicb von mebreren Canalen dureb*

bohrt wird. Dièse Yorsprûnge sind wicbtig in Be-

zug auf die die Zelien biegenden Sebnen und bie-

ten berrJiehe Kennzeicben zur Cbarackteristick der

Ordnungen und Fa milieu dar. Weiter bin werden

\vîr Gele^enbeit lia ben ofter darauf zm ùekzu-

kommen.

Die Normalzabl der Zeben ist vier. Sie sind auf

den Rollen des Mittelfussknoebens eingelenkt, und

steben d alier in Bezug auf Ricbtung und Bawe-

gung in genauein Zusanimenbange mit der Lage

und der Gestalt jener Roi ï en. Drei von ibnen r die

auf den unbeweglieben Rollen aufsitzen , sind ge-

wobnlicb nacb vornen gericbtel, und entfernen sieb

von einander, wie Ilalbdurcbmesser eines Kreises
,

als dessen Gentruni man die Axe des Mittelfuss-

knoebens annebmen kann. Die Winkel
y
unter de-

nen sie sicb von einander entfernen , sind unend-

licb verscbieden und konnen nacb Naumann (
*
)

sogar als Kennzeicben benutzt werden , um einen

Yogel an seinen Fâbrten zu erkennen. Ain meisten

bescbriinkt ist die Bewegung der Mittelzebe , demi

(*) Vdgel Deutschlands , T. I. p. i32.
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die Rolle , auf der sie sieb bewegt, erlaubt ibr nur

Drebung in einer vertikalen Ebene. Am freiesten

hiio-gegen bewegt sieb die àussere Zebe, die in Ue-

bereinstimmung mit der Lage (1er sie tragenden

Rolle , zuweilen aucb ganz nacb liinten gcrichtet :

"

zu sein pflegt. Sie wird zur Weudezebe, wenn der

Vogel sie sowolil nacb hinlen, als naçh vornen scbla-

gen kann. Die der beweglicben Rolle aufsilzende

Zebe ist meistentbeîls nacb binten gewandt, zuwei-

len nur iiii Rudimente vorbâ*nden, oder feblt aucb

wobl ganz.

Was die verbàltnissmàssige Lange der Zeben

miter sicb und in Vergleich mit deil andern Kno-

chen der bintern GJiedmassen anbetrifft so ist sie

zablreicben und bedeutenden Verscbiedenbeiten

unterworfen. lm Allgemeînen kann man annehmen,

dass die Hinterzehe kùrzer ist als die Vorderzehe
,

von denen die Mittelzebe gewobnlicb die langste
,

die innere bingegen die kùrzeste zu seinpflegt. Nur

selten erreicbt die àussere Zebe die Lange der

mittleren und nocb seltener ist sie kiïrzer als die

innere. Nimuit man die Lange des Mittelfussknocbens

als Einbeit an , so sind die extremen Grôssen der

Mittelzehe 0,23 und 3,00 zu setzen.

Aile Zehen besteben ans mehreren, beweglich tin-

ter einander verbundenen Gliedern , deren Zabi

fast immer in allen ungleich ist, und von der bin-

tern zu der àussern zunirnmt , und zwar so, dass

die hintere aus 2 , die innere aus 3 , die mittlere

ans h
y
und die àussere aus 5 Gliedern zu besteben

Ami. 48»L A° ///• 31



pflegt. Das vordere GJied einer jeden Zelie tràgt

den Nagel , heisst dalier auch Nagelglied, und ist

immer so verscbieden von alleu ùbrigen Zehen-

gliederh gestaliet > dass icli fernerbin irnmer be-

sonders von ihm reden werde , und es nicbt mit

unter den ùbrigen eigentlichen Zehengliedern ver-

steben werde. Von den imzâblig verschiedenen

Lângenverbâltnissen der Zehenglieder werde ich

im zweiten Tbeile oft Gelegenheit baben zu spre-

clien, aucb kann man ans den Tabellen leicht eine

Uebersicht davon erhalten. Noch muss icb benier-

ken, dass ausser der Gestalt des Nagelgliedes > die

Gelenkflâche desselben, mit dem un ter ibr Jiegenden

Vorsprunge , eine besondere Berùeksichtigung ver-

dient, da sie viel zur Cbarakteristick der Ordnun-

gen und Famil ien beitragen kann.

Ueber die Verschiedenheiten der Rnochen der hin-

TERN GLIEDMASSEN IN DEN VERSCHIEDENEIS OrDPïUNGEIN

DER VOGEL.

Ich babe mich entsclilossen in diesem Tbeile

meiner Abhandlung , nâbmlich bei der Bescbrei-

bung der Bildung der Fussknochen in den einzel-

nen Gruppen der Voge], micb an die Classification

von Cuvier zu balleii. Wenn sie auch nicbt ùber-

all mit meinen Beobacbtungen ùbereinstimmt , so

sind docli die vorbandenen Abweichungen leicbt

anzugeben ; dann ist sie aucb am meisten bekannt,

und aile ùbrigen modernen Classificationen der
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VôgeJ , stiîïimen mehr oder weniger mit ilir

ûbereîn.

Cuvier theilt, wie bekaunt, die Vôgei in 6 Ord-

nungen ein, 4. Raubvôgel, Accipitres; 2. Sperlings-

artige, Passeres; 3. Klettervôgel, Scansores; H-, Hùb-

nerartige
,
Gallineœ; 5. Wadvôgel , Gralltttores; 6.

Wasservôgel , Natatores. Wir wollen niiji dièse

Ordnungen der Reihe naoli durchnehmen.

I. Raubvôgel. Accipitres.

Die Raubvôgel gebrauclien die Fusse zum Er~

greifen ibrer Beute im FJuge und zum Festlialten

auf Aesten und anderen erbabenen Gegenstànden.

Haben sie sich einmal irgendwo niedergelassen
? so

bleiben sie gewôlinlich uiibeweglich sitzen ; thun sie

abèr auch einige Sebritte , so ist ibr Gang unbe-

hùlflich. Die Erklârung di.eser Ersçheinuugen haben

wir obne Zweifel im Bau der Fusse zu suchen und
ich glaube , dass man sebr Unrecht tbut bei Auf-

stellung der Ornitbologisclien Kennzeicben zu we-
nig auf die Lebensart der Yôgel zu acbten. Gewîss

wùrde man bei Berùcksicbtigung derselben immer

noch auf einige wertlivolle Cbaracktere stossen.

Cuvier , zum Beispiel
,

sagt bei Aufzâhlung der

Kennzeicben der Ordnung der Raubvôgel (*), von

den Fùssen folgendes: «sie sind von starken Mus-

keln bedeckt und haben immer vier , mit starken

(*) Le règne anïmàî , T. 1 , p. 191.

34*



RI âuen versehene, Zehen ;
die Klauen der hirite-

ren und der in lieren Zehe sind die grossten ; der

Mittelfuss ist gewohnlich nicbt lang. « Auch die mei-

sten ubrîgen Systematiker sagen nichts Umstândli-

cheres ùber die Biidung der Fiisse in dieser Ord-

nung und das ist doch gewiss sehr unzulànglich.

Zu meinem grosseu Leidwesen habe ich blos 46

Arten von Raubvôgeln untersuchen kônnen , den-

nocli aber hoffe ich, dass man aus diesen so Un-

vollstândigen Untersucbungen leicht wird ersehen

konnen, dass den Fiissen vvohl nocb einige wicbti-

ge Gharaktere zur Beslimmung der Ordiumg eut-

nomnien werden konnten.

Das Oberschenkelhein ist ziemlich dick
,
cylind-

risch , etwas nach. vornen gebogeu. Der Rollhùgel

oben ist unbedeutend ; oft aber lâuft von seinem

ânssern Rande eine Spur weit ùber die vordere

Fiâcbe hin. Es hat immer eine ansehnliche Lange,

und es pfiegt auch znweilen kùrzer zu sein , als

der Mittelfussknochen ,
je docb nur uni ein ge-

ringes.

Das Schienbein ist gewohnlich etwas nacb vornen

oder nacb aussen gebogen. Die beiden oberen Lei-

sten sind scharf, aber nicbt gross und nur wenig

nacb oben ausgezogen. Die Gelenkrolle ist von den

Seiten stark eingedriickt. Das Schienbein hat eine

mittlere Lange und das an ihm anliegende Wad-
bein reicht beinahe bis zu seinem untern Ende,

\vo es mit ihm verwâchst. Die Kniescheibe ist nicbt

gross, in die Quere gezogen.
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Der Mille]fussknochen ist ziemlich breit and plaît.

Seine vordere Flàche bietet oben eine starke
,

breile Langen v ert iefung dar , die sich oft bis zur

Mitte des Knochens erstreckt. Die hintere Flàche

bildet eine einzige mu 1den fôrni ige, breite Lângen-

vertiefung , mit ziemlicli scharfen Ranten. Oben

Jàuft dièse Vertiefung zwischen zwei Vorsprùngeu

hindurch, von denen der àussere keulfôrmig , der

inneré mebr leistenartig gestaltet ist. Der bùgeJfôr-

mige Vorsprung der obern Gelenkflàche ist unhe-

deutend. Die Rollen fur die Zehen sind breit. Die

Lange des Mîtlelfussknochens ist ira AUgemeinen

eine geringe.

In BetrefF der Zeben kann man folgende Bemer-

kungen macben : 4) Die hintere Zebe ist immer

ansebnlicli und erreicbt zuweiJen sogar die Lange (*)

der inneren
; 2) auf der inneren Zehe ist das erste

GJied immer weit kùrzer , als das zweite; 3) auf

der âusseren Zebe ist das vierte Glied das grosste,

und bat gewobnlicb die doppelte Lange von einem

der drei ersten
;

ti) die GJieder aller Zeben sind

ziemlich platt gedrùckt, nnd haben eine mebr oder

weniger concave mitère FJàche : 5) der hintere Ge-

lenktbeil eines jeden Gliedes ist stark ausgehoJt

und sein obérer Rand weit nach hinten ausgezogen;

(
*

) Wcnn icli von der Lange der Zehen ^prêche, so verstehe

ich darunler nie das Na^e'glîed mit, wie icli schon oben be-

merkt hahc.



6) die Geienkllàcbe des stark gekrùmniten auf den

Seiten zusamaiençedrùckten NageJgliedes ist eben-

falls tief ausgehôlt , in zwei Halften gespalten and

ihre Spitze tinter einem beinahe rechteii Winkel

weît naeli hinten verJângert (*); Der die Gelenk-

flâche nach unten begrânzende Vorsprung ist un-

bcdeatend.

Cuvier theilt dièse Ordnimg in zwei grosse Fa-

milien, die Tag- und Nacht-Raubvoge! ein, die wir

nun nâher untersuchen wollen.

A. Die Tag-Raubvogel. Diurnœ.

Das Oberscîienkelbein ist dick
,

lufthallig. Die

Luftofïnung liegt vorne
?
neben dem Rollhùgel (*).

Das Scbienbein ist nach vornen gebogen. Die knô-

eherne Brùcke unten ist steil und bat eine schiefe,

von der inuern Seite zur ausseren hiaabstemendeo

Rientun g .

(
*

) Im Gegensatze zu den Raub-Sâugethiereu. Bei den Katzen,

zum Beispiel, ist die Gelenkflâche der Nagelglieder fast gar nicht

concaVj einfach , und ihre Spitze nach oben , nicht aber nach

hinten gerichtet ; der untere Vorsprung ist so hedeutend , dass

der Raubvogel gar nicht mit ihnen kann verglichen -verden. Dièse

Bildung der Nagelglieder bei den Raubvogeln macht , dass sie

nicht retractil sind , wie Lesson unter anderm von den Eulen

fajschliçh angieht.

(
*

) Nach Nitsch
(
Oteogi aphische Beitrage , p. 62. ), findet

nian bei Circus zwei solcher Oefïnungen,



Der Mittelfussknochen liât eine fast dreieckige

Form , so dass man an ihm 3 FJâchen , eine vor-

dere
}
âussere und hintere wahrnehmen kann. Die

Lânsenfurche der vordern Fiàche ist nach aussen

von einein stark angeschwollenen breiten Rande be-

granzt und erscheint dalier der innerri Seite zuge-

gewandt. Gleich unter den zùr hintern Flache

durchgehenden Oeffuungen liegt in ihr ein be-

deutender Hocker. Die âussere Flache ist glatt , in

der Mitte breit; die Gelenkroîïen von gleicher Breite.

Von den drei Yorderzehen ist die innere imnier

etwas kùrzer, als die âussere.

Die Verschiedenheiten der Gattungen Und Arten

beruhen vorzùgjicli auf den Lângen-Yerhâîtnissen

der Knochen, und dalier bitte ich dabei immer die

Tabellen vor Augen zu haben.

In der Gattung Vultur ùbertrifft die mittlere

Zebe die beiden Seitenzehen bedeutend an Lange

und die hintere ist um vieles kùrzer , als die in-

nere. Auf der MitteJzebe findet eine abnehmende

Progression der GJieder statt , das heisst nâhmlich,

dass das erste Glied das lângste ist, darauf das

zweite und dann das dritte folgt. Uebrigens ist der

Unterschied der GJieder nicht gross
?
ganz wie bei

den Hùhnerartigen. Auf der âussern Zehe ist d;js

dritte Glied das kûrzeste, das erste und vierte aber

die iângsten und beinahe einander gleich. Die zwei

von mir untersucbten Arten
? J^, fui vus und V

.

Papa bieten jedoch anch so wichtige Verschieden^

heiten dar, dass sie wahrscheinlich zwei besondere
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Galtangen bilden mùssen. So ist das Veriiâltniss

zwiscben dem Oberschenkelbein bei V. fuivus ty:3,

bei Vultur Papa aber 49 : 20. Bei dem ersten ist

das Verhâltniss zwiscben clen GJiedern der Mittel-

zebe : 35 : \% : 4 3 : 33, bei dem letztern 4 3 :

4 4 : 9 : 43. Nocb andere Abweichungen wird ein

jeder selbst ans den TabeJJea ersehen kômieu
;

*ch bemerke nur nocb, dass bei V. Papa aucb die

Bildung des Mittelfussknochens eine besondere ist.

Es bat sicb nàhmlich hier eine, wenn auch schmale

innnere Flàche entwickelt , die ibn vierckig erscbei-

nen lâsst , und ausserdem sind die beiden Yor-

spriïuge der hinterii FJâche za einem einzigen
,

undarchbrochenen Qnervorsprnnge verwachscn.

Die Gattung Cathartes bietet ungetahr dieselben

Verhâltnisse zwiscben den Zehen dar, wie r ultufj

die Yerbâltnisse zwiscben den Gliedern derselben

sind hingegen vôllig verscbiedene. Auf der inné-

ren Zehe ist das erste Glied 3 mal kùrzer , als das

zweite ; auf der Mittelzehe ist das erste Giied lan-

ger, als die zwei folgenden , von denen aber das

dritte wieder etwas das zweite an Grosse ùbertrifft;

auf der âussern Zehe sind die zwei einander glei-

chen mittleren Glieder 2 mal kiirzer, als das erste,

das selbst wieder um ein geringes kiïrzer ist, als

das vierte.—Ausserdem sind die Zehenglieder in

dieser Gattung mehr platt gedriickt , aïs in der

Vorhergehenden , und die Vorspriinge des Schieii7

beins und des Mittelfussknocbens sind geringer
,

als dort.



Ein tien Gattungen Vultur uad Catharthes ge-

meines Kennzeic lien, das sie von den ùbrigen Raub-

vogela abscheidet , und den Hùhnerartigen na-

hert , ist die Bildung der Nagelglieder , de-

ren Geleakflâche nur àusserst wenig zuiûckgeho-

gen ist.

Bei der Gattung Falco bleibt das Verhâllnîss

zwiscben den Zeben annocli dasselbe. An der in-

liera Zebe ist das erste" Glied fast 2 ma] kùrzer

,

als das zweile ; an der mittleren iibertrifft das erste

die zwei folgendeii an Grosse , von denen wieder

das zweite kûrzer ist, als das dritte ; an der aus-

sera bat das vierte Glied fast die doppelte Lange

der 3 vorbergehendea, von denen die zwei ersten

kiïrzeru oft einander gleicb zu sein pflegen. Das

erste Glied der iaaera Zehe ist langer als dasselbe

Giied der âussera , und Leide werden bei weitem

von dem ersten Gliede der mittleren an Lange

ùbertroffen. Das Oberschenkelbein ist immer langer,

als der Mittelfussknochen , der hier eine von den

vorhergehenden Gattungen etwas verscbiedene Bil-

dung hal. Die Lângenfurche der vorderen Fiàclie

ziebt sicb nabmlicli sebr lief hinab and ibr âus-

serer Rand ist nicbt so dick, wie dort; die liintere

Flâcbe aber wird von einer vom inneren Yor-

sprunge lierabsteigenden Leiste der Lange nacb

in zwei Hâlften gesehieden, Noch ist zu bemerken

dass bei F* peregrinus und bei F. œscalon die

knocberne Briïeke des Scbienbeins in ihrem obéra

Tbeile aus zwei Halfteu bestebt , die sicb dana
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nac.li iinten zu einem , vertical herabsteigenden
,

Ganzen verbinden»

Die Gattung Aquila unlersclieidet sicîi von Falco

dnrch folgende Kemizeichen : Die hintere Zehe

kommt au Lange der inneren Leinahe gleicli , an

der das erste Glied in gar keinem Verhàltnisse zum
zweiten steht ; an der mittleren ist das erste Glied

kaum halb so lang, als die beideu folgenden , die

einander fast gleich sind;* an der aussern ist das

dritte Glied das kùrzeste , und sowohl dièses , als

das etwas lângere zweite Glied sind bedeutend

kùrzer als das erste , das seinerseils zuweilen blos

halb so lang ist, als das vierte ; das erste Glied

der inneren Zelie ist kùrzer, als das erste Glied

der aussern, und beide sind, wie in der vorhergehe ri-

den Gattung, bei weitem kùrzer als das erste Glied

der Mittelzehe (
*

). Die Form des Mittelfusskno-

chens nâhert sich melir der von Kultur und Ca-

thartes, als dies bei Falco der Fall ist.

Bei Falco und Aquila ist das Glied der hinte-

ren Zehe immer langer , als das erste Glied der

Mittelzehe j bei Cathartes sind dièse zwei Glieder

(
*

) Auf den Tabellen wircî man ersehen, dass Aquila fuiva

bedeutende Abweiclmngen vou den iibrigen Arten darbietet. Dises

riïhret vielleicht davon lier, da>s das von mir unlersuchte Skelet

cincm jungen Vogel angehort. Uebcrhaupt ware es inleressant

die Langenvcrhaltnisse der Knochen in yerschiedenen ' Allern

untereinander zn vergleichen ; vielleicht liessen sicb dann auch

andere scheinbare Abweichungen eiklâren.
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einander gleicb , bei Vultur bingegen ist das er-

stere das kùrzere. Audi stelit bei Aquila und Falco

die minière unbeweglicbe Roi le bober , aJs bei

Vultur und Catharles j und die bewegliche Km-
tere Roile ist breiter aJs bei diesen.

2. Die Nacht-Raubvogel. Noclurnœ.

Die Nacbt-Raubvôgel oder Eu] en , bilden eine

eigentbûralicbe , von allen ùbrigen scliarf abge^

scbiedene Familie. In den meisten Ornithologien

wird zu ibrer Cliarackterisirnng blos ein einziges

den Fussen entnommenes Kennzeicben angefùbrt

,

nàbmiicli , dass die âussere Zebe sowobl vor-aJs

rùckwàrts geseîiJagen werden kanii
, (

digilus ver-

satilis) (
*

)• Eine Untersucliung der Knocben zeigt

dèren mebrere, und zwar selir auffallende/Ander-

seits aber bieten die verscliiedenen Eulen-Arten

wieder so grosse Yerscbiedenbeiten im Bau der

Fusse dar , dass es woîil ricbtiger sein mùsste sie

in mebrere Gattungen zu gruppiren , und nicbt

nacb Te7ninînk (
*

) in Unterabtbeil ungen einer

einzigen Gattung.

(*) Lesson (Traité d'Ornithologie. Paris, 1836. p. 96.) fiïgt

hin/.u, dass die vorderen Zehen fast von gleicher Lange, dass die

âussere Zehe schwach (peu robuste) und die Nâgel retractil seien.

Jlliger sagt von den Fiissen (Prodromus Sjstemalis Mammalium

el Awum. Beroiini. 1811. p? 197.): Pedes lanati , fissi
,

digilo

exierno versatili.
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Das Qberschenkelbein ist diïnner und langer, aïs

in der vorliergelienden Familie; îiamentlich erreicht

es zuweilen die doppelte Lange des Mittelfuss-

knochens. Nie ist es luftlialtig wie dort.

Das Scliieiibein ist etwas nach aussen gebogen

und fast seiner ganzen Lange nach gleichniâssig

dick. Die knocherne Briïcke fehit gewôhnlich , so

dass die Vertiefung vor dem untern Gelenkkopfe

oifen liegl. Auf der hinteren Flàche befindet sicli

ùbar dem Gelenkkopfe ebenfalls eine anselmliche

Vertiefun:r. Immer liât dieser Knoclien eine bedeu-

tende Lân^e.

Der Mittelfussknochen ist breit , mehr oder we~

niger regel mâssig viereckig geformt. Die beiden

Scîitenflaclien sind glatt und schmal. Auf der vor-

deren Fiâche liegt oben eine starke Vertiefung, auf

der eine breite Fnrche bis zur Mitte des Knochens

hinabgeht. Ini oberen Theile dieser Furche erhebt

s cli in querer Richtung eine steile , knôclierne

Briïcke (
*

), die sicli auf den eingebogenen , inné-

(
*

) Meclcel
(
Vergleichende Ànatomî;?, T. II. p. 78.

)
spricht

von dieser knochernen Brikke des Miltelfussknochens bel Falco

halia'êius, Sirdx flammea und Strix Bubo, erwâhnt aber nîcht,

dass ihnen gleichzeitig die knocherne Briïcke des Schienbeins

mangeln sollte , wie das doch , meinen Beobachtiingen nach
? ge-

wôhnlich der Fall zu sein scheint. Wenigstens fand ich es so

bei 5 von mir untersuchien Eulenarten , und blos bei einer ein-

zigeiij die dem Muséum der Académie } unler dem augenschein-

lich fal>ehen Namcn von Strix nyctea , aus Dorpat zttgesandt
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ren Rand der vorderen Flâehe stùtzt. Etwas weiter

nach unten sitzt ein unbedeutender Vorsprung.

Die hintere Fiâche ist concav , fast cylindrisch
,

von scharfen Kanten begrânzt. Die innere dieser

Kanten wird von eineoi leistenfôrmigen Fortsatze

des inneren , hier sehr bedeutenden Yorsprunges

gebildet. Der âussere Vorsprung ist ganz unansehn-

Jich. Die âussere unbewegliçhe Rolle ist breit , enl-

IiàJt keine Rinae und ist seitwârts gestellt. Die

unbewegliçhe Rolle ist nach hinten geworfen, schniâ-

ler, als die âussere, unten gefurcht. Die Lange des

Mittelfussknocheus ist immer sehr geringe.

Unter den Zehen ist die innere elwas langer, als

die âussere , beide aber bedeutend kûrzer , als die

inittlere ; die hintere erreicht gewohnlich nur die

worden , Lefindet sîch gleichzeiiig eine knôcherne , horizontale

Iiriicke auf dem Schienbeine. Dièse Eule zeigt aber auch audere

merkwurdige Abweichungen , nient nur von zwei vorhandenen

Skeleten Strix nyctea , sondern auch von allen iibrigen Eulen-

Arten , die ich Gelegenheit halle zu untersuchcn. So sind zuni

Beispiel die beiden hintern Vorspriinge des Miltelfussknochens

mil einander verwachsen und bilden einen grossen Canal. Die

hintere bewegliche Rolle i^t so breii, dass sic sich von der âu><-

sern unbeweglichen Rolle bis zum Rande der inneren erstreckt
,

nnd so gleichsam eine Briicke bildet , unter der ein breiter Ca-

nal durchlà'uft. Das Schienbein ist ungewohnlich lang. Die innere

Zehe ist kiïrzer , als die aussere ; auf der miltleren isl das erste

Glied zweimal langer , als das zwei te \ die vordersten Glieder

sind aile slark von den Seilen zusarnmengedruckt., mit einer schar-

fen Leiste auf der oberen Flâchc versehen u. so weiter.
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halbe Lange der imiereni Âuf der ihneren Zehe

ist das erste Glied gewolmlicb nar balb so lang

,

als das zweite ; auf der Millelz fie ist das erste

Glied das kùrzeste , das zweite nur wenig langer

,

das dritte bingegen oft doppelt so lang; auf der

âusseren Zebe stehen die drei ersten Glieder, von

denen aas zweite meistentbeils das kùrzeste ist, in

gar keinem Verbal tnisse zu dem langen vierlen

Gliede. Das Glied der binteren Zebe ist immer bei

weitem langer,, als das erste Glied der inneren Zebe,

, wel clies seinerseits grosser ist, als das erste Glied

der Mittelzebe, das mm wieder selbst die doppelle

Lân^e des ersten Gliedes der ânsseren Zebe bat.

Anhaisg zur Familir der Tac-Raubvogel.

Znr Familie der Tagraubvôgel wird gewolmlicb

aucb die Gattung Gyssogeranus gereebnet , die

aucb wirklicb in vielen Beziebungen den Gattun-

sen Falco und Cathartes nabe stebt, in andern

aber wieder einigen Gattungen der Wadvôgel wie

z. B. Dlcolophus naber ko omit.—Das Oberseben-

kelbein ist gerade, cylindriscb, luftbaltig ; das Luft-

loch desselben îiegt vorneii neben dem starken Roll™

liùgel. Die knocherne Brûcke des Scbienbeins ist

unçewôhnîicb breit und hat eine scliiefe Richtunsf.

Das Wadbein erstreekt sicli nur bis zur Mitte des

Scbienbeins. Der Mittelfussknocben bat eine niebt

ganz regelmâssige viereckige Forra. Auf der vorde-

ren Flaclie desselben tritt aus einer starken Ver-
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tiefung eine Furche beraus , die sich beinahe bis

uuten hinabziebt und keinen Hôcker in sicli entbâlt.

Die ânssere Flaclie ist eberifalJs breit gefnrcbt,

und wird von der binteren Flàche durcli eine lei-

stenformige, scbarfe Kante gescbieden , die ibren

Anfang von den bintern Vorsprûngen nimmt. Die

bintere Fiâcbe verfliesst oben mit der innèren und

wird blos weiter unten durcb einen scharfen Rand

deutlicb von ibr abgegrânzt. Die Lange des Mittel-

fussknocbens ist sebr betrachtlich , demi sie kômrat

der des Sebienbeins fast gleicb und ùbertrifjft uni

das doppelle die des Oberscbenkelbeins.

Was die Lângenverbâltnisse der Zeben und der

einzelnen Glieder derselben betrifït , so zeigen

dieselben grosse Uebereinstimmung mit einigen

Wadvogeln , wovon sicb ein jeder leicbt ans den

TabelJen wird ùberzengen ko mien.

11. Die Sperlingsartigen Vôgel. Passeres.

«Die Ordnung der Sperlingsartigen Vôge]
, sagt

«Cuvier
(
*) , ist die zablreicbste. Die Cbaractere

((derselben erselieinen anfangs als rein negativ,

«denn bierber gehôrea aJle Yogel, die keiner der

« anderen Ordnungen beigezâbît werden konnen.

« Yersfleicben wir sie aber unter einander . so fin-

«den wir bald eine so grosse Uebereinstimmung

(*) Le règne animal. T. I, p. 2i2.



«in ihrer Organisation, und besondersso unmerkbare

« Uebergânge von einer Gattung zur andern, dass es

«scliwer fâlltj sie in Unterabtbeiliingen einziitlieilen.»

Der Bau der Fusse bestâtigt dics vollkommen. In

kei.ner andern Ordnung finden wir eine solcbe

Uebereinstiimnung in diesem Ban, in keiner andern

ist er so bestândigen Gesetzen unterworfen , als

serade in dieser. Mari braucht nnr die Fusse einer

einzelnen Art zu beschreiben , um einen genauen

Typus fur aile ùbrigen Vôgel dieser Ordnung zu

haben. Es gibt wobl Gattungen , die bedeutende

Abweichungen von dem allgemeineu Typus dieser

Ordnung darbieten, aber deren sind nnr wenige
,

und sie werden wahrsckeinlich fâlschlich hierlier

£*erechnet.

Das Obersclienkelbein ist ziemlich schlank , in

seiner Mitte fast eylindrisch , vor dem untern Ge-

Jenkkopfe etwas plattgedrùckt , ein wenig nacb

vorne gebogen. Der RolJbùgel oben ist unbedeu-

tend, die Vertiefung auf der binteren Fiâcbe am
unteren Gelenkkopfe unansebnlicb. Die Piinne zur

Aufnabme des Wadbeins ist ziemJicli tief. SeJten

nnr pflegt dieser Rnocben hier Jufthaltig "zu sein,

und ist es der FalJ, so Jiegt die LuftofFnung niclit

auf der vorderen Fiache, wie bei den Raubvogein,

sondern auf der binteren.

Das Schienbein ist etwas vorgebogen und merk-

Hcher, aïs der vorhergehende Knochen , von vorneii

nach hinten zusammengedrûckt. Die aussere Fia-

che tragt oben eine scbarfe Leiste , mit der weiter
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unlen das Wadbein verwâcbst. Die heiden vordern

leistenartigen Fortsàtze sind ansehnlich
,
ùberragen

ein wenig die Gelenkflâche and haben eine solclie

Stellung , dass der innere
,
bogenformige

,
gerade

nach vornen. gericbtet ist (oder docli nur wenig nach

innen gebogen), der àussere, zugespitzte, -aber nach

aussen. Die knocherne Brùeke liegt iinmêr mehr

oder weniger horizontal , und die d a nui ter hw-
fùlirende Furche ist uiibedeutend. Das Wadbein

geht gewohnlieh, nicht ùber die Mitte des Schien-

beins lïinab. Die Kniescheibe ist klein, mit eylind-

riscb gewolbter, vorderen Fiacbe; nach binten eut-

liait sie eine , in die Geîenkrinne des Schienbeins

einpassende Erhohung and zwei schiefe ;, concave

Seitenflâehen, die auf den Wolbungen jener Rimie

ruben.

Der Mittelfussknoclien bat eine u n regel massige

Gestalt, ist oben dicker, beinahe dreieckig , unten

dùnner, melir abgerundet. Die vordere Fiâclie wird

nacli aussen von einem dieken Rande besxanzN

der besonders oben stark liervortritt. Ueber die-

sem Rande lâuft eine Furelie h in.-, die nach unten

iminer flâcher wird, und sich endlich ganz verlierl.

Oben geben aus dieser Furcbe zwei Oeffnungen

zur hinteren Fiacbe dureb, und gleicb unter ihneit

silzt ein kleiner Hocker. Die hintere Fiacbe wird

in ibrem oberen Tbeile dureh eine sebarfe Leiste

von der ausseren gescliieden und eine fiaclie Fur-

che lâuft an ibr bis ùber die Mitte binab. Die

âussere Flâche nimmt von oben nach unten bin

Ann. \%\\. A7>
///. 32
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bestândig an Breite ab. Auf der binteren Flâclie

sitzt oben nur ein Trapezienformiger Vorsprung

,

der mit der grôsseren der parallelen Seiten an den

MitteJfussknochen anliegt. Dieser Vorsprung vvird

von 6 Canâlen durchbobrt , yon denen aber nur

H- so gross sind, dass man sie immer\sogleicb mit

blossem Auge wahrnimmt. Die zwei bedeutendsten

Canale sind die an der Grundlinie der Trapezie

liegenden , und von ibnen ist wieder der àussere

der grôssere. Zwei andere, scbmàlere, unter eiMan-

der fast gleiche Ganàle liegen an der entgegen-

gesetzten oberen Seite der Trapezie , und endJicli

fîndet man bei genauer Untersûchung nocb zvsei

kaum bemerkbare Canale, die in scbiefer Linie der

Quere nacb neben einander liegen , an der inne-

ren, nicbt parallelen Seite der Trapezie (
*

). Durcb

die an der Grundlinie liegenden Canale geben die

Sebnen der binteren und der inneren Zehen bin-

dureb, und namentlicb durcb den grôssern âussern

die der binteren, durcb den Ideineren inneren die

(*) Schon Jacquemin Isis, 1837. p. 564. Analomie et Phj-

siologie de la corneille ,
prise comme tjpe de la classe des oi-

seaux. Première partie. Osleologie) erwàhnt, dass der hinlere Vor-

sprung des Mitlelfussknochens bei der Rabenkrahe von 6 Cana-

len durchbrochen werde. Ich habe gefunden
;

dass dies bei fast

allen Yogeln dieser Ordnung Statt findet *, nur muss man bei

sehr kleinen Arten of die Zuflucht zu Vergrosserungslinsen neh-

men, um die zwei kleinen, an der innern Seite liegenden Canale

zu enldecken.
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der inneren Zehe. Durch die an der gegenùber

liegenden Seite befindlichen CanàJe laufen die Seh-

neii der mittleren und den ausseren Zehen. Die

unbeweglicheii Rollen iiegen fast ganz in einer

Ebene mit der beweglichen und aile in gleicber Hôbe.

Die beiden unbeweglicben Seitenrollen sind schmal

,

ungefurcht ; die bewegliche Rolle ist breiter , als

die mittlere unbewegliche , und ziemlicb gut aus-

gebildet.

Was die verhâltnissmâssige Lange der drei gros-

sen Knocben anbetrifït, so unterliegt sie so bedeu-

tenden und verscbiedenen Abweichungen , dass es

unmôglich ist, ein alJgemeines Gesetz dafùr auf-

znstellen.— Zu bemerken ist allenfalls, dass der

Mittelfusskiioclien desto kùrzer zu sein pflegt
,
je

mehr Kraft in den Fùssen vorbanden ist.— Nimmt
man die Lange dièses Knochens als Einbeit an, so

kann man die aussersten Grossen des Oberscben-

kelbeins auf 0,60 und 4,75, des Scbienbeins auf

4,20 und 2,25 setzen. Vergleicht man blos das

Oberscbenkelbein und das Schienbein unter ein-

ander und nimmt die Lange des ersteren als Einbeit,

so sind die aussersten Grossen des letztern 4,25

und 2,00.

Drei Zeben sind hier bestândig nacb vornen ge-

ricbtet, die vierte rùckwârts gesclilagen, die mitt-

lere Zehe ist immer die làngste, darauf kommt die

âussere und dann die innere. Die Hinterzehe ist

gewohnlich kùrzer, als die innere, sellener ihrgleicb,

die einzelnen Zehenglieder sind aile etwas platt-

32*



gedrùckt und die vordersten von ilmen merklich

gebogen. Die Gelenkflâchen derselben
>
eben so wie

die der Nagelglieder, sind elwas zurùck gebogen,

aber weit weniger, als bei den Raubvogeln, Die

Nagelglieder sind von den Seiten zusammenge^

drùekt, gefurcbt und gleichen ùberhaupt denen der

Raubvogel , nur sind sie schwâcher, weniger gebo-

gen und nicbt so scbarf zugespitzt, wie dort. Die

grôssten Nagelglieder haben die mittlere Vorderzelie

und die Hinterzebe. In Betreff der verbal tnissirâssi-

gen Lange der Zebenglieder kann man als Gesetz

aufstellen , dass auf jeder Zebe die Glieder nach

vornen zu an Lange zunebmen. Zuweilen bildeii die

Glieder einer jeden Zebe eine regelmàssige , auf-

steigende Progression, aber weit ôfter finden Abwei-

cbungen davon Statt. So sind zum Beispiel auf der

mittleren Zebe die zwei ersten Glieder oft einandrr

gleich, und auf der àusseren pflegen wohl aucb die

3 ersten Glieder gleicb zu sein , oder das zweitè

ist das kûrzeste darunter und so weiter.— Die Ue-

bergânge sind hier so zahlreich und so unmerklicb,

dass es schwer fallen dùrfte, allgemeine Regeln da-

fûr zu geben.

Cuvier uimmtbei der Eintheilung dieser Ordnung

besondere Rùcksicbt auf die Bildung des Schna-

bels, Dieser Character , allein genommen, ist aber

gewiss unzLilânglich dazu , und deswegen erschei-

nen manche von ihm aufgestellte Familien als ziem-

lieb uimaturlieb, obgleich die Eintbeilungen an-

derèr Grnithologen mehr oder weniger mit der
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sem»g°n darin iibereinstimmen. Temmink macht aus

jeder Familie Oliviers, mit wenigen Abânderungen,

eine eigene Ordnung. Slnd aber auch wirklich

einige Gattungen, die von Ctivier der Sperlingsar-

tigen beigezàhlt werdeiï, davon auszuschliessen, so

scbciot mir die Temminkscbe Zerstùckehmg dieser

Ordnung doch noch unrichtiger. Andere, wie Les-

son, Vigers, J. G. St. Hilaire, vereinigen die Kletter-

vogel mit den Sperlingsartigen, aber wahrscheinlich

mit noch grosserem Unrecht, was auch Letzterer

ù' er das geringe Gewicht der Lage der âusseren

Zelie sagen ma g (*).— Dem sei nun wie ihm wol-

3e, so wilJ i'ch mich dennoch auch hier an die

Eintheilung Cnviers lialten.

4. Zahnsghnaebler. ( Dentirostres ).

In dieser Familie sind die Abweichungen vom
aîlgemeinen Typns der Ordnung so geringe und

so unbestândig, dass ieh jenem Typns nichts bei-

fùgen kann , und mich auf die Herzâhlung der

Gattungen beschrânken -werde, die sich am weite-

sten davon entfernen. Ausserdem mnss ich bemer-

ken> dass ich nidit von den Versch iedenhei ten in

der verbal tnissniâssigen Lânge der Knochen spre-

chen werde, da sich ein jeder leicht ùber dieselben

aus den Tâbellen unterrichten kann.

(* ) Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle. 1. c.
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In den Gattungen Lanius
,
Turdus

y
Romhycilla

y

Lamprotornis , Edolius, Pitta
y

ist das Oberschen-

kelbein fast ganz gerade und cylindrisch, In zwei

Gattungen, Gracula und Philornis fand ieh die-

sen Knochen luftbaltig (*). Auch unterscheiden

sich dièse zwei Gattungen von den ûbrigen m
einigen anderen Stùcken.—- Die leistenartigen Yor~

sprûnge des Schienbeins sind bei ihnen ganz unbe-

deutend
7
und der âussere Rand der vorderen FJâche

dièses Knocbens ist ûber der knôcbernen Brùcke

etwas nach innen ûbergebogen.— Der Mitteîfuss-

knocben bat eine beinabe viereckige Form und auf

dessen vorderer Flacbe liegt ûber der Vertiefung

nacb innen eine kleine knorpelige Briicke.

Bei den Gattungen Kitta, Myophonus, Ceblepy-

riSj IxoSj ist das Scbienbein nacb aussen gebogen»

Bei Pitta ist es bingegen fast ganz gerade, ebenso

wie der sebr lange Mittelfussknochen.

Den Besebluss dieser Familie macbt bei Cuvier

die Gattung Eurylaimus
y
aber derBildung der Fusse

nacb stebt sie so nabe zu Trogon , dass icb hier

nicbt umstândlich von ibr reden will, sondern bei

(
*

) Yor Kurzem hatle içh Gelegenheit eîn frisches Exem~

plar von Oriohis Galbula zu untersuchen, und fand auch bei ihm

das Obersclienkelbt'Ju luflhaltig, wie dessen schou Nitsch erwahnt

(
Osteograpiiische Bellrâge, Leipzig, 1811. p. 1Q~1 1 ). SowohI

bei Oriolus, wie beî Gracula und Philarnis liegt das Luftloch

auf der hinteren Flâche. •



501

der Beschreibung von Trogon darauf zurûekkom-

ni3ii werde.

2. Spaltschnaebler. (Fissirostres).

Dièse kleine Familie besteht naçh Cuvier ans

den Gattungen: Hirundo, Cypselus
,

Caprimulgus,

Podargus. Icli habe blos die drei ersten Gattungen

untersuclien konnen, und habe gefunden, dass der

Bau der Fusse bei Cypselus und Caprimulgus nicht

blos ganz verschieden von dem aller ûbrigen Sper-

lingsartigen ist, sondern auch dass er Charactere

darbietet, die sich in keiner anderen Gattung der Vô-

gel wiederfinden.—Icb muss daher eine jede der drei

hierher gehorigen Gattungen einzeln bescbreiben.

Die Gattung Hirundo stimmt mit dem ailgemei-

nen Typus der Sperlingsartigen Yôgel ûberein. Das

Oberscbenkelbein und das Scbienbein sind gerade,

cylindiisch. Der Mittelfussknochen ist elwas in die

Breite gezogen ; seine vordere FJàche ist glatt und

enthâlt blos oben eine unbedeutende Vertiefung;

die hintere Flache hingegen ist der ganzen Lânge

nacb gefurcht, und wird von der ausseren durcli

eine sebarfe Kante geschieden.— Der hintere Vor-

sprung ist, wie bei allen Sperlingsartigen, von 6

Canâlen durohbohrt. Die hùgelformige Erhohung

der Gelenkflâche ist etwas nacb binten gerùckt

und ziemlich bocb , daher auch die ihr entspre-

chende Vertiefung in der Rinne der Tibialrolle be-

deutend erscheint. Die Nagelglieder sind stark von
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tien Seiten zusammengedrûckt.— Die 3 ersten GHe-
der (1er âusseren Zelie sind ton gleicher Lange. —
Ganz andere Charaktere bietet uns die Gatlung

Cjpselus dar. Das Oberscbenkelbein ist diek
, cy-

lindriscb, gerade, am tintera Ende auf der binte-

ren FJâcbe aufgeblasen. Das Scbienbein ist nacb

hinten und aussen gebogen, oben breit und ziem-

Jich platt, unten tnebr cylindriscb ; die leistenar-

tigen vorderen Fortsâtze sind kaum bemerklicb. —
Die Rinne der untem Gelenkrolle ist ungewobnlicb

tief. Dar Mittelfussknoclien ist platt gedrûckt, und

bat eine unregelmâssige viereckige Form. Ueber die

vordere Fiacbe gebt eine tiefe Furcbe hin, ans der

oben , und zwar mebr nacb innen , nur eine

Oeffnung zur binteren Fiacbe durcbgebt. Eine in ib-

rer Art fast einzige Erscbeinung ist die, dassausdie-

ser„ Furcbe eine sebmale Rôbre zur Gelenkflâcbe

binaufsteigt. Unten fehlt die Oeffunng zvviscben

den mitlleren und der âusseren RolJe. — Die hintere

Fiacbe entbâlt eine breite, rinnenartige Furcbe, die

oben, zwiscben zwei zugespitzten Vorsprùngen,durcb-

gebt. Die drei unbeweglicben Rollen liegen sebr

nahe neben einander und fast in gleicber Hobe
;

die mittîere von ihnen ist breit und gut ansgebil-

det, die âussere bat die Gestalt von eineni runden

Kopfcben, die innere ist scbmal
,
mùblsteinformig*

Die Erbobung der obern Gelenkflâcbe ist zurùck-

gescboben ,
ganz unansebnlicb. —-Die ausserordent-

]icîi geringe
,

verbâltnissmâssige Lange des Mittel-

fussknochens wird man aus den Tabellen erseben
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konnen. Schon Nitsch [*) bat die merkwiirdige

Entdeckung gemacht, dass eine jede der drei vorde-

ren Zeheu nur ans zwei Gliedern bestelir, vou de-

nen das erste obenein sanz unbedeuterid ist. Der

Gelenkkopf eines jeden Endgliedes wird von einer

sebr liefen Rinne gespaken. Ebenso ist die Gelenk-

ilâcbe eines jeden NageJgliedes deutlich in zwei

tief ausgebolte Tiieile getbeiit, und stârker zurùck-

gebqgen, als'bei den Raubvogein. Die Nagelglieder

sind nicht gross, aber sebr scharf und stark gebo-

gen. Die bintere Zebe ist nach vornen gescblagen.

In der Gattung Caprimulgus begegnen wir an-

dern Eigenbeiten. Das Oberscbenkelbein ist gerade,

am unteren Ende etwas eingedrùckt. Das Schien-

bein ist oben fest mit dem Wadbeine verwacbsen,

erscbeint in der Mitte cyJindriscb , weiter unten

aber wieder mebr der Breite nacb angeschwollen.

Der Mittelfussknoeheri ist ziemlicîi breit, beson-

ders an seinen beiden Eoden ; ùber seine vordere

Flàche lauft eine flacbe Furcbe bin
3

die hintere

ist vollkommen platt. — Die Erhohung der obern

Gelenkflache ist ganz unbedeutend. Der bintere

Vorsprung ist blos von einern Canal durcbbrocben.

Die unbeweglichen Rollen sleben nabe neben einan-
**

der; die mittlere von ibnen ist etwas bervortre-

tend.— Nitscli bat die Entdeckung gemacbt (**),

(
*

)
Osteographische Beitrâge. 1. c.

(
**

)
Osteographische Beilrage. 1. c.
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dass die âussere Zelie blos ans drei Gliedern beste-

he [ das Nagelgîied nicht mit eingeschlossen ). Be-

rûcksichtigung verdient auch der Umstand , dass

die Glieder der drei Vorderzehen nach vornea hin

an Lânge abnehuien, so dass das erste Glied einer

jeden Zehe das làngste, das letzte hingegen das kùr-

zeste ist. Die Gelenkflâche der Nagelglieder erscheint

fast einfach und ihr obérer Rand ist gar nicht

zuriïckgebogen.

3. Kegelscnabler. (Conirostres ).

Die Gatturigën, aus denen dièse . Familie gebil-

det wird, bleiben aile dem. Normal-Typus der Ord-

nung so getreu, dass mir nicbts hinzuziifûgen ùbrig

bJeibt. Die Lângenverbâltnisse der Knochen sind

hier keinen sebr bedeutenden Variationen unter-

wbrfen. Nimmt man die Lange des Mittelfusskno-

cbens als Einlieit , so sind die extremen Grosse

u

des Oberschenkelbeins 0,80 uud 4,10, des Schien-

beins 1,^i0 und ^70. ]Noch ist zu bemerken, dass

die beiden Glieder der inneren Zehe oft diesel be

Lange haben.

Wicbtige Abweicbungen vom allgemeinen Typus

bietet einzig die Gattung Colaris dar. Das Schien-

bein ist am untern Ende vollkommen eyliridrisch

und triigt am oberen Ende nur ganz unbedeuten-

de leistenartige Fortsâtze. Der Mittelfussknochen

ist breit, beinahe dreieckig ; seine vordere Flâcbe

ist etwas gewôlbt , fast wie bei den Papagayen:
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die liintere bingegen ist concav, etwas nach innen

gewandt und wird von der breiten aûsseren dureb

eine scharfe Kante getrennt. Der die liintere Flâ-

cbe ûberragende Vorsprung wird nur von zwei, in

einer QuerJinie liegenden, Canâlen durcbbobrl.

Der bùgelformige Vorsprung der Gelenkflâcbe ist

nach der Milte gerûckt und bat eine ansebnlicbe

Grosse ( wie bei den Klettervogeln ). — Die ânssere

Zebe erreicbt die Lange der mittleren.

DuNNSCHNAEBLER. ( TeNUIROSTRES ).

Dièse Familie ist nicbt zablreicb und entbâlt meb-

rere Gattungen, die sebr gute Kletterer sind, ob-

gieichsie, wie die ùbrigen, drei Zeben nacb vornen

gerîcbtet baben.— Ueberbaupt sind die Fiïsse bei

allen nacb dem Normal-Typus der Ordnung ge~

bildet.

Von den Kletterern babe icb blos Gelegenbeit

geliabt Certhea familiaris zu untersncben. Bei ibr

ist die liintere Zehe etwas langer, als die innere,

und die ânssere kômmt der mittleren an Lange

fast gleicb, die Glieder der Zeben sind von den

Seiten zusammengedrùckt. Auf der aûsseren Zebe

ist das zweite Glied das kùrzeste, und namentlicb

zweimal kûrzer , als das vierte, wie das aucb bei

den Papagayen der Fall ist.

Die Gattungen Nectarinia> Pomatorhinus , Arach-

nothera und Dicœum bieten nur ganz geringe

Abwreicbungen vom Typus der Ordnung dar. — Das
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Oberschenkelbein ist bei ihnen vollkonimen gerade,

das Schienbein merklîch nach aussen gebogen. Die

i a « ère Zehe ist gerade um so viel kùrzer als die

ânssere, um wie viel dièse ibrerseits kûrzer ist,

als die mittlere.

5. Heftzeher. (Syndagtyli).

Dièse Familie bildet nach Cuvier das letzte G lied

in der langen Reihe der Sperlingsartigen .Yogel

und entbâît solche Gattungen, bei denen die âus-

sere Zelie beinahe eben so lang \vie die mittlere

und fast der ganzen Lange nach durch eine Haut

mit ibr verbunden ist. Ich habe davon die Gat-

tungen Merops und Buceros untersuchen konnen ,

die beide bedeutend von dem Typus der Ordnung

abweichen und auch unter sich wenig Ueberein-*

stimmung darbieten.

Bei der Gattung Merops ist das Oberschenkel-

bein von den Seiten zusammengedrùckt und nach

vornen gebogen. Das Schienbein ist ebenfails nach

vornen gebogen und trâgt nur ganz unbedeutende

Fortsâlze* Der Mittelfusskoochen gleicht dem von

Cypselos. Er ist ziemlich breit und tiefe Farchen

laufen ùber seine vordere und seine hintere Fiiiche

hin. D ; e breite âussere Flâche ist etwas nach hia-

ten gewandt , und wird von der hinteren FJàche

durch eine scharfe Kante geschieden , die ihren

Anfang von hinterem Yorsprnnge nimm t. Dieser

Yorsprung wird nur von einem Canale durchbohrt»
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Die Ërbôbung der Gelenkfïâcbe ist ganz unansebn-

licb. Die drei unbeweglichen Rollen steben nabe

iïber einander , sind breit und gut ausgebildtt.

D : e beweglicbe RolJe ist nacb binten geworfen.

Bei Buceros ist das Qberscbenkelbein dick , bei-

nabe gerade. Das Schieiibein ist dick, nacb vornen

gebogen
,
ganz obne vordere Fortsàtze. Die obère

Gelenkfïâcbe desselben entbàlt in der Mitte eine

starke Erbobung. Die knocberne Briïcke scbeint

ganz zu fehlen, und die auf dièse Weise offen J lé-

gende Vertiefung ist mit Luftzellen angefùllt. Der

Mittelfussknocben ist breit, nacb vornen gebogen.

Ueber die vordere Flàcbe laufen zwei parallèle

Farehen bin , die oben von den beiden , zur hin-

tern Flâcbe durcbgebenden Oefïhungen ihren An-

fang nebmen. Sowobl der aussere , aJs der innere

Rand der vorderen Flàcbe treten stark bervor
,

docb ist der aussere dicker , als der innere. Dii;

bintere Flàcbe wird von einem leistenartigen Fort-

sàtze des inneren , mebr bervortretenden Tbeiles

des binteren Yorsprunges in zwei Hâlften getbeilt.

Der Vorsprung selbst ist von zwei Canâlen durcb-

brochen. Der kleine, die beweglicbe Piolle tragende

Knocben ist unter einem recbten Winkel nacb

binten gebogen, und die Rolle selbst ist ungewôbn-

licb breit. Die unbeweglicben Rollen . steben nabe

neben einander und sind gut ausgebildet. Zwischen

der àusseren und der mitlleren gibt es keine

OefFnung. Die Erbobung auf der obern Gelenkflâ-

cbe des Mittelfussknocbens ist zurùckgeseboben
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und ganz unbedeutend. Die Zehenglieder sind platt

gedriïckt und die vordersten davon nach oben ge«

bosèn. Die Gelenkflache derselben und aucH der

Nagelglieder ist sebr wenig ausgeholt. Die Glieder

einer jeden der drei Vorderzeheiï nehmen nach

vornen liin an Lauge ab, mit der einzigen Ausnah-

me des vierten GJiedes der âusseren Zehe, das lan-

ger ist, als die ihm vorangehenden.

Eine merkwùrdige Erscheimmg ist es , dass bei

Buceros aile Fussknocben lufthaltig sind, was man

aucb sogleicli an ibrer Auftreibung und Durchsich-

tigkeit bemerkt. Die LuftôfFnungen liegen an den

beiden Enden der Rnocben. Auf dem Oberschen-

kelbein befinden sich kleine LuftôfFnungen ganz

oben, auf der dem Becken anliegenden Flâcbe. Auf

dem Schienbeine liegen ziemlicb grosse Luftôffnun-

gen auf den beiden Gelenktheilen. Auf dem Mittel-

fussknocben geben LuftôfFnungen durch den Vor-

sprung der hintern Fiacbe ; auf den Zehengliedern

liegen sie an den Seiten. Intéressant ist in dieser

Hinsicbt die Bildung der Nagelglieder. Eine grosse

LuftôfFnung befindet sicb an ibrem hinteren Tbeile,

da, wo die Gelenkflache nach unten von dem hier

bedeutenden Hôcker begrâuzt wird ; eine zweite

kleinere mùndet vornen, auf der obern Seite, m eine

bis zur Spitze fortlaufenJe Rinne.

(Fortsetzung folgt.)



DE

NOÏO SYSTBMATB BOTMICO

BREVEM NOTITIAM

DEBIT

Ernestus Christiaisus a Traltvetter
,

PHI LOSOPHUS.

Principio non ab re aliénam esse videtur, prse-

monere , me non prôfiteri disciplinam botanicam,

Rudolpbus enim filins est
,
qui Botanici nomen

pree se fert
,

cujusque complura scripta botanica

(etiam in bis ipsis fasciculis) exstitere. Ego vero in

pbilosopbiœ et
,
quœ fere eadem est, pbilologiee

studio plerumque versatns suui. Hoc ipstim opus,

de quo jam brevem notitiam daturus sum
,
quod-

que novum systema botanicum exbibet, ex studiis

meîs pliilosopbicis profectum est. Systema pbilo-

sopbicum scribens, non potui non etiam res natu-

rales attingere vel potius complecti. Nemo igitur

mirabitur , me etiam de systemate rerum natura-

lium cogitasse. Opère pbilosopbico perfecto
,

quasi

animi et recreationis causa me ad naturse rationem
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cognoscendam exponendamque contuli
,

cumque

botanices studitim a puero subsecivis temporibus

coluerlm , ad hoc primum nie retuli , ut ex hoc

agro etiam philosophiez operœ frnetus caperem.

Dent igitur Botanici hanc mihi veniam , ut quid-

quid ex philosophicis médita tiouibus ad botanicee

utilitatem inlluere posse videalur , in médium ad-

feram*— Sunt
,

qui patent, philosophiam inania

modo captare. Non est ita. PhiJosophia vel maxime

vera tractât, rerum naturam rationemqtie docet.—

Quidquid Bolanicorum est , Bolanicis remitto. Ex-

cellant illi in conquirendis explicandisque fainiliis,

generibus , formis. — Scilicet hanc viam ad un uni

omnes vel ut ex composito nunc ingrediuntur. Hoc

procul dubio et ipsis summœ laudi, et nobis non

parvae utiiitati est. Neque lamen sic , licet singula-

rum rerum cognitionem in irifinitum augeamus, id

unquam assequemur, quod nunc quserimus, systema

naturse rationique consentiens. îrao quo magis huic

singula exqnirendi studio indulgeamus, tanto magis

rerum copia obruimur
,
eoque minus totum con-

spicere valemus. Quid? quod ipsa hœc totum or-

dinandi cupiditas iis imminuitur, qui se in singula

abdiderunt.— Nos autem
,
quibu s humanilatis stu-

dia
,

quibus juventutis institutio curae cordique

est, hoc nostrum esse censemus , ut facillima et

felicissima discendi via pandatur. Quod quidem

fieri non potest , nisi recta scientiae ratio , nisi ve-

rum systema, quod vocant, inveniatur. Hac igitur

in re iiostra omnis posita est opéra. Ubi de sin-
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gulis rébus, de ipsarum plantarum cognitione quae*»

ritur ^ ibi Botanicorutn sequiraur aucloritalem , nec

docere , sed discere cupimiis, Neque ilJos pudeat

aiidire, nurn qtijd utile ferant philosophi. Memini

me legisse
,
quendam D'attirée scrulatorem Gôttin-

gensem, ipsum, ni fallor, Biunienbachium , minera-

logiee systema desideran (cm, liujus rei causa adiisse

ibi phiJosophorum ordinem. Qui
,

quee oraeula

f'uderil , nescio. Fecerat boe fortasse Biumenba-

chius, in memoriam sibi revocans
,
primam rerum

naturalium divisionem deberi Aristoteli , summo
Grsecorum pbiJosopbo. Hase eo dixi consiJio , ut

inteJligatur , historiée naturalis studium ab hoc

pbilosopbiae studio non esse sejungendum.

Ut rectum plantarum systema inveniatiir, necesse

est
,
cognoscamus

,
quee sit recta lotius botanicee

ratio, ltaque in opère meo omnis botauica erat

pertraetanda. Hoc vero ita feci, ut omnia ad syste-

matîcam referrentur. Opus iiieuni, quod, germanice

scriplum, mox evulgàbitûr, cujnsque preecursorem

quasi brevem banc notitiam esse volui, sic inscrip-

tum est: Lineamenta historiée naturalis. Yolumen

secundura. Lineamenta botanicee» Aller sequitur

titulus: Lineamenta botanicee, Quo opère omnes

omnium rei botanicee rationes vel methodi inter se

concilientur. Adjunctis indicibus generum Planta-

rum, uno systematico, altero alphabetico.

Quod hoc volumen seeuudum esse dixi , res

ait l us repetenda foret. Differt mea historiée natu-

ralis dividendee ratio a ratione usitata
,
quee pro-

Ann. N° III. 33
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fecta est al) Aristotele. Ex principiis philosophicis

quatuor régna historiée naturalis statuenda esse

censeo. Duo surit inferiora
,
quee respondent ele-

mentis inferioribus , totidem sunt superiora , cum
superioribus elemeiitis conjurantia. Inferiora dico

regnum erystallorum et plantarum
,
superiora reg-

iiilm brutorum et rationalium sive hominuni. Quare

ila dividendum sit , in sysleinate pliilosopliico cau-

sée redduntnr. Perperam nostri liominem genus

quoddam ferarum ( haec enim est vis des Thieres
,

vocabuli germaiiici
,

greece drjQoç ) , simiee proxi»

raura, esse statuerunt. Nec omnia fossilia primuni

regnum , sed solee crystalli omciunl. Agit enim

liistoria naturalis de naturis formatis (de niicro-

cosmo ) , nec quidquam ejus est, nisi quod nisus

formativus effecerit. Tdcirco crystalli non exclu-

dendee, licet in bis vita minima ex parte significe-

tur. Crystalli terrée vi reguntur
,
aquae vi plantée,

aërîs bruta
,
ignis homines. Hinc intelligi potest

,

crystallos propius ad plantarum
,
quam lias ad

brutorum accedere naturam. Heec omnia in gene-

rali operis mei parte fusius disputantur. Requiritur

etiam
?

quee primariée sint bolanicee partes. Hee

enim
,
tamqnam disjecta inembra poëtee , in com-

pendiis botanicis fortuito proponuntnr , ut non

perspiciatur 9 quo vinculo naturali iuter se conti-

neantur. Universa plantarum scientia dividenda

est in duas partes
,

quarum una est necessaria ,

essentialis , ut sic. dixerim , altéra accessoria. Ex

mente Kantii illam intuitivam , banc discursivam
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appellare poterimus. Pars intuitiva
,
quaùi eandem

et simplicem nominari licet , rursus in duas partes

dilabitur, quarum una est organographia sive ana-

tomia plantarum , altéra physiologia sive biologia.

Botanica discursiva sive composita
,
quse parte in-

tuitiva innititur, continet energiani i. e. doctrinam

de qualitatibus plantaruin , et systematicam sive

taxonomiam. Hse quatuor partes otnnia continent ,

quse de plantis disputari possunt. — Velut Geogra-

pbia plantarum , nec non calendarius , ad physio-

logiam pertinet , cum vitse conditiones doceat. —
Ex bis quatuor principiis omnia proflnunt. Itaque

opus in totidem libros divisum est.

Liber primus est de partibus sive organis plan-

tarum. Incipit a partibus gênera li bus, quas et ele-

mentares vel internas nominare soient. Hse sunt

celiulse, vasa lymphatica, fistulse spirales, vasa pro-

pria sive glanduîse. Quatuor démentis respondeat.

Respondent etiam , partibus planta? spécial i bus sive

organis primariis vel principalibus, de quibus tune

agitur. De bis diversse sunt auctorum sententise
,

quse in opère nostro examinantur. Nos dicimus
,

illarum parlium divisionem faciendam esse ex

oppositione polari
;
quse vocatur. Veram oppositio-

nem poîarem modo inter radicem et caulem esse
,

dicit Rudolphus a Trautvetter, qui tamen et Folium

tanquam partem principalem admittendum esse

putat. (Ejusd. diss : « de Stipulis.») Verum idquidem.

Sed longius erat progrediendum. Quseritur enim
,

qusenam Folii sit oppositio? Goethe (in dissert: a ad

33*
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.plantantm doctrinarn » ) directionem ]ongitudinalem

directioni spirali oppositam esse vult. Huic opinioni

aliquid veri sabest , sed nti Goethe rem concepit
?

teneri non potest. Veram lisec in opère meo sunt

legenda. Hic partes planta? principales earumqne

nexum breviter me indicasse sufficiat. Omnis planta

penclet in oppositione duplici , altéra simplex est
7

altéra coinposita. Simplicem dicimns esse inter ra-

dicem et caulem, compositam inter fol in ni et fruc-

tificationem , nt nuncupatione Linnœana utar.

Radix et catilis caudicem (Stock) efficiunt y
fol iuni

et frnctïficatio alteram plantée par terri
,
quarn Ex-

elusurn (Ausscblag) vocare soleo. Caudex et Exclu-

sum polariter slhi snnt opposita. (Sit venia verbis !

Latinitas non tam in vocabnlis singulis, qvram in

serendis verbis cernitur. Pro fructificatione
>

quse

pariem indicare non potest, FercuJi (Tragt) vocabu-

kim usarpo
y

de qao Fabri thesaurum s. h. v.

consulas.
)

Proinde principales planta? partes sic erunt ordi-

nandae :

PLANTA

a. Partes essentielles. h. Partes accessoriœ.

Caudex. * Ezclusum.

i. Radix. 2. Caulis. 3. Foliïïm. 4. Ferculum.

Ferculum varias subit formas
,
neque tamen ideo

una pars principales esse desinit. Hae formée sunt:

Fios, fructus, semen, embryo. Hic vero ordo quem-
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adrnodum accîpiendus atque con vertendus sit, ut

ciïm organorum , nec non cum partium elemen-

tarium consentiat ordine, id Jongiore eget oratione,

quam ut hic Joci res explanari queat. Quatuor

igitur Plantée principia vel partes primariee totidem

trànctantur capitibus
,
earumqne formac diversee

non enumerantur solum , sed ex scientiee ratione

exponuntur. Maie enim tractatur organographia

,

si nihil aliud coutinet
?
quam terminorum barbaro-

rum farraginem.

Liber secundus est de vita PJantarum. Hic in

parte generaliori discutitur maxime iileichenbacbii

de vita antegressa sententia. Quee quidem vita
,

vitee antecedens
,
quid aut quale sit

?
equidem ne

conjectura quidem assequi possum. Eandem Em-
bryonis vitam esse dicit. At enim vero simulac Em-
bryo vivere incipit, et ipso nova planta vivere in-

cipil. Embryo antequam suscitatnr
,

pars prioris

plantée est. Vita igitur antecedens est plane nul] a.

Itaque mu! tu ni abest , u t classes vel ordines plan-

îarum ejusmodi vitee antegressee superstrui pos-

sint, quippe cum nec formée uliee sive partes plantée

ab ejusmodi vita antegressa repeti possint.—Deinde

caput primum est de vita radicis
y
secundum de

vita caulis, tertium de foliatione, quartum de fereu-

latione sive de fructificatione secundum nuncu-

pationem Linneeanam.

Botanica discursiva libro tertio agit de energia

plantarum. Fiic exponuntur principia earum rerum,

quee ad Botanicam practicam referri soient» Hane
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qusestionem etiam multum valere ad Systema per-

ficieadum, hinc colligas, quod De Candolleus plures

familias constituit ex solis Plantarum qualitatibus

,

quae vocantur. Gaput primum est de Piantarum

materiis , secundum de qualitatibus , tertium de

usu, quartum de delectatione, i. e. quatenus planta?

influant ad vitam idéalem.

Liber quart us est de Systematica sive de Taxo-

noinia. Pars prior generaliorque non more solito

enarrat, quomodo alii aliis artibus Plantarum mul-

titudinem disponere atque ordinare tentaverint >

sed etiam ipsa heec varia tentamina ad rationem

methodumque revocat
,

systematum systema
?

ut

sic dixerini, constituit. Sunt enim duse vise sim-

plices
y
una naturalis sive popularis ex toto planta-

rum habittij qualis sensibus objicitur ,
gênera non

solum sed etiam familias
,
gentes constituens atque

discernens. Hanc viam primarn ingressi sunt plan-

tarum curiosi. Sequitur altéra via simplex
,
quam

artificiosam vocant
,
quee notam aliquam vel intel-

lectum singularem concipit, cujus beneficio classium

ordinumque distinctionem exigat. lllam mêtliodum

syntlieticam
y
liane analylicam vocare soient. Sunt

praeterea duae vise compositse
,
quarum una

7
ut

naturalem methodum prse se fert eamque praecî-

pue sectatur , ita artifieiosse methodi adminiculo

haud plane supersedere potest. Quod mixtum
genus secuti sunt Batschius, Jussievus, De Candolleus,

imprimisque Curtius Sprengeiius, ut omittam alios.

Altéra illarum, quas compositas dixi, rationnai ea
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est, qnœ primitivam sive inchoalam aliqnaiii sequi-

tur seiitentiam. Ejusmodi sentenliam e>,si non pri-

mus invenerat (plantée formam originariam seu

Prototypon primus mente coriceperat Herder , vir

nostrse œtatis longe ingeniosissimus , cui et Goethe

plarima débet), at primus in elaborando systemate

sîbi propositam pronuntiavit Okenius. Hie auctor

atque inceptor scientiee perfectae babendas est.

Sed ut incepit, ita non perfecit. Okenium seculus

est inter alios et Pieicbenbacbius. Qui novum ali-

quid rectiusque inveniendi cupidus
,
systema non

,

quod Okenium feeisse insimulabat , ab Organogra-

phia , sed ab Pbysiologia repetendum esse dixit.

Sed hoc mihi quidem nec novum, nec rectius esse

videtur. Etenini Pbysiologia iisdem
,
quibus Orga-

nograpbia, nititur principiis. Itaque hoc modo non

aliud divisionis fundamentum paratur. Quod etiam

Reichenbachii classes déclarant, cum Okenii classi-

bus re congruentes , nomine tantum numeroque

ab iis différentes. Quod autem Reichenbachius pri-

ores classes, quas easdem Okenius partibus elemen-

taribus adaequaveraî, ad vitam antegressivam refert,

de hoc quid statuendum sit, jam snpra dictum est.

Hoc loco multa ex scriptis Botanicorum a me

afferuntur ad confirmanda ea
,

quae hoc in libro

de systemate stabiliuntur. Memorabilis sane est

genuina illa Sprengelii de difficultate methodi suœ

confessio. Conslitutionem atque ordinationeni fami-

liarUm adeo dubiam incertamque esse dicit , ut

magister nonnisi felicitate quadam formarum corn-
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piexum mente concipere sibique iiifonnare possit
,

discipuli vero signorum multitudine adeo offunda-

tur animus et perturbetur , ut nihil fere teneat,

frustra laboret. Idcirco tironem ad systema Lin-

naeanum relegat Sprengelius, quod idem ipse natu-

rae repugnare, quo falsam linjus imaginem discipuli

menti imprimi, pauîo ante dixerat!

Altéra Systematicae pars meam dividendi ratio-

nem explanat. Quodsi superioribus libris funda-

menta bene jacta sunt
,
jam sic systema existât

necesse est, ut aliud esse non possit. Paratur sys-

tema meum ex polariter oppositis Organographiae

Physiologiaeque. Nec non energia Plantarum suum
ad hoc confert. Quse igitur in ipsa planta reperie-

bantur polariter opposita, eadem et hic invenientur

in Plantarum regno. Omnis Planta dirimebatur

in Caudicem et Exclusum. Pari modo totum Vege-

tabilium regnum erit dividendum , ut Yegetabilia

alia Caudicem référant, alia Exclusum. Ilia Non-

Dicotyledonea esse dignoscuntur , haec Dicotyle-

donea. Utar enim his nominibus usitatis. Uti vero

in Planta Radix et Caulis simpliciter sibi erant

opposita, sic in regno Acotyledonea et Monocotyle-

donea. Uti ex altéra parte Folium et Ferculum

sibi opposita reperiebantur , sic— sed hic haerebat

aqua, nullam enim in scriptis Botanicorum reperie-

bam divisionem
,
qiue haec opposita referret. Solus

relictus atque ab omnibus desertus mihi videbar.

Sed acus magnetica jactato mihi in alto viam

monstrabat. Ipsam. plantarum naturam rationem-
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que acriter mihi intaenti contigit, ut divisionem

hue pertinentem dignoscereni. Cernebam Vegeta-

bilia pbanerogamia in Herbas et Arbores esse divi-

dendas. Non me latebat , banc dividendi rationem

quasi proscriptum esse summorum Botanicorum

judiciis. Jam inde a Linnaeo
,
quasi summo Ponti-

lice
,
aqua et igni interd ictus erat

,
qui ejnsmodi

divisionem in scientia committere vel admittere

ausus esset. Amicus Linneeus, amicus De Gandolleus,

sed magis arnica veritas. Doctissimorum virorum

auctoritas non tantum apud me valuit , ut a veri

investigatione desciscerem. Nec incassum contendi.

Gum dicerent iili, inter Herbarn et Arborem vulgi

tantum opinionem
y

non ipsain naturam fecisse

discrimen
,
equidem banc sententiam ex ipsorum

dictis, quse multa in opère meo citât a sunt, refelli.

Ipsos meariim tesLes feci sententiarum. Ipsi praedi-

cant , Arborum naturam diversam esse a reliqua-

rnm plantarum natura. Nullûs fere est anatomise et

pbysiologise locus, ubi non patefiat di versa arborum

natura. Vehit de lenticellis quae docentur ( v. De-

Gand. Organogr. c. 8. p. 78. vers, germ.) solas arbores

concernunt. «Fiantes perfeciissima?, inquit Okenius,

Arbores sunt. » Ergo arbores non cum reliquis

confundendae erant. Accuratius inquirens notam

etiam manifestam inveni , in terminorum farragine

latentem, qua Arbores (cum Fruticibus) ab Herbis

discerni possent , folia dico inserta , ab Herbarum

fol iis adnatis aperte discedentia.

Haec autem prima et supretna Regui divisio est
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longe maxima. Hiuc enim peudet totius Systema-

tis conditio , bine omnino , atrum yeram ineamus

ratinnein, an falsam. Faetum est nescio qui, ut

omnes, cœco quodam impetu acti, eo ferre ntur, ut

Plianerogainiarum et Cryptogainianun divisionem

primam esse perhiberent. Linnaei
,
credo, eos abri-

puit auctoritas. De Gandolleus, longius etiam rece-

dens , adînittit , ut so!ae Amphigamiae sive mere

Cellulosae in una série collocentur , Aethogamiis

sive Seinivascularibus etiatn in Phanerogamiarum

seriem receptis. Ipsi tamen iiJi in Acotyledoneis

Radicis naturam significari dicunt , in Monocotyle-

doneis Gaulis. Quid ergo iinpedit, quo minus Plan-

tée naturam etiam in reliquis classibus constituen-

dis sequamur ? Hoc ut faciamus
,

cogimur adeo
?

observantes, Folii naturam (directionem latitudina-

riam) in Herbis prsevalere , Fercuîi naturam (con-

ditionem concentricam) in Arboribus. Populus, ut

Horatii verbis abutar, hic rectum vidit
,
qnamquam

est , ubi peccat , ubi dedocendus , falsis uominibus

uti. Ouae populus populariler quidem , sed recte

concepit, ea nobis docte, sciteque percipienda sunt.

Non precario jure systema nostrum proponimns
,

sed ex principes ante stabilitis légitime contendi-

mus. Neque tamen deest rationi meae omnis aucto-

ritas. Ut taceam vulgarem istam divisionem , cui

tamen ipse Linnseus aliquid tribuisse videtur, inter

Gentes plantarum et Arbores et Herbas sépara tim

recensens
;
jam Tournefortius celeberrimus , novi

systematis inventor , totum regnum vegetabile ita
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divisit , ut in mia parte Herbas et Suffrutiees col-

Jocaret, in altéra Arbores et Frulices. Cumque oni-

nes plantas in XXII Classes divideret, Herbas XY1
classibus cotnprebentlit , Arbores reliquis. Tonrne-

fortius artifieiosum Systema condens , non naturse

principia secutus est. Spectabat maxime facilîtatem

discendi. Et profecto huic consul uit, Arbores a re-

liquis pîantis separando. At bsec ipsa discendi fa-

cilitas nulla esset , nisi naturœ consensus subesset.

IXimirum via quœque rectissima etiam discentibus

facillima est. Apud Tournefortium igitur potissîmum.

Ruellii diagnosin lucrati sumiis. Ruellius, medicus

dein Canom'cus Parisiensis, (-h- 1537) scripsit de nà-

tura Stirpium : «Surculus, ut ait Ruellius, quod ex

ramis simplex ac individuum oritur
?
quale prseser-

tim germen apparet, Gallis bourgeons. »

Prima pîantarum divisio duas nobis exbibet Var-

ies [ Abtbeilungen , De Candolleo séries)
,
quarum

divisione quatuor oriuntur Classes, finjus divisionis

vesligia apud varios botanicae Auctores quœrentes
,

invenimus simile quiddam nom in e et numéro
y
re

dissimile. Scripsit De Candolleus notam de divisione

pîantarum in quatuor Classes majores sive ramos

(brandies) (v. Bibliotb. Univers. Genev. N. 4 833.),

quam accuralius perpendere operae pretium esse

visum est. Cumparatio divisionis DeGandoîleanœ cum
nostra ralione multum valet ad banc collustrandam

penitiusque cognoscendam. Primam De Candollei

divisionem jam supra indicavi. Classes babet I. Di-

cotyledonearum, lï. Monocotyledonearum , IIL Ae-



522

thogamiarum, IV. Amphigamiarum. Hœc igitur di-

visio a nostra valde discrepat. De Candoîleus clas-

ses suas etiam cum quatuor animalium classibus,

vulgo acceptis, comparât. Negat tamen, se multuni

tribuere huic numéro quaternario , licet ssepius in

rerum naturalium division e occurrat. Hoc Friesii

quoque sjstemati innuit, quod idem in jibro meo

respicitur. Kecte indicat De GandolJeus. Numerus

quaternarius , addo etiam alium numerum quem-

libet
,

per se onmino nibil efficit. Quatuor classes

constituisse , nih il est , nisi hae classes ex naturae

rationibus prodierint, Planta? partibus polariter sibi

oppositis respondentes. Neque harum classium cum

quatuor animalium classibus compa ratio quidquam

nos docere potest, nisi hae classes iisdem principiis

naturalibus nitunlur. Hoc autem vitio Guverianus

classes laborare , in alio opusculo , animalium sys-

teiiia exhibente , satis a me probatum esse puto.

Perlustralis reliquis quoque systematibus, quse nuiic

quidem in honore suut, indeque petitis argumentis,

quibus mea ratio probetur, jam duas meas planta-

rum Partes, quatuorque Classes a n a tom ieo-phy s io-

îogicis indiciis distinguendas aggredior. Disiinguun-

tur autem illœ indiciis vel ex Caudicis vel ex Ex-

elusi (Folii Fructificationisque) natura petitis. Iles

ipsae ex De Gandollei, Sprengelii, Okenii aliorutn-

que scriptis hauriuntur.

Tune sequitur reliqua Classium divisio in Partes

subditas , ordines . et sic porro. Docetur , hic non
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aliis principiis utendum esse, quam in Jivisîone

snperiore. Hoc modo efïïcitur, ut concentus depre-

hendatur et ordinum in ter se, e quibus diversae clas-

ses constant , et ordinum classiumque. Hic ipse

concentus est
,
qui regulam divisionis prsebet

,
qui

yeritatis documentum dat. Fieri potest , ut erre-

mus ia singulis rébus agnoscendis ; in universum

errare non possumus ; et si quid peccatum est, non

systematis est peccatum, sed in systema peccatum.

Hsec et talia in universum disputantur. Transitur

tune ad constituendas ipsas classium partes ordi-

nesque. Qno quidem facto, quod pollicitus eram
,

id absolveram. Yerendmn tamen, fore nonnullos,

cjuibus opus nondum perfectum/ nondum ad usum,

applicationemque adductum videretur. Ilaque, cum
Botanicis cosnpeteret, Familias et Gênera Ordinibus

inserere, hoc negotium ita suscepi, ut Botanicorum

Jabores systemati substituerem, ipsis rationem red-

dendam remitterem. Hoc milii exsequenti du! ce

îaboris praemium obtigit. Mirum enim in modum
ea, quse a botanicis recipienda erant , cum mea

ordinandi ratione consentiebant ^ imo nova iiujus

documenta suppeditabant.Classium Ordinumque con-

spectum quo brevius hic absolverem , tabulam huic

notitise subjunxi.

1. Classis Fimgorum sive Favi jam per Limiseanas

Cryptogamiorum Gentes facile in ordines redige-

bantur. Etiam duœ hujus Classis Partes a Botanicis

repeti poterant. Materiem hic ex Okenio et ex Rei-



ebenbachii libro qui « Das P flanzenreich )) in-

scriptus est, àssumsi , ubi etiam accuratiores repe»

rias licet signifîcationes.

IL Glassis Graminum sive Trimculi jam plus la-

fooris offerebant. Abbinc Familiarum s,eriem secutus

sum
?
quam Sprengelii De Candolleique methodus

suppeditabat. Mox reperi , in Parte simplici sim-

plieem Staminum numerum ternarhun, sive vagum
sive fixum

,
praevalere (in Graminibus) , in Parte

composita eundem numerum vel duplicatum (in

Liliis)
y

vel (licet gradation) multiplicatum (in Pal-

mis). Nec hoc me fugit , si florem in universum
respicerem, in Parte simplici essentiales floris par-

tes rnagis explieatas inveniri, in composita Parte

etiam extra essentiales. Subvenit Lindleyi divisio ex

Goroîlœ conditione facta
;

cujus quidem Scriptoris

PetaJoidese compositos meos Ordines fere significa-

bant. Hoc modo cognovi, Systemata artificiosa, tam

sexuale
,
quam corollinum , cum ratione mea bac-

tenus consen tire, id quod'reliquis Classibus confir-

mabatur. Methodus naturalis non minus addicebat;

cujus Familiarum etiam ordo servabatur. Nec ab-

horrebat Okenii systema philosophicum. Jam igitur

apparebat, ratione mea omnes omnium systemata

vel methodos, quatenus naturse rationique accomo-

danda essent, inter se conciliari. Jam inlelliges
?

e.

o.
? cur, cum initio ambiguerim, taraen postremum

Trideas secundo , Juncaceas tertio ordini adscripse-

rim : quia scilicet illae simplicem
y

liée duplicatum.

staminum numerum ternarium otferunt. Sed hsec
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Botanicis accuratius perpendenda erant. Princi-

pi a enim constant. Sed visa et indicia interdum

nos vexant, velut si Lininn in Pentandris esse per-

bihent
?

eum preeter qnina ejus Stamina perfecta

lotie! era reperiantur rudimenta.

liL Gassis Herbarum. Hic quinque Tournefortii

Àrborum. classes respiciebam. Qnee quîdem, ad na-

turse rationem revocatse
y
quatuor formas exhibent.

Apetalas, qua? vocantur, Monopetalas, Papiîîonaceas,

Rosaceas, Quis non videt, in duahus prioribus es-

sentiales, in posterioribus extra-essentiaies et i a ni FJo-

ris partes explicatas esse ? Certis de causîs
?
quas

Iiic repetere longuni est, ilîam divisionem a coroîîa

sumptam herbis nia gis etiain
,
quam arboribus,

convenire inteliigebam. Systema sexuaîe Iiic seque

atque in -classe secunda ad divisionem nostram apte

cadebat, ut ab una parte numerus sim p]ex vel exi-

gu us et indefinitus, vel lixus animadverteretur , in

parte composita numerus vel duplicatas vel multi-

plicatus. (Numerus b'marius, ubi in classibus supe-

rioribus occurrit, velut in Jasmineis et Oleinis, ad

numerum imperfecte quaternarium refertur, sic ter-

narius ad imperfecte quinarium.) Itaque bis indiciis

confisus, ordines
y
ut in tabula indicati sunt , rite

constituere poteram. Familias autem herbarum ex

Sprengeliano Catalogo excerpens, magno cum gau-

dio animadvertebam, non solum eundem fere ordi-

nem conservari, sed, quod maximum erat, familia-

tim onines herbas, in universum œstimanti, ab ar-

boribus sejungi. Si quid dubium relinquebatur
y v.
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c. in Mal valets , ni Roseis , hoc mil lins mômenti

erat , si
,

qiioel hic fieri oportet , totum spectares.

Ouid ? quôtl ipsœ lire familiœ ancipites a Bolanicis

jam in catervas distincte erant
,

qtias ipsi admo-

tlum diversas prœdicabaiit. Qno n'ébat, ut hic quo-

que Arbores Fa c ï J e separari possent.

IV. Glassis Arborum. Hic Toiiirnefortii Seetiones

quoque attuli
,
quis ex Fructus iiidiciis fecerat.

Hœc indicia Botaoicis dijudicanda et in ordinem

redigenda relinquo , ut etiam Fructuistae
,
qui vo-

cantur, rationem suam inventant* Ëquidem consi-

liuin meum ex indiciis jam para lis exsequi poteram.

Relictas ex Sprengelio — De Candolleano Catalogo

Arborum Fami lia s lustrais s, facile cernebam, harum

seriem ordinum meorum seriei convenire. Quid ?

quod, uti lierbas ab arboribus familiatim separare

potueram, sic etiam in singuiôs ordines antea her-

bôe, nu ne arbores cadebant familiatim, ut mibi in-

dicia secunduui systema eum sexuale tum corolli-

num referrent. Hoc eo magis lectoris animum per-

çellat, cum illi auctores nih il taie spectaverint. Quis

igitur non miretur hune non modo internum ra~

tionis nostrse concentum , sed etiam cum reliquis

systematibus methodisque
, qua tenus natura ipsa

approbantur, consensum ? Quis non fateatur , hoc

nobis maximum veritatis esse documentum ? Exstat

Schuberti dissertatio de numeris systematis sexualis

ad certain rationem ipsamque rei naturam revocan-

dis. Hoc ipsum fit per systema nostrum. Quae qtiîi-

dem systematis Linnseani conservatio apud mullos ,
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credo ration! me a? non parvœ erit commendationi.

Noliin tamen sic existimari , hoc aliudve System a

artificiosum per se a me esse quasi adoptatum.

Quippe non fieri non potuit, quin in veram ratio-

nem abirent isla systemata dissolverenturque
,
ejns

vi e medio sublata.

Catalogum Generum nonnisi in meiim rèiîquô-

rtimque amatornm usum adjeci , ut colîeetiones

plantarum statim secuiidum liane rationem, quam
facillimam captu esse comperi

?
ordinari queani.

Rei botan ira? peritiores ex sola tabula su bj an eta

omnia facile perspicere poterunt. ïgnoscact igitur

Botanici, si quitl in singulis rébus erratum reperia-

tur
;
bénigne corrigant, scite pei nciant !

Usée sufficiant brevi buic notitiœ. Ut eo recleam
,

unde exorsus sum, rogo, ut me non botanico, sed

pbilosopbico mun ère perfuugi voluisse existiment

botanieae Professores. Quamquam baud scio an

nemo buic uni rei plus temporis tlediderit atque

laboris. Eadem, ratione Partes orationis quoique di-

gesti (conf. De Part. orat. comment. Mil. 4838)

Scientia uaturalis ita comparata esse videtur , ut

facile animos nimio quodam novitatis studio imbuat.

Flagrant enim naturae vena tores nova semper et

incognita visendi cupiditate. Nos vero antiquitatis

alumni aliter sumus alFecti. Nobis non novissima

quseque sed verissima quaeque, licet iniquitate tem-

poris obliterata, acceptissima sunt. Neque vero ip-

sos egregios Botanicos bujus bumanitatis expertes,

Ann. 48JH. N* III. 3^
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eosve esse puto, qui hane nostram rationem, prop-

terea quod, quatenus Arbores ab Herbis classe sé-

parât, Àntélmneanam magis, quam faodiernam bo-

tanicam olere videatur
,
rejiciendana esse censeant

?

quique philosophe» , ab eo
,
quod plures

,
quod re-

centiores sanciunt, recèdent! et dissentienti
?
rogum

irrogent.

•a©-©©©-



A. PLANTEE SIMPLICES, PLANTEE CAUDICALES SEMIPLANTJË.
NON-DlCOTYLEDONEiE. NON-RETlFOLIACEvE.

I. Cl assis Fungorum. jtavi.

Plantas ceixulos ae. Radicales
VEL E.YFOLIATAE VEL Enerviae.
Cryptogamiae. Sporiferae. Acotyxedoneae.

i. Cellulares. Ampbigamae.
Apbyllae, Lindl.

t. Ordo Fun-
gorum.

-l)Coniomyci.

2
;
Filali.

5) Derraato-
mycetes.

F. Sclerotia-

cei.

F.Lycoperda-
cei.

F. Sphaeria-

cei.

F.Tremellini.

F. Morchelli-
ni.

t) Hvmenini
r. Pileati.

2. Ordo Alga-

nim.

a) Lichenes

I) Gymnopso-

F. Sphaero-

pboreae

F. Cladonia-

ceae.

2) Ascopsorae.

F. Limborieae

F. "Verruca-

rieae.

F. Endocar-
piceae.

F.Graphideae
F. Parmelia-

ceae.

F. Usueaceae

b) Algae.

5) Gongylo-
pbycae.

F. Sostochi-

nae.

F. Confervae.

V)Asropbycœ.

F. Florideae.

F. Fucoide».

b. Semivasculares.

Aelho»amae Decand.

3. Ordo Alus-

corum.

«)Gongylo-
brya.

1) Riccieae.

2) Salvinia-

ceae.

b) Sporan-

brya.

5) Hepaticae.

F. Junger-
mannieae.

X)Muscifron-
dosi, Bryo-
idea.

h. Ordo Fili-

cum.

«jThrypto-
plerides.

1) Marsilia-

ceae.

2) Pulypodia-
reae.

AjArivigop-

tendes.

5) Osmunda-
ceae.

t) Cywdeae.

5) Equiseta-

ceae.

H. Classis graminum. Trunculi.
Plantae CAULARES. Striatifoliae. 'EîiDOGEtiEA.E.

MONOCOTYLEDONEAE. FLORE T1UPARTITO.

Truncul! simplices.

Flore vel vago vcl simpli-

citer ternato.

, Glumacei.
Constanter
Iriandri.

F.Gramineae
F. Cyperoi-

F. Restiaceae.

F. Irideae.

5. Ordo LUi-

orum.
Simpliciler

c.ompositi.

Duplicato nu-
méro terna-

rio.

Hexandri.

a) Buloife-

rae.

F. Narcisses.
F.Bromeliese
F.Coronariae

b) Sarmen-
taceae.

F. Parideae.

F. Convalla
rieae.

F. Rusciiiae.

F. Dioscoreae

F. Juucaceae.

b. Trunculi composili
Flore pluries lernato.

B. PLANTAE COMPOSITAE, PLANTAE EXCLUSIVAE. DICOTYLEDONES.
RETIFOLIACEiE. FLORE PLERUMQUE 4-5 PART1T0.

III. Herbae,
(Malacophyta.) Plantae foliares.
AdnatiJ'oliae. Flore vel tt—partito

VEL IMPERFECTE 5—PARTITO.

a. Herbae simplices.

Saepius ))—5—andrae.
Apeta!ae(vel micropetalae.)

)l. Ordo Pal-

marum.
Gradatini

multiplici-

ter compo-
siti. Multi-
plicato nu-
méro terna-

rio.

F. Orrbideae
F. Scitami-

neae.

F. Musacea?.

F. Palmae.

I.Ordo î>qa-

miflorearum
v. Urticea-

rum. Floris

parlitione

idhuc vaga.

Ecorollalae.

a) Monogy-
nae.

F. Plantaei-

neae.

F. Nyctag
neae.

F. Urticeae.

b) Pleono-
gynae.

F. Arislolo-

cbiœ.

F.Polygones.
F. Atriplices.

F. Chenopo
deae.

F. Amaran-
tbeee.

F. Eupbor-
biaceae s.

Tricoccs (?
;

b. Herbae compositae,
Stamituun numerus" vel

duplicatus vel multipli
catus.

Eupetalae.

2.0ido Tubi
florearum v

Carduacea
vum. Cori-

stanter )t-5-

andrae.

ci) Telrand-
rae.

. Heterody-
namœ.

F. Acanlbeae
F. Labiataes
Kingentes.
F. Personatœ
2. Tetrandra

F. Globula-
rieae.

F. Valeria
neae.

F.Aggregatae-
b) Pentand-
rae.

5. Synstemo-
nes.

F.Compositae.

F.Cucurbita-

F.Passiflorece.

H. Pentandrae
genuinae.

* Monogynae.
F. Asperifo-

liaceaes.Bo-

ragineae.

F. Primula-
ceae.

F. Solaneae.

F. Convolvn-
laceae etPo-
lemoniaceae

**Digynae.
F Gentianeae.
F. Apocyueae.

( Contortae ).

F.Umbellat».

i. Ordo Pa-
pilionace-

arum vel

Legumino-
sarum.Her-
boe duplices,

Duplicato
staminutn
numéro
piimitivo.

6-10-andrae

«)Stam. bis

quaterna.
1. Heterody-
namae.

F. Cruciatoe.

F-Fumarieae
•2. Ôctandra

genuinae.

F.Polygalece

èJDecaudrœ
5. Synstemo

F. Gerauieae

F. Rutaceœ.
F. Papiliona

ceae vel Le

stemoues.

*Monogynae.
F^ Violaceée.

F. Ionideae.

F. Lineae.

*Pleonogynae

l'.Saxifragcae

F.Caryophyl-

tt. Ordo Ra-
,

nunculea-
rum vel

Rhodoide-
arum. Her-
bae multi-
plicatae.Sta-

miua plu-

ries fquam
bis) quater-
na vel quin-
terna.

^PoTy^Tar*
non mere
quinternae.

F. Salicor-

nieas.

F. Papavera-
ceae.

F. Sedeae s

Crassula-

ceae.

F. Resedeae et

Droseraceae.

è^Polyandrœ
mere quin-
tevuœ.

1. Synstemo-
nés.

F. Malvaceae
F.Hypericeae

2. Eleutbero-
stemones.

F. Ranuncu-
lece.

F. Sanguisor-

beae.

F. Potentil-

leae.

IV. ABIiORES .

Plantae ferculosae. Lenticellatae.
PULVINIFERAE. SURCULOSAE. GeMMIPARAE.
Insertifoliae. In FLORE NUMERUS QUINARIUS

superat .

Arbores simplices.

Staniinum nurnerus fei(

quaternarn
ri us simple

I.Ordo Amen-
tacearum.
S ta mi n um
nutnerus
exiguus v.

indelinilus.

Squamiflo-
rae. Ecorol-

latae.

I. Manipulus
F. Coniferae.

F. Amenta-
ceae.

F. Proteaceae.

F. Piperaceae

F. Artocar-
pex.

. MoiF. Monimieae
II. Manipu-

lus.

F.Thymelea;
F. Santaleae.

F. Eleagnea;

III. Manip.
F.Euphorbia-
ce» v. Tri-

coccae (?)
F.Myristirea;

IV. Manip.
F. Laurineae

vel qui

Apelala

2. Ordo Sy.
riugaruni.
lSumero
constante.

2-5-andrae.

Tubiformae.

^Staminutn
îumero pari.

1. Monogynae.
F. Iasmineae.

F. 01eii.se.

F.Lorantbeae.
2. Pleonogy-

nae.

F. Viticeae s.

Pyraceae.

F.Bignonieae.

F. Aquifolia-

ceae.

b) Pentand-
rae.

S.Mouogynae'
F. Diosmeae.

F. Sarmenta-
ceaeetGros-

sularieae.

F.Caprifolia-
ceae.

F. Rbamneae
5. Frangu-

leae.

F. Myrsineae.

%. Pleonogy-
nae.

F. Stryrbneae.

F. Coffeacese.

b. Arbores composilae.

Pluries audrae.
Eupetalae.

-. Ordo Aca-
ciarum.Bis
H-5-andrae.

Papiliona-

ceis similes.

Duplices.

a) Ad -10

andrae.

I .Numéro mi-

nore et vago
imifloit

smiiliores.

F. Lorantbeae

etBerberideae

F. Treman-
dreae.

F. Terebin-
tbaceae.

2. Tubiflo_reis.

similiores.

F. Ericeae.

F. Melasto-
meae.

F. Acereas.

F. Combreta-
ceac.

F. Sapindeae
è)Decandrae

3. Synstemo-
nes.

similiores.

F. Spartieae.

F. Sophoreae.

F.Ceratonieae

F. Samydeœ.
F. Melieae.

F Zygophyl-
leae.

U. Eleutbero-

stemones.
Rosaceissimi-

liores.

F. Acacieoe.

F. Simaru
beae.

F. Malpi-
gbieae.

W.Ordo Rosa-
rum.Stanii-

na multo-
ties quater-

na velquin-
terna. Mul-
tipliées.

a) Nurnerus
non constan-
ter quina-
rius.

1. Squamiflo-
reis simi-

liores. In-

constantes.

F. Rhizopho-

F. Salicorui-

eae (?)

2. Tubifloreis

similiore .

Constantes.

F. Menisper-
mcae.

F. Anoneae.

F.Magnolieae.

è)Numerus
constanter

quinarius.

5. Papiliona-

ceissimilio-

res. Synste-

F.^ideK et

Pentapetese.

F. Biittnereae

etSterculieae.

F. Aurantia-
ceae.

F.Theaceae s.

Camelieae.

F. Guttifer
F.Dilleniaceje.

F. Chlaenia-
ceae.

t. Rosaceae.

Eleutberoste-

mones.
F. Tiliaceac.

F. Ochnèse.
F.Eliocarcpae.

F. Cisteae.

F. Cereœ s.

Nopaleae.

F. Myrtarex.
F. Roseœ.
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UEBER DIE BEHANDUING

DF.R

m a la© il mp a©© p te h
VON

Dr. W. Sodoffsky
,

ïn Riga.

Welcher SchmetterHngssammler liai niclit GeJe-

genheit gehabt zu bedauerii, dass die Behaudlung

der Mikrolepidoptern so âusserst schwierig sei
,

dass bei dem Fangen und Aufspannen so hâufig

die Schônheit des Geschôpfes verloren gelie , dass

die Zeiehmmg verwischt werde, dass bei dem Auf-

stecken der Schmetterjing in kurzer Zeil zerbrôc-

keit von der Nadel faJle? Wie man es auch an-

fiiig, man erreichte seinen Zvveek nicht ganz, und

wâhrend man die grôsseren Schmetterlingsarlen 30-

h0 Jahre hindurch, bei zweckmassiger Einrichtung,

sicli in ibrer Schônheit erhalten sah, waren dièse

kleinen Thierchen schon nach kaum eben so viel

3V
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Monden ein Raub des Lie! îles und der ibnen inwob-

nenden Sâure. Dieser Leicbtverietzîichkeit und die-

sem Unbeslande bai man es tlieiiweise aueb zu-

zuschreiben, dass sich so vie Je Irrungen in die No-

menk la tur der Kleinsclmielterlinge eingescbîieben

baben. Demi wer sicîi niebt gleicb beim Ein fangen

daran macht, eine genaue Bescbreibûng, oder eine

naîurgetreue Zeiebniing von ibnen anzufertigen
?

der kann es spalerbrn gar niebt mebr nacbbolen,

nnd wird nach aufgespannten oder gar aufgeweich-

ien Exenipîaren oft in die Lage komraen, stalt Port-

raits Pbantasiebilder wieder zu geben, wie es déni

sonst trefflichen Hiïbner bisweilen ergangen ist. Ein

anderes grosses Hinderniss sie genaoer keunen zu

3ernen
>
ist die Scbwierigkeit sie zu verseuden und sicb

d adure li mit andern Eotomoîogen iïber sie m be-

sprecben. Gewobnlieb erbâlt man in solcben Sen-

dungen leere Nadeln oder boebstens die Leiber statt

der volJkommenen Gescbôpfe.

Icb giaube mir daber den Dankder Entomoîogen

zu erwerben , wenn icb sie mit einem Yerfabren

bekannt macbe
y
das allen diesen Uebelstanden ab-

liiift, dureb welebes aucb die kleinsten Molten, we-

der beim Eiufange noeb beini Aufspannen, das min-

ci este leiden und dureb welebes die Leiber dersel-

ben so "wenig verîetzt werden, dass man sie ganz

sieber grosse Reisen macben Jassen kann. Das Ver-

fabren sebeint anfangs sebr mitbsam , ist es aber

niebt, wenn man sicli dabei einige Gesebicklicbkeit

erworben bat. Nachdem icb erst eine Anzabl unter
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meineii Fingern zerbrocliéii, ihren Flùgelstaub ver-

wisclien sali, gelang es mir geschickter zu werden,

so dass ich jetzt kaura mehr Zeit branche eine Tor-

trijc gut aufzuspannen als ich fur eine Vanessa

nothig habe. Ich bekam die Anweisnng dazu von

dem Herrn Senator E. v. Heyden in Frankfurt a.

M. and hoffe ans der Liberalitât, mit der er die

Giïte batte m ich auf meine Ànfrage hierin zu be-

lehren
?
den Scbluss ziehen zu dùrfëii, dass er es

mir nicht iibeJ deuten werde, wenn ich seine so

nûtzliche Erfindung hiermit veroffentliche, Was ist

fur den humanen Naturforseher wohl lolmender

als die Nutzbarniachung einer gelungenen Entdec-

kung, als die ÔfFenfcliche Anerkeimung und der ver-

diente Dank von Mannern, die gleich ihm das Stre-

ben haben, die Natur in ihrer geheimen Werkstàtte

zu beiauschen ?

Das ganze Ver fa h ren zerfâllt in mehrere Acte,

die aile von grôsserer ocler geringérer Wichtigkeit

sind.

\ ter Act. Das Fangen.

Gewôh ni ich bedient man sich zum Einfangen von

Mot teh der Scheeren die mit feinem Flore ùberzo-

gen sind, oder der beutelforinigen Koscher von diè-

se;m Zeuge. Aber schon beiin Bestreben die kleinen

Thiere ans dem Fan gin s t rumente herauszunehmen

und sie zu lodten, gebt in der Regel viel von der

Bestâubung verloren. Sie schlûpfen oder flattera da-
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bei hin uncl her und reiben sicîi den Staub ab. H;it

man sie nun endlicb gelôdtet auf der flâchen Hand,

so liegen sie dann gewôhnlich auf dem Rikken und

bei den Yersuehen sie umzukehren , ura die Nadel

durchstecheu zu kônnen, was im Freien und bei

bewegter Luft nicbt Jeicbt ist und obend rein vie!

Zeit kostefc, werden sie voljends sehr Jeicbt beschà-

digt. Silzt eine Motte gar an einer Wand ober Mau-

er, so ist es nocb schwerer ihr mit dem Fangnetze

beizukommen.

Man nehme also statt desselben kleine Pappdôs-

chen von \ Zoll im Quadrat und | Zoll Hôhe die

mit cinem Deekel versehen sind. Der Deekel und

der Boden derselben sind von Glas. Die Motte, weiui

sie an einer Wand oder auf einem Riattesass, in dies

Dôschen bineinzubringen ist ganz leicbt. Flog sie, so

bascbt man sie zuvor mit dem Rôseber und wendet

daim in demselben das Dôschen an. Ist die Motte

in dem Dôschen, so ilattert sie gar nicht lange, son^-

dern setzt sicli rubig und lasst sich nach Hause

tragen, auch wèiin mehrere zurZeit in einem Dos-?

chen sitzt-n. Es verstebt sich, dass man 6 bis 8 solcher

Dôschen auf einer Excursion mit sich fùhren muss.

Um nicht allzuviel derselben bei sich tragen zu

mùssen , macht man i oder 2 von ihnen zu Sam-?

melplatzen fur die Gefangenen. Das Transportiren

ans einem Dôschen in das a ndere geht am leichte-*

sten so : Man kebrt das Dôschen, worin man meh-

rere Motten versammeln willj so um, dass der Dec-?

kel nach unten gewendel ist. Sogleich fliegen die
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darin sitzenden Motten nach oben und seizen sicîi

an das obère Glas, fliegen aueh niclit hinaus, ob^

gjeich man den Deckel nach unten abgenommen
ha t. Ein GJeiches thut man mit déni zweiten Dos~

clien aus dem die Motten ùbersiedelt werden sol^

len 9
verschliesst es aber statt des Deckels mit einem

Kartenblatte. Nun bringt man es, so vex^schJossen

umgekebrt an das erste Doschen von dem zuvor

der Deckel entfernt worden war
?

zieht das Kar-

tenblatt weg und sobald die sâmtlicben Motten an

das obère Glas hingeflattert sind, was gleich ge-

schieht, scbliesst man es, ohne es umzukehren, von

unten herauf mit dem Deckel. Auf dièse Weise kann

man 8 bis 10 Motten hintereinander in einem Dos-

chen versammeln, ohne dass unterdess eine entwischt*

2 l€r Act. Das Betaeuben.

Sollen die Motten, die in dem Dôscben sind auf-

gespannt worden, so betâube man sie zuvor. Dies

geschieht, indem man ein Paar Tropfen Schwefel-

âther [Naphta vitrioli) auf ein Stùckchen Flanell

giesst, und das Doschen, darùber gestùlpt, test auf-

drùckt. Scbon nach ein Paar Secunden fallt die

scbeintodte Motte auf den Flanell und man steckt

nun, statt der sonst ùblichen Insectennadeln ein

feines Stùckchen Siiberdrath, wie es die Goldsticker

zu den Epauletten brauchen, moglichst senkrecht

durch den Thorax der Motte. Dies Dratlistùckchen

bat man sich zuvor zugeschnitten
s \ - \ Zoll mocli-



5:n

te clas bequemste Maass sein. Je feiner Jer Drath

a a Yolum und Silber deslo bester.

3ter Agt. Das Aufspannen.

Hat man die Motte an der Nadel, so breitet man
sie ans. Hierzti riclite man siebeinige kleine Spann-

brettclien von Fliedermark ein. Das Mark von Sam-

bueus niger von f-
— \ Zoli im Dnrcliiiiesser

,
je

nacli der Grosse der Motte wird scheibenforniig mit

einem diinnen sebr scliarfen Mcsser glatt geschnît-

ten, und hat in der Mîtte eine eingesclmittene Ver-

tiefnng fur den Leib der Motte. In dièse Riiine

steckt man nur die Motte, und scliiebt die Fùssclien

mit h in ein. Eben so legt man nach oben die Fùbler in

die Kinne. Hierauf b riagt man mittelst einer feinen

Nadel und mittelst leisen Blasens mit dem Munde
die Flùgel der einen Seite in die geborige Lage,

legt ein sclimales glattes Papierstreifclien darùber

und befestigt solcbes ober, und unterbalb der Mot-

te mit einer Nadel. Ein Gleicîies gesebiebt mit dem
andern Fliàgelpaar. Hat jeLzt die Motte die gebo-

rige Lage und blàst man die Franzer zureclit und

deckt den Rest der Flùgel mit aiigesteckten Papier-

streifen zn. Wobl zu mer k en dabei ist, dass man bei

dem Àuseinanderscbieben der Flùgel die Nadel so

wenig wie moglicb brauebe, weil dies dem so locker

auflieg$iideii Flùgeïstaube sebaden wùrde, sondern

dass man so viel als nur irgend tbuniicb mit dem

Blasen operire. Dazu gebort aber, dass die Flacbe
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des îlohindermarkes reclit giatt und stets ganz

rein sei. Ist die Moite nun ausgebreitet und mit

Papièrstreifcheii zugedeckt
?

so hait man sie ùber

eine Licbtflamme, uni sie voîiends zu todten. Die

beiden Fingeiy die das Spannbreit ùber die Flamme
liin und berbewegen, zeigen den riebtigen Gradder

Hitze an. Zuviel wùrde nâtûriich die flotte ver-

sengen.

Einige Uebung Und einige verbrannte Moiten

Jassen bald den ricliligen Hkzegrad ausfiadig m.a-

chen

.

;jter àct# Das Aufbewahren.

Nach 8 Tagen isl der Selimelterling vôllig Irocken.

Man entfernt nun vorsichtig die Papiers treifen in

derselben Ordnung, wie man sie ansteckte , zielit

die Motte aus dem Spannbrelte heraxis, wozu man
si eli fûglich einer g ut fa ssenden Stahlpincette be-

dient, steckt die Motte an ein lâuglieb-viereckiges

Slùckchen Holundermark ( etwa 2 Linien breit und

5 Linien lang
) ?

das man zuvor mit einer Sublimat-

Auflosung (Ifj dr. mur. corros. Gr. IV. solve in

Aq* dest. simpL U/w. /) und an der untern Seite

mit Mutil. G. arab. bestrichenbat. Durcb das un-

tere Ende des Holunderstiickclien stosst man eine

grôssere Insectennadel zum An fasse n und zum An-

stecken in den Insectenkasten. Der Sublimât

schùtzt die Motte gegen Milben, die Auflosung des

G. arab inacbt, dass der Drath in dem Holunder
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und dieser an der grôsseren Nadel , die zugleich

den Zeltel mit dem Namen der Motte - an sicb tràgt,

fest sitze. Korkbolz statt des Holnnders taugtnicbts,

weil er zn fest fur den biegsamen Silberdratb ist.

Essigatlier statt Schwe fêlâtlier zn nèhnaen, ist niclit

ralbsam , weil er das Dôschen fur zu lange Zeit

parfùmirt.

Hiermit ist nun die ganze Arbeit , die allerdings

etwas mùbsam ist, und Uebung erfordert, beendigt.

Fiîr dièse Mûbwaltung bat man aber aucb den

Genuss, die Molten in ibrer volleii Farbenpracbt

und natiïrlicbem Seidenglanze zubereitet zu baben.

Man bat femer die Berubigung, sie auf dièse Art

fur lange Zeit zu erbalten und endlicb die Gewiss-

heit sie, so in beliebige Fernen unbescbadet ver-

senden zu konnen. Icb kann versichern , dass an '

einem Kiistcben voll so zubereiteter Motten, die ich

von Herrn Senator v. Heyden ans Frankfurt er-

bielt, aucb nicbt ein Fuss, nicbt ein Fùklborn, icb

mocbte sagen, nicbt ein Stâuhcben verloren gegan-

gen sei , sondern dass sicb sâmtlicbe Motten
, ( icb

habe sie bereits 2 Jabre) in ibrer volien Schonbeit

erbalten baben. Aucb ratbe icb nocb scbiiesslicb die

Inseetenkasten, welcbe man fiîr Motten bestimmt bat,

sorgfâltig g egeu den Zugang des Tages, nicbt bloss

des Sonnenlîchtes zu scbùtzen, weil dies den ibnen

eigenthûinlicben zarten Farben sebr nacbtbeilig

ist, und sie in kurzer Zeit unscheinbar inacht.



GOMPBOPETALUM,

NOUVEAU GENRE

DE LA SIBÉRIE ORIENTALE

PAR NlC. TOURCZANINOW.

En parcourant la Dahourie en 483 1 ,
j'ai trouvé

entre antres plantes, une ombplKfère, remarquable

par ses pétales munis d'un long onglet et d'un

port assez semblable an Troehiseanthes nôdiflora
,

dont la forme des pétales est la même. Quoique je

n'aie recueilli que les échantillons avec les fruits

non encore murs, pourtant j'ai vu assez clairement,

que ses mencarpes au lieu d'être munis de 5

petites ailes, égales entre elles, en ont deux latéra-

les beaucoup plus larges que les antres. Cette ob-

servation m'a forcée de considérer ma plante

comme le type d'un nouveau genre , an quel j'ai

donné le nom de gomphopetalum
,
provenant de

deux mots grecs, signifiants les pétales en forme

de clou. Comme je n'ai pas retrouvé ensuite cette

intéressante espèce en pleine maturité
,

je n'ai pu

m'assurer entièrement de la vérité de mon obser-
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vation , d'autant plus que je n'ai eu peutêtre

qu'un seul ou peu d'échantillons, où les fruits ont

été assez développés pour juger de leur forme ; de

là quelques uns ont regardé nia plante comme une

autre espèce de Trochiscanthes.

L'année passée, en herborisant aux environs de

Krasnoyarsk, j'ai remarqué une autre ombelli-

fère , si ressemblante à la première
,
que sans la

couleur de ses fleurs il serait très difficile de les

distinguer à la première vue. Heureusement
,
que

l'endroit où celle plante croit en abondance* n'est

pas éloigné de la ville et j'ai pu revenir pour ra-

masser les fruits. Leur examen a confirmé mon
observation

,
que celle-ci et l'espèce de la Dahou-

rie ne peuvent pas être rapportées au Trochis-

canthes par les ailes marginales des leurs mericar-

pes beaucoup plus larges que les dorsales
,

par

leurs fruits comprimés, par leur amande non adhé-

rente au péricarpe en maturité et par les canaux

oléifères (vittre) , solitaires dans chaque vaJlecuîe.

Les ailes marginales ne sont pas soudées , ainsi

mon genre doit être placé parmi les Angelicées

,

avec les quelles il a beaucoup d'analogie dans le

port , mais de tous les genres de ce tribu il est

déjà différent par ses pétales.

L'espèce de Krasnoyarsk est extrêmement rappro-

chée de celle de la Dahourie. Pourtant la première

a les fleurs blanches, l'autre vertes et d'une

moindre dimension, l'involucre général de la pre-

mière consiste en 3. 5. folioles
,
qui tombent de
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bonne heure , l'autre ne l'a pas; les folioles de

rinvoluere partiel de la première sont lancéolées
,,

très aiguës et n'atteignent pas la partie moyenne

des rayons en Heurs , dans la seconde elles sont

presque égales en longueur à ces rayons , à la

même époque ; le stylopode de la première est

comprimé et ses bords sont dépassés en longueur

par les folioles du calyce , le stylopode de l'autre

est conique et plus allongé que les dites folioles.

Il y a aussi une différence sensible dans les feuil-

les. Donc les deux plantes forment deux espèces

assez différentes.

Comme je n'ai pas donné la description de ce

genre, je viens de le présenter ici avec les caractè-

res des deux espèces, dont il est formé.

Gomphopetalum Turcz. pl. exsicc. et cal.

pl. Baie. Dali, in Mem. de la Soc. des Nat.

de Moscou.

Galycis margo 5 dentatus, dentibus ovatis. Petala

longe unguiculata
,

oblonga apice in lacinulam

indexa. F rue tus a dorso compressus ellipticus , ul-

rinque bialatus
,
rhaphe a margine remota. Meri-

carpia jugis 3 dorsalibus subalatis, 2 lateralihus in

alam membranaceam , multo latiorem expansis.

Valleculee atque commissura (utrinque) univiltate,

vitlis obtectis. Semen nucleatum (in maturitate
)

hinc modice cou vexum , interne planum. — blerbee

perennes aut forsan biennes
,
glabriusculae , foliis

bipinnatis, foliolis grosse serratis.
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4. Gomphopetalum viridijlorum G : foliis bipin-

natis, pinnis i-nferîoribus 5 pbyllis , foliolis inœqui-

lateris, oblongo-ovalis acaminatis, longitudine Jati-

tudinem fere duplo excedentibus; involucro uni-

versaîi nullo, partial i polypbyllo, foliolis linearibus

tempore florendi radios umbellaè externos subœ-

quantibus; stylopodio conico dentés calycinos ex-

cedente
;

(petalis yiriîitus). —
In pralis buinidis Daburise inter Czindant , Ner-

czinsk et Nerczinskoi Zawod. Floret Junio, Julio.

3. Gomphopetalum albijlorum G: foliis bipinnatîs,

pinnis iiiferioribus 3 pbyllis , foliolis folioruai cor-

datis, obtusis, superlorum ovatis, acutis, longitudine

latitudinem vix excedentibus; involucro universali

3. 5. pbyllo caduco
,

partiali conformi polypbyllo :

foliolis oblongo lanceolatis
,
teinpore florendi diaii-

dium longitudinis radiorum exteriorum attingeii-

tibus
;
stylopodio depresso calycinis d eut i bus bre-

viore, (petalis albis).

In viciniis urbis Krasnoyarsk ad rivuîos prope

pagura Torgascbina locis bumidis. Fioret Junio
,

Julio.



ZU MEINEM AUFSATZE:

CEBER DEN EIGENTH UMLICHEN

BAU DES GEHORGANGES
BEI EINIGEN S^UGETHIEREN ÀUS DER OrDNUNG DER NAGER.

( Bulletin de la Société' Impériale des Naturalistes de Moscou.

Année 48»0. N° II.
)

lin vergangenen Jalire machte icb die Anal o-

men auf eim Paar eigenthûmlicbe Knôchelclien

aufmerksam, die icb am Rande des Gehorganges

beim Biber und beim Meerschweinchen gefunden

batte, und die mir neu schienen , da icb in den

mir in dieser Hinsicbt zu Gebote stebenden Scbrif-

ten nicbts darùber auffinden koniite. Mit dem

Scblusse des eben verflossenen 48Wten Jabres erhielt

icb den fur micb sebr schmeicbelbaften und

erfreulicben Befehl, eine Reise auf andertbalb

Jabre durcb Deutscbland
,

England und Frank-

reicb , zu meiner weiteren Ausbildung macben zu

kônnen. Auf dièse Art nun bin icb in den Stand gc-

setzt worden, micb mit der neaesten Literatur fur

Physiologie und vergleicbende Anatomie bekannt
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zu machen und die neuesten Beobacbtungen in

dièsem Feide keimen zn îernen, wodurcb es demi

auch karn, dass icli die , von mir fur noch nicbt

bekanntse:*laubte Struktur des âussern 01) res beim

Meerscbweincbeii bereits voin Prof. Dr. F. S.

Leuckardt im Jahre -1 835 bescbrieben fin de, worù-

ber auch das Arcbiv fur An a touiLe und Physiologie

von Millier im Jabrgange 4836, Heft III, im Jabres-

bericbte ùber die Forlscbritte der anatomiscb

pbysiologiscben Wissenscbaften vom Jabre 4835

(Seite XLVIII) bericbtet.

Icb sebe micb daber veranlasst zu erklâren, dass

der Herr Prof. Dr. Leuckardt den besaglen Bau

des àussern lires beim Meerschweinchen in Tic-

demanns Zeilscbrift fur Pbysioîogie (die mir eben

so wie Milliers scbâtzenswertbes Arcbiv leider bis-

ber gânzlicb feblte) Band V. Heft II. 4835. Seite

467. Mil der ibm eigenen Ausfùhrlicbkeit "tinter

dein Titel : Ueber einen neuen
,

eigentbùrnlieben

Knocben des Meçrscbweincbens ( Cavia Aperea

Erxb)> nebst Zeicbnungen zuerst bekannt gemacbt

bat, und von mirmitbin dièse Strnctur des aussern

Obres nur beim Biber znerst bemerkt wurde.

Leuckardt belegt beide Knocbelcben mit dem
gemeiiiscbaftlieben Namen os auriculare und bat

sie bei vier ausgewacbsenen Individuen gefmiden
,

wabrend sie bei einem jungen Tbiere nocb als

Knorpel erscbienen, vvas also fur ein gleicbes Ver-

balten dieser Tbeile mit denen des Bibers spricbt.

Uebrigens scbeinen die Knocbelcben nicht bei alleu
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komraen
?
clenn Prof. Millier liât s le beim Aguti

niclit gefunden.—Was den zu dieseii Gebilden sicli

begebenden Muskel anbelangt, der beim Biber von

mir ziierst. geseben wurde , so babe icli ibn hier

an einem Meerschweinctien aucîi auFgefunden und

er ist , wie icli friibcr scboo angab, bei diesem

Tliiere nocli mebr eiitwiekeît aïs beim Biber, inde ni

er sebr breit an der inoern Seite in dem Zwi-

sclienraunie zwiscben demWinkel und dem Gelenk-

fortsatze des Unterkiefers enispringt, und aîlniâbîig

se hm al er werdend^ sicli an den vorderen Randbei-

der Knôehelçlien befestigt, Dieser Muskel scheint

aber von Leuckardt ùberselien zu sein , demi er

erwahnt nur den zum Obre gehenden Muskelstrei-

fen voni Musculus snbeutaneus und Musculus tem-

poral is.

E. M IRA M»

Berlin rien £ Marx, 184 S.

Jim. mi. N* ItL 35
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,

EIN

v. R. Hermann.

Unter dem Naraen von Tscbewkinit erbielt icb

kùrzlicb aus Minsk ein Minerai, das zwar ganz fias

âussere Ansehen von Tscbewkinit batte, dessenbe-

deatend geringeres spec. Gew. jedocb scbon auf ei-

nen wesentlicben Unterscbied zviscben beiden Mi-

neralien bindeutete. lob unterwarf daber dasselbe

einer genaneren Untersucbung, deren Resnltate icb

mir erlaube nacbstebend mitzutbeilen.

Dièses Minerai , welches icb Ural-Ortbit genannt

babe, findet sicb in. der Umgegend von Miask in

dem Tlmeniscben Gebirge , in Begleitung von Zir-

konen. Das Stùck , welcbes icb besitze , hatte ein

Gewicbt von 8| Unzen. Es zeigte keine Spur von

Kristallisation ?
batte eine nierenfôrmige Gestaît

und bestand fast durcbgângig ans reinem Minérale.

Nur bin und wieder zeigten sicb kleine Partien ein-
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gewaebscnen fleischrothen Feldspath s , aucli kleine

Rristalle von beigemengten Zirkonen liessen sicb

stellenweis bemerken.

Das spec. Gew. des ganzen Stùckes betrug 3,33.

Ausgesucbte Stùcke ganz reinen Ural-Orthils

hatten ein spec. Gew. von 3^i.

Die Hàrte kam der des Feldspabts nabe.

Das Minerai bat eiaen klein uud Jlachmuscbligeii

Brucb,—scbwarzbraune Farbe ; ist imdurcbsicbtig

oder docb nur an den âussersten Ranlen etwas

durcbscheinend
;
glânzend, voa einem Glanze, der

nicbt ganz déni Glasglanze entspricbt nnd den icb

Harzglanz nennen môebte.

Vor dem Lothrobre verândert sicb das Minerai

bei schwachen Hitzgraden gar nicbt. Bei stârkereu

Hitzgraden scbmilzt es an den Ranteii zu einesn

bîasigen scbwarzen Glase wobei es zu Blumenkobl

âbnlicben Yerzweigungen auswàcbst.

ïm Roilern verândert es sicb nicbt; gibt aber

etwas Wasser.

1m Borax lost sicb der Ural-Ortbit in der Oxy-
dationsflamme zu einem in der Hitze gelben nach

der Abkiibking farblosen Glase auf. la der Reduc-

tionsflamme erscheinl die Farbe in der Hitze griïn-

licb.

Pospborsalz greift das Minerai scbwierig an ; docb

lost es sicb end 1 icb miter Eisenreaction und mit

Hinterlassung von Rieselerde auf.

Der Ural-Ortbit giebt ein grunlicb-graues Pul-

35*
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ver, welches beim Glùlien an (1er Lu fi seine Far-

bc verandert und rothbraun wird.

Concentrirte Salzsâure zersetzt das sorgfâltig

geschlâmmte Minerai vollstândig, wobei die Lôsung

nach Verjagung der ùberschûssigen Salzsâure ge-

latinirt.

Die qualitative Anaiyse^gab als Bestandtheile des

Ural-Ortbits : Rieselerde, Ceroxydul, LanthanoxyduJ,

EisenoXydul, Manganoxyd , Thonerde
3
Ra 1k

,
Magnesia

und Wasser. Von Okererde und Zirkonerde , die

nacb der Natur und den Begleitern des Minerais

darinliatten vermuthet werden kônnen, fanden sicli

keine Spuren.

Zur quantitativen Trenung der erwâhnten Be-

standtlieile wurdedie Zersetzung des Minerais durch

Salzsâure gewâhlt, die Rieselerde auf bekannte Weise

abgeschieden und die andern Bestandtlieile durcli

Aetz. Ammoniak, kleesaures und basisch phosphor-

saures Amnioniak in Atnmoniak-Niederschîa^, kîee-

sauren Ralk und pbospbors. Magnesia getrennt. Der

Amnioniak Niederscblag wurde in Salzsâure gelost,

ùberscbùssige Sâure durcli Rali saturirt und durcli

xiberscliussiges scbwefelsaures Rali das Ceroxydui

und Lantbanoxydul als Doppelsaîze ausgefùllt, die

dann durch Verwandehi in salpetersaure Saîze, Glû-

ben derselben und Trennung des Lantbanoxyds

von dem Ceroxyd durch 4 00 fach verdùnnte Sal-

petersaure geschieden wurden. Der weitere Yerlauf

der Untersuchung bedarf weiter keine Erwàbnung,



da er nach hiureicheiid bekaimten und bewâhrten

Methoden ausgefùhrt wurde.

Man erhielt auf dîese Weise aus ^100 Theiien

Ural-Ortbits :

Kîeselenîe. . . . 35,49

Kalk. ...... 9, 5

Thonerde 18, 1

Ceroxjdul. . . . 10,85

Lanthanoxjdul. . 6,~4

Eîsenoxydul. . . 13,03

Manganoxjd . . 2,37

Magnesia 2,06

Wasser. . . . . • 2,00

Verlust 020

100,00

Dièse Ziisammensetziing zeigt eine auffallende

Aelmlicbkeit mit der des Orthils, wie ans nacliste-

hender Vergleiebung beicler Mineralien heraus-

gehen wird :
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NACH BERZELIUS.

Orthit von

Finbo.

Orthit von
Gottliebs-

Gang.

Ural-Orthit

von Miask'

Kieselerde. 36,25 32,00 35,49

Kalk. 4,89 7,84 9,25

Thonerde. 44,00 44,80 4 8,24

Ceroxydnl imd Lanthan-

oxydul.
47,39 49,44 47,39

Eisenoxydul. 44,42 42,44 43,03

Manganoxyd. 4,36 3,40 2,37

Yi tererde^ 3,80 3,44 0,00

Magnesia. 0,00 0,00 2,06

Wasser. 8,70 5,30 2,00

Verlust. 2,4 9 4,28 0,20

Summe. 400,00 400,00 400,00
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Docli zeigen sich einige Verschiedeiiheiten , die

theils nur scheinbar sein dùrften, ibeils aber wirk-

lich begriïndet sind.

Zu den scheinbaren Verschiédenheiten zwisclien

beiden Mineralien rechne icli das Yorkommen von

Lanthan-Oxyd in dem Ural-Orthite, wàhrend es in

den Analysen des Orthits niclit aufgefùhrt ist. Da

das Lanthan ein gewohnlicher Begleiter des Cers

ist, so diïrfte es mehr als wahrscheinlich sein, dass

der Ortbit ebenfalls Lanthan enthâlt.

Wirkliehe Unterschiede in der Zusammensetzung

des Ural-Orthits und Orthits sind aber folgende :

Der Ortbit enthâlt Yttererde, die im Ural-Orthits

nicht vorkommt, darin aber dnrch Magnesia ersetzt

wird.

Ein anderer Unterschied zwisclien beiden Mine-

ralien ist in dem grôssern Wassergehalte des Or-

thits begriindet. Dieser grossere Wassergehalt be-

wirkt das fur den Ortbit characteristische Anf-

schwe]]en bei dern Erhitzen, das dem Ural-Orthite

nicht eigen ist, und wodurch sich beide Mineralien

scbon durch das Lôthrohr unterscheiden lassen.
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Ll PUITS ARTÉSIEN DE GRENELLE

PAR M. J. J. N. Hoot.

(Lettre adressée à S. Excellence M'. G. Fischer de Wald-
heim , Vice-Président de la Société).

Versailles, le 9 Avril 1841.

Monsieur 9

Mon Collègue à la Société géologique de France,

M. de Yerneuil, retourne en Russie, pour aller ex-

plorer une partie des monts Ourals
,

je profite de

son départ, pour vous adresser deux de mes ouvra-

ges; savoir :

î. Trailé élémentaire de Géologie , 2 vol. in-8°. ( avec

allas ).

2. Nouveau Manuel complet de Minéralogie. 2 vol.

ht- 18. ['*; >

(*) Il ae m'est parvenu «jue le second de ces ouvrages. G. F. de W.
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Je vous prie de vouloir bien les oflrir de rua

part à la Société Impériale des Naturalistes de

Moscou.

Je vous remercie , Monsieur
?
de m'a voir envoyé

quelques unes des années qui me manquaient de ia

collection du Bulletin ; mais il me faudrait encore

les années 483^, 4835 et 4336 qui ne me sont pas

parvenues. Si vous pouviez me les adresser par le

retour de M. de Yerneuil et y joindre ce qui a

paru depuis le N° 2 de 4 8*10, vous me feriez beau-

coup de plaisir, car il se trouve dans cette collec-

tion plusieurs mémoires qui m'intéressent.

Yous m'avez envoyé, il y a plusieurs années, les

Nouveaux Mémoires de la Société, il ne m'est par-

venu que le tome 3 (483^). Vous me rendriez ser-

vice si vous pouviez m'acîresser les Tomes 4—2, et

ceux qui ont suivi le Tome 3. Je m'occupe d'un

Manuel de Falceontologie et je sais que je trouve-

rais dans cette collection plusieurs mémoires de

vous
,
qu'il m'est indispensable de consulter.

Vous savez sans doute que M. de BlainviJîe a

reconnu
,

que le nombre d*ours fossiles doit être

considérablement réduit. 11 résuite de ses recher-

ches que les différens noms cVUrsus spclœus , U«

arctoideusj IL priscus, U. Fittorrii, U. leodensis,

C7. giganteus, V. Nescherdensis et U. metopoleai-

nus se rapportent à une seule et même espèce, qui

était beaucoup pins grande que l'espèce actuelle

appelée Ursus Arctos^ mais qui n'en diffèrent pas

spécifiquement. D'après le même Zoologiste VUrsus
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etruscus était une espèce diiférente; mais peut-être

la même que VU. arvernensis appelé aussi U. rni-

nimus, et dont les caractères en font le repsésen-

tant européen de VU. ornatus de l'Amérique mé-

ridionale et de VU. malaj anus des îles de la Sonde.

Enfin VUrsus cultridens n'est pas un ours : c'est

un an'mal d'une autre famille, dont on a fait un

genre k part sous les noms de Machaidorus et de

Slenodon.

Vous savez peut être aussi , Monsieur
,
que M.

Jules de Christel, professeur à Dijon, a reconnu

que VHippopotame moyen de G. Cuvier
,
n'appar-

tient point à un animal de ce genre; et que Vhip-

popotame douteux doit être supprimé, puisque l'un

et l'autre n'ont été établis que sur des dents de

Dugong. Il a reconnu en outre que le .prétendu

Lamantin des environs d'Angers est aussi un Du-

gong , et que ce Dugong d'Angers constitue une

espèce distincte de celle des bords de la Méditer-

ranée; enfin que tous ces ossemens appartiennent

au nouveau genre fossile qu'il a appelé Metaxj-

therium.

Cette découverte est importante en ce qu'elle

prouve qu'un animal voisin du Lamantin existait

dans tous les golfes des anciennes mers européen-

nes
;
que dans ceux de la Méditerranée c'était Je

Mttaocytherium ; dans ceux de l'Océan, sur les cô-

tes de France, un animal du même genre, peut-

être un peu différent et dans le Golfe du Rhin le

Dinotherium.



553

M. l'Abbé Croiset a découvert dans le calcaire

lacustre de l'Auvergne deux Didel plies dont il m'a

montré les ossemens pendant le voyage que j'ai

fait, l'été dernier, dans le département du Puis de

Dôme. L'une se rapproche par la taille du Sarigue

fossile des environs de Paris : il l'a appelé Didel-

phis arvernensis ; l'autre est plus forte : il l'a ap-

pelé Didelphis Blatnvillii.

Puisque je suis en train de vous donner des

nouvelles scientifiques que vous avez peut-être déjà

apprises par quelques journaux
,
je vais vous dire

en peu de mots ce que j'ai communiqué à notre

Société des Sciences naturelles de Seine et Oise

séante à Versailles, sur le puits artésien de l'abbat-

toir de Grenelle à Paris.

Yoici d'abord la coupe générale du bassin de

Paris ou du grand bassin dans lequel il est cir-

conscrit. (V. Pl. IX).

a Carrière al/sniénienne ou de transport.

1. Sable ou grés de Fontainebleau

2. Gjpse et marnes
;

3. Calcaire grossier
j

4. Argile plastique ;

5. Calcaire pisolithique ;

(3. Craie ;

7 Grès vert ;

8. Formation néocomienne.

9. Formation oolithique.

10. Formation liasique;

11. Marnes irisées
;

12- Muschclkalk ;
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13. Grès bigarré ou Grés Vosgîen
;

14. Grès rouge
;

15. Grès houilîer
;

16. 17. 18. Micaschiste—Gneiss—Granile—Porphyre.

ÎSB. Le point P indique la profondeur de 548 mètre*

à laquelle est descendu la sonde.

Commence' le 1er Janvier 1834 ce ne fut que le 31 Déc.

1836 que la sonde arriva

à 383 mètres

au mois de Juin 1839 elle était à 466 —
Le 26 Février 1841 elle atteignit la

profondeur de 547 —

et l'eau se mit à jaillir.

Enfin huit jours après elle descendit de son propre poids à

548 mètres.

Les di (Ferons dépôts traversés sont les suivans :

Terrain clvsmîen = dépôt de cailloux roulés—

épaisseur 10 mètres.

Terrain supercrétacé - salle et argile plastique 31 —

Craie blanche à silex pjromaques 99 —
i Craie grise à silex — 25 —
î Craie grise alternant avec des

Terrain ) \ argiles 341 —
crétacé

j Grès \ Argile bleues, noires et micacées 40 —
vert f Sables restes et gravier 2 —

Total 548.

L'eau jaillissante paraît venir des couches qui se

relèvent au Sud et au Sud-Est du bassin de Paris

et qui vont former le plateau de Lan gré près le

groupe des Vosges.
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L'orifice du puils est de 0, 55 mèlres de Diamètre en haut

mais il n'e^t que de
;
18 mètres de diamètie en bas.

Le puits est tube en tôle très forte jusqu'à la

profondeur de 539 mètres,, mais on y a ajouté un

tube provisoire qui s'emboîte dans l'autre à la par-

tie supérieure et qui a environ 9 mètres.

L'eau ne paraît pas devoir s'élever beaucoup au-

dessus du point qu'elle atteint; elle jaillit à envi-

ron 2 mètres au dessus du sol. Il est vrai qu'il

s'en perd une assez grande quantité au point de

jonction du dernier tuyeau et de l'ancien ; mais

lorsqu'on aura placé le tuyeau définitif et qui join-

dra parfaitement, je ne pense pas que l'eau puisse

dépasser de beaucoup plus d'un mètre sa hauteur

actuelle, qui d'ailleurs est suffisante pour le service

de l'abattoir.

L'eau qui s'écbappe de ce puits forme une masse

dont on ne peut évaluer la quantité à moins de

J£0,000 litres par heure
;
peut-être même sera-t-elle

bien plus considérable, quand il n'y aura plus de

perte.

Sa température est exactement de 27° 60 Centigr.

Si l'on en retranche la tempéra-

ture mojenne de l'air de Paris

qni est . . de 10 60 —

On a pour la température propre

de celte eau 17°.

Ce qui donne i degré d'accroissement de tempé-

rature par 32 mètr. 23 de profondeur.
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On sait que d'après les nombreuses expériences

faites dans les différentes contrées du globe, soit

dans les mines, soit dans les houillères, on a trou-

vé que la loi d'accroissement n'en est pas partout

la même : ainsi elle est de 4 degré tantôt par

43 mètres, tantôt par 4 5 mètres, tantôt par 25 m.

La voilà constatée à Paris 4 degré par 32 m. 23.

Il semble résulter de ces faits
,
que très proba-

blement l'épaisseur de l'écorce terrestre n'est pas

partout la même.

Essayons d'après la donnée que soumit la tem-

pérature de l'eau du puits de l'abattoir de Gre-

nelle, de calculer l'épaisseur de la croûte terrestre

sous Paris.

On sait que le rayon ou demi-diamètre de la

terre est de 6,366,000 mètres à la latitude de #5°.

En ne tenant pas compte de la température de

l'air, on voit que les 5^8 mètres de profondeur

du puits de Grenelle donnent une température

propre de 4 7°.

Si nous voulons évaluer l'épaisseur de la croûte

solide du globe, nous prendrons pour base de la

limite inférieure la chaleur propre à fondre le plomb:

c'est à dire 260\ En faisant remarquer que cette

température les roches feldspathiques, telles que les

Trachytes et les laves conservent leur solidité. Nous

sommes donc certain qu'en descendant dans l'épais-

seur de la croûte terrestre jusqu'à ce qu'on arrive

au point où la température soit de 260° on sera

dans la partie inférieure de cette croûte où les
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roches feldspathiques , sont à la chaleur rouge

mais ne sont point fondues.

Et comme tous les élémens sur lesquels on a à

opérer sont parfaitement connus et qu'ils présen-

tent la proportion suivante

260 ): M : : 4 5 ; A

on arrive à ce résultat -15 X 568 = 8220.

C'est à dire qu'à 8220 mètres de profondeur

sous Paris on trouve une chaleur de 260° point

où la croûte terrestre en incandescence est solide,

mais en voisine des matières minérales en fusion.

De pins, comme le chiffre 8,220 est la 776° par-

tie du rayon terrestre : cette épaisseur correspond

sur un globe de 3 m. 08^- à celle à!un millimètre,

ou pour donner un point de comparaison vulgaire

à l'épaisseur de deux cartes à jouer.

Un pareil globe serait flexible comme le ballon

rempli d'air dont on se sert à jouer.

Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut

qu'au centre de la terre il doit exister un foyer

dont la température est à plus de 250,000 degré

Centigrades ,• c'est à dire 2,500 fois plus considé-

rable que celle de l'eau bouillante; et capable en

un mot de tenir en fusion toutes les substances

minérales connues.

Ces faits et ces hypothèses rendent facilement

compte des phénomènes des tremblemens de terre,

des éruptions volcaniques et de l'existence des

eaux thermales, à une température toujours uni-

forme.
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Telles sont les considérations très simples aux

quelles m'ont conduit les résultats du puits arté-

sien que l'on vient de forer à Paris à une profon-

deur à laquelle on n'avait point encore poussé de

pareilles opérations.

Si vous les trouvez dignes d'être communiquées

à la Société que vous dirigez, je vous serais obligé

de les y exposer de ma part : ce sera un moyen

de m'acquitter du devoir attaché à ma qualité de

membre correspondant.

Je vous prie d'agréer etc.

J. J. Huot.



VOYAGE S.

Nos lecteurs n'ont probablement point oublié la

promesse que nous leur avons faite de leur faire

part de temps en temps dans le bulletin des suc-

cès que M. Ra réline obtient dans son voyage en

Sibérie
,

voyage entrepris aux frais de la Soci-

été pour explorer les monts Altaï et les monts

Saîaniens. Dans le dernier Numéro de l'année

passée, nous nous sommes arrêté au séjour de M.

Karéline à Oustkaménogorsk et à ses excursions à

différentes mines.

Nous avons reçu depuis de M. Karéline un grand

nombre d'envois et de documents nouveaux. Nous

continuons nos extraits de sa correspondance avec

la Société,

Sém ipalaiin sic, iO Septembre 1810.

«Vos lettres et envois me sont panenus presque à la fois, ce

qui ne doit pas vous étonner : Sémijalatinsk a été et est en-

core le centre d'où partent toutes nies excursions, tandisque tous

les envois ont été adressc's à Barnaoul \ et comme je ne connais-

sais pas encore les ressources d'ici ni les localités
,

je n'ai pu

me tracer d'avance un plan exact pour mes allées et mes ve-

nues, et je n'ai pas voulu changer le lieu où tout m'est adressé.

Jim. m\. N° III. 36
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liarnaoui eot situé au nord de l'Altaï j dans une contrée déjà

connue et visitée par bien des voyageurs
, tandisque Sémipala-

tinsk. placée à quelques degrés plus au midi, d'un côté, sur une

ligne au-delà de laquelle s'étendent ce qu'on pourrait appeler

les nouveaux domaines de notre patrie
5

et d'un autre côté sur

les penchants du petit Altaï , est à la fois près du but principal

de mon voyage , et offre une foule d'objets curieux qui n'ont

point encore été observés. Telle est la variété des lieux à ex-

plorer, qu'il faudrait, en réalité, trois ans entiers pour bien con-

naître la contrée d'au-delà de l'Irtich. Mais comme le voyage

primitivement projeié ne doit embrasser que deux années , j'ai

du choisir Sémipalatinsk , comme le point le plus avantageux

pour mes courses dans la partie Sud-Est de la Sibérie occiden-

tale, afin de pouvoir, en hiver, me rendre dans la Sibérie orien-

tale et consacrer le printemps et l'été prochains à l'exploration

de la chaîne des monts Sayaniens

« D'Oustkaménogorsk j'ai envoyé l'étudiant Kiriioiï sur le pen-

chant Septentrional du Tarbagatay , dans les gorges du Saïa-

Aça, sur les frontières de la Chine , pour y recueillir des grai-

nes ; je me suis rendu moi-même à Sémipalatinsk. J'ai déjà

visité les monts d'A rkal.sk et j'irai parcourir encore la chaîne du

Semi-Tau. Cette époque de l'année ne me .permet pas d'espérer

une riche récolte. La Flore présente presque exclusivement des

plantes de la famille des Chénopodiacées et des Composées. Par

compensation , c'est l'époque la plus favorable pour les oiseaux

et les quadrupèdes, qui commencent à se vêtir de leur plus bel-

le parure. Notre préparateur MadénikofT , m'a fait savoir qu'il

s'était mis en route (lu village Ouïmone vers les sources des

rivières Tcharych et Tchouya. Eu ce moment, je m'occupe, entre

autres choses à recueillir toutes les richesses minérales de l'Altaï

et j'espère y réussir tant sous le rapport géognostique que sous

le rapport oryetognostique ; etc.»
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Sémipalatinsk, 4 Octobre 1840.

«J'arrive de mou excursion aux monts Sémitaou et aux lieux

appartenant au district de Kar-Karaîinsk , au-delà de l'irtich.

Cette excursion avait pour but d'étudier îa conformation géo-

gnoslique de ces contrées, d j recueillir des graines, de m'y pro-

curer des animaux. Je vous ai envojé , par les derniers trans-

ports, deux caisses avec des peaux d'animaux et d'oiseaux, en

désignant ceux qui me sont connus. 11 y en a plusieurs qui sont

fort rares ; voici ceux qui méritent une attention particulière:

deux espères de Sirrhapies au nombre de 16 exemplaires; Ph ci-

sianus torquatus du Tarbagataj ; Oiis (peut-être est-ce une

espèce nouvelle) , etc ; et de plus une paire de dgocerus ïbex 9

et trois exemplaires du Cervus pygargus. J'attends quelque chose

de bon de l'excursion aux sources de la Tcbouja

M. Kirilofï a parcouru le côté oriental du Tarbagataj : à dix

verstes environ de la ville chinoise de Tchou-gou-tchakh , il est

revenu sur ses pas et a suivi le bord méridional du lac Nor-

Zaïssan. Les plantes qu'il apporte sont peu nombreuses mais

fort rares.

Quoique Sëmipalatinsk se trouve à un point de la Sibérie

assez éloigné, le climat y est très tempère' : le temps se soutient

au beau ,
beaucoup de plantes y mûrissent ; telles sont les sui-

vantes : Erigeron ciliatum, Cirsium acaule, Saussurea salsa et

S. glomerata, plusieurs espèces d'Artemisia. . . . Mous avons re-

cueilli 22 espèces de cette dernière. Maintenant c'est la mise en

ordre de nos objets qui nous occupe le plus. J'espère pouvoir

expédier à la Société, cette année, plus de 40 caisses. . . »

Dans ses lettres suivantes, accompagnées, pres-

que à chaque poste, de nouveaux envois , M, Ra-

réline annonce l'intention de consacrer tout l'hiver

à la détermination et à la description des objets

qu'il a recueillis j il complétera son journal , il

36*
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acquerra îe plus de connaissances possibles sur les

localités, et se procurera tous les animaux qu'il

pourra. Puis il témoigne le désir que la Société

se charge de faire paraître à ses propres frais la

carte, dressée par lui , des lieux qu'il a visités , et

qui
,
pour la plupart sont inconnus , tels que, par

exemple , la chaîne des monts Tarbagatay , celles

des Mangrok, des Sara-Taou, et en partie celle du

Narych ; le système des eaux de l'Irtych-noir ; et

le chemin qui conduit de la Russie aux frontières

reculées de la Chine et du Kachkire. Vu les em-

barras relatifs aux transports, car la poste ne prend

que ceux dont le poids ne dépasse pas un poud
,

et la difficulté des communications avec Moscou

qui fait que les envois se rendent ordinairement à

Irbite et rarement à Kasan , M. Karéline prie la

Société de prendre des mesures pour obvier à ces

inconvéniens. Enfin il demande qu'on lui fasse par-

venir un Daguérotype complet , en en prélevant le

prix sur ses appointemens. La Société s'est empressé

de le satisfaire sur l'un et l'autre objet : et quant

à la carte du voyage de M. Karéline
?

il a été dé-

cidé qu'avant de prendre une résolution définitive,

M. Karéline serait prié de la soumettre à l'examen

de la Société.

Des Monts Tchinguis—TaoUj 3 Décembre iS40.

«Me voici depuis quelque temps sur les monts Tchïnguis-

Taou , dans la steppe des Kirguises, à l'Est du disetrict de Kar-

karallnsk, où je m'occupe à observer des animaux fort curieux ,
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connus sous le nom de Àrkhari ou Moutons-dés rochers } ( Ovis

Ammon ) et une espèce de chat qui m'est inconnue et qui est

remarquable par sa belle queue en anneaux. J'ai déjà tué

plusieurs de ces moutons, et entr'aulrcs un mâle pesant près de

8 ponds. Je les enverrai par Irbite
;
mais, en attendant, j'expédie

une jeune femelle. Les monts Arkhates et les monts Tchinguis

sont la véritable pairie de ces animaux , et je pense que ceux

qui vivent en Corse et en Sardaigne sont d'une autre espèce.

J'aurai l'honneur de présenter à la Société une description

détaillée de ces animaux remarquables. 11 m'a clé impossible

jusqu'ici d'atteindre le chat dont j'ai parlé , mais j'espère y par-

venir. Je guette aussi le loup des Alpes Ç Lupus alpinus ) ,
qui

s'est montré depuis peu dans les monts Tchinguis. il est très

difficile de vojager à cheval dans ces montagnes , où les chasser-

neiges sont fréquents , et où Ton ne trouve pour asjle que de

simples iourtes ou chaumières de Kirguises ; el quant à t>'ap-

procher des moulons, cela est de toute impossibilité à celle

époque , car ils sont doués d'une ouïe singulièrement fine, et

disparaissent au moindre bruit. Si ma santé me le permet

toujours^ je m'avancerai encore plus loin au midi, à la recherche

du Djighiliaj ou cheval sauvage (Equus hermionus, Pallas. ).—

J'ai encore quelques caisses de minéraux et d'insecte;, outre les

animaux qui me restent et ceux que j'attends des parties de

l'Altaï plus éloignées et des frontières de la Chine. »

Sémipaïatinsky 23 Décembre 1840.

De furieux ouragans et des neiges continuelles et profondes

m ont chassé du Tchinguis-Taou , et j'ai dû abandonner mon

projet de m'avancer plus loin vers le midi. En peu de temps les

neiges ont tellement recouvert les ravins et les cavités
, que ce

n'est qu'avec peine et péril qu'on peut s'élever sur les rochers.

Un autre obstacle encore , c'est que les chevaux de selle ne

pouvaient arriver que jusqu'au pied des rocs , ce qui nous obli-

geaient à tirer en bas les animaux que nous avions tués sur
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les sommets , et comme deux des moutons que nous avions tués

pesaient chacun . 8 pouds, nous avons eu des peines incroyables

à leur faire parcourir une distance de quatre verstes le long des

pentes inégales et escarpées de la montagne -, d'autant plus

qu'il fallait, avant tout , conserver intacts la peau , la tête et les

cornes de l'animal. Nous avons tué cinq moutons, quatre mâles

et une femelle. L'histoire de leurs mœurs est très curieuse.

Deux des mâles ont été apportés à Sémipalatinsk en entier ,

pour obtenir les mesures nécessaires. Voici celles du plus petit

de ces mâles.

Longueur depuis le museau jusqu'à

l'origine de la queue. . . - • . 2 Archines 8^ Verchoks»

— — — de la queue. .... » » 3 »

— — — du museau depuis l'extré-

mité jusqu'à la base des cornes. » » 7|- »

Hauteur depuis l'épine dorsale

jusqu'à l'origine du sabot des

pieds de devant 1 » 1\ *

Circonférence du corps prise à l'ori-

gine des pieds de devant. ... 1 » 15 »

_, — _»_. prise à l'ori-

gine des pieds de derrière. . . 1 >* 9 »

_ — — du cou ,
près de la

poitrine 1 » 6 »

Longueur des cornes en suivant la

courbure extérieure. ..... 1 » 9 »

Circonférence des cornes à leur

.base».. . • • • »• •' » s

.

' * - ® .'
.

' » 'f^G

— — — des pieds au genou. » » 4,j »

Poids de l'animal vidé 6 pouds 3 livres.

Je n'ai pu me procurer encore un seul chat, à queue courle.

Cet animal rusé a déjoué tous nos pièges. J'ai laissé dans les mon-

tagnes un chasseur que j'ai loué: dès que les chasse-neiges auront
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cesse, c'est-à-dire dans un mois environ , il ira à la recherche

des Djiguittaj , accompagne de deux guides Kirguises , donnés

par le sultan qui est de ma connaissance. En attendant je me

suis procuré quelques petits animaux , que j'enverrai avec le

transport que j'attends de l'Altaï. »

Sémipalalinsk, 21 Janvier 1841.

« Cette lettre est accompagnée de 3 caisses , etc. . . . J'ai reçu,

des bords du lac Balkhach , trois faisans à collier
,
vivants, dont

un mâle a conservé toutes ses plumes. J'attends aussi d'autres envois.

11 est impossible de parcourir ces lieux si abondants en animaux :

entre Boukhlarma et Oust-Kaménogorsk , sur une distance de

101 verstes , la poste se transporte à dos de chevaux , pendant

plus d'une et même de deux semaines. La neige dépasse les toits

des maisons , et l'on descend de la rue au seuil des portes

comme d'une montagne escarpée. Le Thermomètre a dépassé

40° de froid. Le passage dans les montagnes est très dangereux,

et l'on entend souvent parler d'avalanches qui ont causé de

grands désastres. Cela dure jusqu'à la mi-février. Ensuite la neige

s'affaisse, il se forme à sa surface une croûte qui permet d'aller

à la chasse sans patins-de-neige surtout contre les grands ani-

maux. J'espère atteindre des Zibelines , des Martres , des Cerfs
,

des Elans^ des Ours, etc. . .

Le commerce de Sémipalatinsk devient de plus en plus actif;

mais l'industrie y. est nulle. Les habitans sont paresseux, insou-

ciants , ce qui provient de la facilité avec laquelle ils trouvent

des moyens de subsislance. Ainsi par exemple ^ quoique la ville

soit à 4 verstes d'une forêt , le bois y est cher ; il en est de

même du poisson , quoique l'Irtych nourrisse dans ses eaux une

quantité de sterlets
,
d'esturgeons de plusieurs espèces^, de truites

saumonées, etc. La terre est extrêmement fertile. On compte 10

grains de froment pour un dans les années mauvaises ou du

meins médiocres. Le gibier de toute espèce est excessivement
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abondant, mais personne ne songe à la dusse. A.u re;te, tous les

de'taiU font partie de mon grand journal. »

M. Karéline tient , comme on voit , un journal

exact et détaillé de son voyage: il y place une

foule de faits intéressais relativement aux lieux
,

peu ou point connus
,

qu'il parcourt. Gomme le

moment de son voyage dans les monts Sayaniens

approche, M. Karéline, toujours guidé par son zèle

pour la science , demande qu'il lui soit permis de

passer le mois de Mars, celui d'Avril et le commen-
cement de Mai au-delà de l'Irtych, dans les vastes

contrées de la Zongarie , récemment réunies à la

Russie , et dont les richesses naturelles méritent

une attention particulière: de là il suivrait les

bords du lac Nor-Zaïssan
, pour se rendre directe-

ment aux monts Sayaniens et passer l'hiver dans

îe gouvernement d'Jrkoutsk. Ce qui le porte à

s'écarter aussi du plan primitif de son voyage, c'est

une connaissance plus complète des lieux; c'est le

désir ardent qu'il éprouve d'enrichir véritablement

le musée de la Société d'objets rares ou nouveaux,

c'est enfin le désir d'employer avec avantage un

temps qui serait entièrement perdu dans les monts

Sayaniens , où le printemps ne commence qu'au

mois de Mai, De cette manière, il espère être

vers îe milieu de Mars sur les bords du lac Balk-

hach, pour y observer la flore de ces contrées en-

core inexplorées , et s'y procurer des oiseaux et

de petits mammifères , surtout de la classe des
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Rongeurs, laquelle y paraît très nombreuse. Toutes

ces contrées sont aujourd'hui dans les limites de

j'Empire
i

et les Kirguises Séniirétchinski ( des-

Sept-rivières ) ont passé depuis peu sous la domi-

nation russe. De là , il se rendrait à la chaîne des

Ala-Taou; il laisserait M. Kiriloff dans la ville

chinoise de Kouî-djou
,
pour y continuer les re-

cherches., et il continuerait à s'avancer lui-même à

l'orient.

La Société s'est empressé d'accéder à ce désir de

M. Karéline , et s'est adressé à S. E. le Général-

Gouverneur de la Sibérie Occidentale pour le prier

de favoriser cette excursion aux Sept-Rivières en

recommandant aux autorités locales de prêter pro-

tection et secours à M. Karéline selon que les cir-

constances l'exigeronl.

De plus , la Société saisissant cette occasion

nouvelle de reconnaître les services et l'infatigable

activité de M. Karéline
,
qui n'a cessé de prouver

son zèle à remplir les obligations, qu'il s'est impo-

sées
y
par des envois continuels d'objets rares ou

même tout-à-fait nouveaux , et à un très grand

nombre d'exemplaires , il a été décidé qu'on té-

moignerait officiellement à M. Karéline la vive re-

connaissance de la Société , en le priant de conti-

nuer à agir avec le même zèle et la même activité

dans l'intérêt de la Science et de la Société.

En résumé , la première partie du voyage de M.

Karéline en Sibérie a rapporté à la Société 52
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caisses
,
remplies des objets les plus varies. On y

remarque: parmi les mammifères: Ovis Ammon
,

Moscltus moschiferus
y

Aegoceros Ibex
y

Cervus

Pygargus y Pteromys volitans , Spalax talpinus
,

Lagomys alpina et L. Pusilhij Lepus Tolai
y
Mus-

tella Zibellina , M. Altalca et M. Sibirzca, Ursus

Gulo
y

différentes espèces de Spermaphilus et de

rats ; parmi les oiseaux : Syrrhaptes
y

Ghourtka

alpina , Phasianus torquatus , Corvus minus , C.

Dahuricus, C« graculus
y
C. Caryocatactes, et une

espèce nouvelle. Il a recueilli \ 127 espèces de

plantes au nombre de plus de 38,000 exemplaires.

Il a en outre plusieurs caisses déjà pleines
y

et il a

du se rendre , au commencement de février aux/

Oulbinsky-Belky, pour la cbasse des quadrupèdes

et des oiseaux. Enfin le journal détaillé de son

voyage renferme les notions les plus curieuses sur

la géograpbie , la statistique , les finances , la

physique et la météréologie des lieux qu'il a par-

courus.

Le voyage de M. Karéline en Sibérie continue

toujours avec le même succès , le même zèle y la

même activité. Les résultats en sont toujours aussi

heureux pour la Société qu'intéressans pour les na-

turalistes en général.

M. Karéline a envoyé à la Société \% nouvelles

caissses (en tout 6ty) remplies de peaux d'animaux

et d'oiseaux, d'insectes, de minéraux ; les derniers
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portant l'indication du métal contenu dans chaque

échantillon. D'autres caisses renfermant des ani-

maux sont restées, à cause de leur poids trop con-

sidérable, à Sémipalatinsk chez M. Samsonoff , cor-

respondant de la Société. M. Karéline écrit qu'il

garde en outre une grande quantité d'objets qu'il

n'a pas encore eu le temps de déterminer ni d'em-

baller.

Durant l'intervalle de ses excursions, M. Karéline

s'occupe à déterminer les plantes nombreuses

qu'il a recueillies. Le cadre de notre Bulletin ne

nous permet point de donner en détail la corres-

pondance de M. Karéline avec la Société ; nous

communiquerons à nos lecteurs ce qu'il y a de

plus important.

Sémipalatinsk^ 10 Février : 5 et 11 Mars 1841.

« J'envoie par la poste deux caisses avec des minéraux etc.

J'attends mon chasseur que j'ai envoyé vers les limites méridio-

nales de la steppe , et dont l'absence prolongée commence à

m'inquiéter , à cause des désordres qui se sont manifestés dans

cette contrée. J'ai envoyé un autre chasseur aux OulLinskj-

Belky et aux montagnes de Narjm , où j'ai l'intention de me

rendre à mon lour , pour compléter la collection de la Société

en me procurant les animaux que je n'ai point encore. La place

pour les recevoir est déjà prête et assurément les matériaux ne

nous manqueront pas. J'ai écrit à Tobolsk pour avoir une vache

du Thibet, .et j'ai demandé qu'on me l'envoyât, morte , afin que

je pusse la préparer d'une manière convenable. Maintenant que

j'ai fait plus ample connaissance avec la Sibérie et avec les re>

sources locales, j'espère être bien plus utile à la Société que je

ne l'ai été jusqu'ici, etc.
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« Je joins ici la suite du catalogue des piaules que j'ai déteriht-

ue'es. 11 s^y trouve douze espèces nouvelles, dont deux numéros

forment un genre entièrement nouveau s de la famiilc des Cruci-

fères (Grueifei'£e : Su'.ordo orlhoploeeuî, tribus velleœ). J'ai nom-

mé ce genre Slroganovia eu l'uonneur de notre Président, pro-

tecteur éclairé de tout ce qui tient à l'instruction : le> espèces

ont reçu les noms de Slroganovia sagitlata et Stroganovia bro-

chyota.

J'ai été assez heureux pour me procurer l'aigle royal vivant, avec

toutes ses plumes bien conservées. Je le garderai quelque temps. Ce

bel oiseau est le Falco imperialis, Te nim.^ ou le Aquila nobilis,

Pallas. Ma Zibeline devient de jour en jour plus méchante , et

je me prépare à lui donner une place dans le Musée de la So-

ciété. Quant aux autres animaux, j'attendrai quelque temps en-

core avant de les faire mourir. Parmi les oiseaux qui passent

Thiver dans les alentours de Solikamsk , les plus remarquables

>sont les suivans : Fyrrhuïa Coccothraustes Tem. , Turdus atro-

gularis Tem.
,
Pyrrhula longicauda Tem. , Alauâa iatarica

Pallas. , Alauda alpesttis Lin.^ Parus major Linn. Emberiza

Sp.? (fort semblable au Bruant éperonné, E. calcarata Tem.),

Picus médius et quelques autres plus petits que je n'ai pu encore

atteindre.

Je continue le catalogue des plantes que je détermine ; il

s'y présente encore 17 espèces nouvelles : Gentiana riparia ,

Convolvulus elegans, Convoi, diantholdes, Echinospermum secun-

dum, Echinos. affine, Echinos. stylosum, Rochelia incana, Sla~

iicc ochrantha, Staiice laiissima, Verbascum candelabrum, Verb.

velulinum, Scrofularia pinnata , Chondrilla Rouillierij Chon*

drilla leiosperma, Nepeta densiflora, Anabasis phyllophora. Je

suis parvenu jusqu'ici à analyser la moitié des plantes que j'ai

recueillies , et le nombre de celles qui sont nou\ elles s'élève à

40. Je vous ferai connaître les autres au fur et à mesure que

je les déterminerai ; etc.



Dans une lettre adressée à S« E. M. le Vice-

Président Fischer de Wajdheim > M. Ka réline dit

entre antres chosses :

«J'ai visité l'endroit fameux par ses gîles d'Achîriles : il se

trouve dans un district des Kirguises de Sibérie, celui de Karka-

ralinsk prés de la rivière Altjn-Sou 3 à 300 verstes S. de l'Ir-

tych et à 550 de Séinipalâtinsk , dâns la steppe au-delà de l'Ir-

tych. J'ai recueilli pour la Société jusqu'à 224 minérais de Diop-

< iase3 que j'enverrai de Sémipalâtinsk dans cinq caisses. Ces mi-

nérais sont enveloppés dans du duvet de chameau et emballés

dans du poil du même animal ; mais malgré tous les soins que

j'ai pris pour leur emballage , je crains pour les morceaux qui

ont été tirés d'une veine marneuse très molle. La moitié des

échantillons pèsent de 10 à 12 livres; les autres sont plus pe-

tits, mais tous avec leur gangue, et d'une cristallisation fort pure-

Mon excursion à la recherche des Dioptases est décrite en détail

dans mon journal. Nous avons trouvé six veines ; l'une d'elles
,

qui s'étendait dans la chaux carbonaléc et dans le spath calcaire

servant de m acte au Dioptase, renfermait aussi du cuivre vert et

de la malachite. Ce que nous avons trouvé en outre de plus re-

marquable , c'est le tripoli , qui s'est présenté en grande abon-

dance. Des morceaux de Dioptase se trouve dans le voisinage de

la formation calcaire J'ai écrit au premier Secrétaire

de la Société pour le prier d'oLtenir de Votre Excellence que

vous accordassiez une attention particulière à mes envois de Zo-

ologie^ animaux, oiseaux, insectes , etc. Permettez-moi de renou-

veler ma prière. Voyez entre autres, les numéros 312—15. N'est-

ce pas le superbe Coccoirhausies Caucasicus Pa!la>
, qui ne se

trouve dans aucun cabinet d'Europe ? J'ai envoyé également

cinq exemplaires d'un oiseau rare: le Pyrrhula longicauda Tem du,,

et je me suis procuré quelques individus d'un Pyrrhula que je

ne connais point, dont la tête et la poitrine sont d'une couleur

ponceau très vive et un Colymhus Species ? petite poule d'-eau
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trés-j olïe que je n'avais point encore rencontrée. Je voudrais sa-

voir d'une manière positive si l'oiseau que j'ai envojé à la So-

ciété sous le N°. . . est bien le Turdus atrogularis ïemmink.

Ayez la bonté d'examiner le n° 496 ; est-ce une espèce de Cri-

cetus ? ce magnifique Korbitt avec son duvet argenté doit-il

former un genre à part ? je pense aussi que la Zibeline de

l'Altaï, dont j'ai envojé deux exemplaires à la Société, l'un dans

son pélage d'hiver et l'autre dans son pélage de printemps, est

une espèce différente de la Zibeline de la Sibérie Orientale ; elle

diflère de celle-ci par son corps incomparablement plus allongé ,

et en outre par des taches jaunâtres au cou. Ces caractères ont

fait placer la Zibeline de l'Altaï parmi les Martes , irais c'est

vraiment une Zibeline, car son poil s'étend jusque sous les pac-

tes. J'aurais encore beaucoup de choses à communiquer à Votre

Excellence , mais mes nombreuses occupations dans les monta-

gnes, dans les bois et dans les champs ne me permettent guère

de faire des extraits de mes journaux. Veuillez m'honorcr des

questions que vous jugerez convenaLles , et je nie ferai un de-

voir dj répondre. Si je n'ai pas envojé les insectes, c'est encore

parce que je n'en n'ai pas eu le temps etc. etc »

M. Kareiine n'a pu terminer pendant l'été son

voyage dans les Oultainsky-Belky. Des neiges telles

qu'on n'en avait jamais vu, et sous lesquelles non

seulement les chemins , mais encore les meules de

foin et les toits de plusieurs maisons d'Oustkamé-

nogorsk avaient disparu, l'arrêtèrent dans son en-

treprise. Voici ses propres paroles:

« Je n'ai pu achever mon vojage dans les Oulbinskj-Belkj à

cause des neiges. J'ai laissé dans un village des montagnes un

chasseur sur lequel je puis compter. La grande route d'Oustka-

ménogorsk à Boukhtarma est tellement couverte de neige , que

les chevaux de la poste ne peuvent j passer, et celle-ci est por-
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tée par trois hommes munis de palins-de-neige. Le Lélail meurt

faute de fourrage , le foin est extrêmement difficile à trouver
,

parce que les meules ont si Lien disparu sons la neige qu'on

n'en voit plus de traces. A Onstkaménogorsk , il y a des mai-

sons dont les toits sont de niveau avec la rue , et l'on parvient

aux portes au moyen d'escaliers taillés dans la neige. Sans l'ha-

bitude, ge'ne'rale en Sibérie, de couvrir les cours, ou du moins de

vastes enceintes , il serait impossible de sauver les chevaux et

les animaux domestiques. Ce malheur m'a pourtant fourni l'oc-

casion de me procurer quelques oiseaux qui ne trouvaient plus

de nourriture ni dans les champs, ni sur les buissons. J'ai pré-

paré entre-autres , quelques Verdiers (Coccoihraustes) fort jo-

lis etc »

La dernière lettre de M. Karéline était datée du

8 Mai, des monts Arkalik.





Observations MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A LOBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE I,' UNIVERSITÉ IMPÉRIALE DE MOSCOU,

par M. Spassky.

Juin 1 %h\» (nouveau STYLE )

i Baromètre à 0° Thermomètre extérieur Hygromètre Dire C T I O N D E

( millimètres!. DE RÉAUMUR. de Saussure. VENTS.
ETAT DU CIEL.

DATES.
Sh. du 2h. après 10(1. du 8h. du 2h. après 10li. du 8 h, du 2 h auprès lOli. du 8li. du 2 11. a près 10h. du 8h. du ma- <IObt. du

midi. malin. midi soi

2h
m^.

l
' èS

|

7X2,7 7X2,5 7XX,2 11,0 15,0 5,0 X8 X6 79 N. X N. 1 Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. Ser.

2 7X3,9 7XX, 7X2,1 13,0 18,0 11,0 55 X5 70 N. )t NO. Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. !Suag. Lune.

5 737,5 757,8 757,8 12,0 18,0 8,0 89 80 87 NO. 3 NO. 5 Pluie. Pluie, tonner. Ser.

7X0,5 7X0,1 759,8 17,0 21,0 15,0 60 50 82 C. Q Nuag. Soleil. Nuages épais. Nuageux.

3 759,9 7X0,0 7X2,0 13,0 17,0 8,0 90 85 90 C." c. C Pluie. Pluie.
' Nuageux.

G 7X8,1 7X8,5 7X8,9 15,0 7,0 8,5 50 XO 69 NO. X NO. 3 C Nuag. Soleil- Nuag. Soleil. Ser.

7 7X9,6 7X9,5 7X9,0 16,0 20,0 12,0 XO 58 50 NO. 2 SE. 2 SE. 5 Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. Nuag.Etoiles

8 7X8,2 7X8,2 7X5,2 18,5 21,0 1X,0 63 60 80 SE. 2 SE. 2 SE. 2 Couv. Pluie. Couv.

9 7XX,5 7,X l,X 7X 1,0 19,0 25,0 15,0 59 SE. 3 SE. 3 SE. X Ser. Nuag. Soleil. Nuag.Etoiles

10 7X0,0 756,7 756,1 2 l,0 25,0 18,0 5X 50 50 SE. 3 SE. 3 SE 3 Nnaç. Soleil. Pluie. Nuagesépais.

1

1

756,7 736,6 738,5 20,0 22,0 15,5 65 50 90 SE 5 Oura». S. Nuag. Soleil. Pluie. Nuages épais.

12 7X0,3 7X0,5 7X1,1 20,0 20,0 12,5 55 55 70 C. s. x Nuageux. Couv. Ser.

1

5

7X0,9 «7X1,8 7X0,2 20,0 25,0 12,0 70 XO 80 G. Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. Ser.
7X0,8 7X0,8 7X0,8 21,0 13,0 1X,0 55 50 93 G. s". X Nuageux. Grêle, tonner. Pluie.

7X5,5 7X5,5 7X5,5 17,5 19,0 15,5 76 60 90 O. X O. 3 o. X Nuag. Soleil. Pluie. Pluie.

16 7X2,5 7X5,3 7X ,3 19,5 22,0 15,0 86 68 89 O. 3 S. 3 G Nuag. Soleil. Nuages épais. Pluie,tonner.

17 7X5,8 7X2,

X

7X2,

X

17,0 2X,0 18,0 95 68. 72 C. s. x SE 1 Couv. Nuag. Soleil. " Orage.

18 7X2,8 7X5,1 7X2,6 20,0 25,6 18,0 62 50 70 SE. 3 SE. 3 SE X Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. Nuag.Eclair.

19 7X0,9 7X0,9 7X1,0 19,5 26,0 16,0 68 52 70 NE. X NE. 5 NE Nuag. Soleil. Nuagesépais. Nuagesépais.

20 7X1,9 7X0,0 7X0,5 22,5 26,5 17,0 59 50 72 G C. G. Nuag. Soleil. Nuag.tonner. Nuag.Eclair.

21 7X2,2 7X2,2 7XX,1 20,0 25,0 17,0 60 5X 93 NE. X NE. 5 C. Ser. Ser. Ser.
2-i 7X5,5 7X5,

X

7X5,

X

22,0 26,0 17,0 50 X5 65 G. NE, X m Brouill. Brouill. Pluie.
7X6,8 7X5,7 7X6,0 17,0 21,0 11,5 70 50 86 N . 2 G. Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. N uag. Etoiles

2X 7X6,6 7XX,8 7XX,8 17,0 20,0 15,0 57 Ho 60 NO. X NO 3 G. Ser. Nuageux. Nuageux.
25 7X5,0 7X6,5 7X5,5 20,0 2X,5 16,0 X7 hH 87 G. NO". X C Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. Scr.

26 7XX,5 7X5,0 7X7,1 19,0 22,5 17,0 7X X7 80 NO. X NO. 3 NO. 1 Nuag, Soleil. Nuag. Soleil. Nuag. Etoiles

27 750,1 7X9,8 751,3 15,0 18,1 12,0 7X 65 86 NO. 3 NO. 2 C. Nuages épais. Nuages épais. Ser.

28 750,9 750,2 7X8,5 18,0 25,0 15,5 XO 55 86 C. NO. X C j
Ser, Ser. Nuag.Etoiles

29 7X9,5 7X8,5 750,8 15,0 19,8 12,5 80 55 NO. 3 NO. 5 G. Pluie. Nuageux. Nuageux
50 7o0,6 7.-0,

S

7,)0,0 17,5 19,3 16,0 55 X9 73 G. NO. 5 G- Nuag. Soleil Nuag. Soleil Pluie.

I

-Moyennes. 7XX,03 7)15,71 7X3,85 17,70 21, X2 13,72 63,5 52,9 70,8 !

(*)En rcnouvellant nos remcrcimens pour la grande obligeance, avec laquelle Mr. Spass/ty conliuue de
vatoire astronomique de l'Université Impériale de Moscou, nous nous permettons de rendre attentif le lecteur a
soir se font toujours sur les 10 heures et quelquefois un peu plus tard, et non à 8 heures comme il a été dit par
tement à 8 heures du matin et à 2 heures après midi, comme on a écrit dans la note ajoutée aux observa lions du mois de Jan

envoyer les observations météorologiques faites à I'obser-

q ue Mr. Spassky vientde nous écrire: Lesobservationsdu

-Celles du ma tin et de l'a près midi sont faites toujours exac-

le cette année-ci. (voir le Bulletin. N°l. 18X1.)





Observations météorologiques faites a l'observatoire astronomique de l'université impériale de Moscou

PAR M. SpASSKY.

Juillet \ Shl» (nouveau style.)

Baromètre à 0°. Thermomètre extérieur Hygromètre DIRECTI ONS

( millimètres ). di RÉAUMUB.. de Saussure. VENTS.
I) \TKS.

8h. du 2h. après 10h. du Sh. du 2li. après 10h. du 8h. du 2. a près 10h.du 8h. du 2h. après

matin. midi. soir. matin. midi. soir. matin. midi. soi;. matin. midi.

1 751,7 750,8 7X9,2 19,0 22,5 18,0 50 X8 60 C. G.

7X7,5 7X6,8 7X6,8 23,0 25,5 18,0 50 52 70 C. NO. 3.

5 7X5,

X

7X5,

X

7XX,5 22,0 27,0 18,5 60 X6 65 C. G.

It 7X9,7 7X9,2 7X9,5 -18,0 21,0 1X,5 75 55 69 N. 3. N. 3.

5 7X8,7 7X7,7 7X3,5 20,5 25,5 16,0 X8 X7 76 NE. M. NE. 3.

6 7X2,X 7X1,0 7X0,8 22,8 26,0 15,0 55 X2 60 G. S. 3.

7 7X1,
0'

7X1,7 7X1,3 20,0 26,0 17,0 66 XO 85 C. C.

7X1,-1 759,

H

739,9 22,5 26,0 17,0 60 35 88 SE. X, SE. 2.

9 X2,7 7X2,9 7X3,5 -18,5 21,0 15,5 80 50 7X C. NO. 3.

•10 7X6,0 7X6,3 7X6,0 19,0 20,0 15,0 XO 55 60 NO. «. NO. 3.

11 7X5,8 7X2,7 7X2,

X

20,0 16,0 15,0 X5 80 80 NO. X. C.

1
.

739,0 7XX,2 7X0,5 20,0 25,0 16,5 7X X9 60 SO. 2. S. 2.

*° 759,7 7X3,9 7X6,6 20,0 22,5 15,0 60 5X 70 S. 3. SO. 2.

1 X 7X9,9 7X8,2 7X7,0 20,0 22,0 16,0 39 59 65 c. c.

7X6,3 7X5,2 7X5,0 19,0 25,5 1X,5 X5 «2 85 c. c.

7X6,5 7XX,0 7X3,1 20,5 25,0 19,0 X7 55 70 c. O. 3.

\ 7 7X5,8 7X5,7 7X8,0 18,0 20,8 15,0 5X 56 75 SO. 3. NO. 3.

7X9,0 7X9,0 -7X8,8 16,0 18,0 12,0 58 38 68 0. 3. SO. 3.

a 7X8,3 7X2,2 7X0,5 15,0 16,0 15,0 75 88 90 O. 3. G.
on 738,1 7X0,3 7X0,3 15,0 17,0 12,0 92 6» 75 NO. 2. NO. 3.

21 7X0,

X

7X0,0 7X0,5 18,0 21,2 12,0 50 89 NO. X. G.

22 7X2,0 7X0,7 7X2,

X

15,0 27,0 13,5 56 52 87 SO. 3. SO. 3.

23 7X2,X 7X2,

X

7X2,

X

17,9 20,0 16,0 72 65 89 C. G.

21 7X3,6 7X3,6 7X3,6 18,0 22,0 1X,5 70 60 85 . c. SE. X.

25 7X2,2 758,6 758,6 18,5 25,0 18,0 63 90 S. 3. S. 3.

26 738,5 759,3 759,0 17,5 18,0 11,0 75 60 92 SO. 2. S. 2.

27 738,9 758,9 758,8 17,0 20,0 10,

X

63- 50 88 SO. 3. SO. 5.

28 737,9 758,

X

738,8 15,0 22,0 1X,0 90 57 70 c. c.

29 758,

X

756,5 736,5 15,0 22,5 13,0 90 55 72 c. C.

30 739,X 759,5 739,3 15,8 20,0 12,0 66 X6 62 G. SO. X.

31 , 7X 1,5 736,8 756,9 20,2 25,0 10,0 51 32 70 SO. 2. DuragSO

Moyennes 7X3,51 7X2,95 7X2,71 18,67 21,8X 1X,55 63,0 50,5 75,5

C.

NE. 1.

C.

C.
c.

c.

c.

NO. 3.

C.

c.

c.

S. 3.

c.

SO 5.

c.
c.

O. 3.

c.

SO. X.

c.

SO. 3

G.

G.
SE. X.

C.

S. X.

c.

c.

c.

G.
SO. 2.

Sh. du ma-
tin.

Ser.

Nuageux.
Nuag. Soleil.

Pluie. Tonner,
Nuageux.

Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Ser.

Nuageux.
NuaS . Soleil.

Nuag. Soleil.

Nuageux.
Nuag. Soleil

Nuag. Soleil

Ser.

Ser.

Nuag. Soleil

Ser.

Gouv.
Nuages épais.

Nuageux.
Nuag. Soleil.

Nuageux.
Brohill.

Nuages épais.

Ser.

Nuag. Soleil.

Brouili.

Pluie.

Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Pluie.

Nuag. Soleil

Nuag. Soleil

Nuag. Soreil.

Nuageux.
Nuageux.

Nuag. Soleil

Nuag. Soleil,

Pluie. Tonner.
Nuages épais.

Pluie. Tonner.
Pluie

Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Pluie. Tonner.
Nuag. Soleil.

Nuag. Soleil.

Nuageux.
Pluie.

Nuag. Soleil.
-

> K . Soleil.

10h. c

soir.

Nuageux.
Nuages épais

Nuages épais.

Nuageux.
Nuageux.

Nuag. Lune.
Nuag. Lune.
Pluie. Orage.

Ser.

Nuageux.

Nuages épais.

Nuag. Etoiles.

Ser.

Nuages épais.

Nuag. Etoiles.

Nuages épais.

Ser.

Nuageux.
PI nie. Tonner.
Nuag. Etoiles.

Pluie.

Nuages épais.

Pluie. Tonner.
Pluie.Tonuer.
Nuages,éclair.

Ser.

Ser.

Couv.
Nuageux.

Ser.

Pluie.





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES Â l'observatoire astronomique de l'université DE MOSCOU,

PAR. Mr. Spassky.

Août 18^1. (nouveau stvle.j

Baromètre a 0°. Thermomètre extéreur Hygromètre Direction DES

DATES.
nillimètres) DE RÉAUMUR.

;
DE Saussure. vents.

jctat du ciel.

S h. du 2h. après 10 h. du 8 h. du 2 h.après 10 h. du 8 h. du 2.an ris lOh.du 8 h. du 2 h. après 40h. du 8 li. du ma- 2 li. après 40 h. du
midi. soir. matin. midi. matin. midi. soir. matin. soir. lin. midi. soir.

4 7W5,

1

X. SO- 3. SO <î>0. 5. C. oer. Nuag. Soleil. Ser.

2 7Ji6,1 7MS7,5 7 -s u 180 S7 5 90 SO. 3 Ourag.SO. Ourag.SO. Nuageux. Couv. Pluie.

759,7 | K k a ("fi 5. ai SO 3 SO. 2. C. Nuageux, N uageux.
. Ser

» 7»X,7 7u-'n -us

l'nn

9 fis 5 PS C. SO. 3. G. Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. Nuageux.

5 7X7,0 7W 2 7Ufi'r 4X2
fi?

» RA
l

SO. ». C. Nuag. Soleil. Nuageux.

6 7»5,6 7XX q 7UU q 9n au n 7 85 SO. 5. SO. 5. SO. 3. Couv Nuageux. Nuag. Lune.

7 /Xû,8 7X5 S 7X»0 200 10 5 rs »( C- C. c. Ser.

g 7)12,7 7X1,3 7Xo'û 187 25,5 15,0 59 X. c. SO. ». c. [Nuag. Soleil. Nuageux. Pluie."

g 759,8 7 XX,» 19,0 12,0 85 92 NE. 5. NE. 3. NE. 3. Nuageux. Pluie. Pluie.

10 7»X,», 7»6,0 7X6,0 4»'ô 48,5 12,0 92 90 C. C. C- Couv. Nuag. Soleil. Ser.

•Il 6C
?

NO. 3 NO. 5. c. Couv Ser. Ser
•12 7X65 7U r U 47'n çm n 4^0 79 5C C. NE. 3. c. Nuag. Soleil. Ser!

13 -
J] s

7H» 8 4 fi K 20 420 83 6C on C. c. JMOUI1I . Brouill. Brouill.

4» 7XS 48 S 9- n 4U n 77 55 sn G C. c. X) I u U 1 M

.

Brouill.

^Couv•15 7X6 » 4q 9^'o 450 70 50 ss N. 3 NE. 2. c. Nuag. Soleil.

16 7X73 4fin àa'o 4^'n 70 92 NO 3 NO. 3. c. Brouill. Brouill.

•17 7X6 9 q n 998 4KO 77 5X ss C. c. Brouill Brouill. Brouill.

•18 7U7Q 7X79 •ISq
48

!i

225 150 x; 80 Q SO. 3. c. Brouill.

19 7X8'» »8^3 20,0 42,0 lr 52 85 G. c. Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. Nuag.Etoiles

20 750 1 7X8,7 7X9,6 13 17,0 41,8 80 »7 86 C NO. 3 Ser. Nuag. Soleil. Nuageux.

21 7H9.8 7X9,8 7X9,8 13,0 16,0 10,0 80 60 86 • N. 3. N. 3. N. 3. Nuageux. Nuag. Soleil. Nuag.Etoiles

22 7X9,9 12,0 15,0 9,0 6» 60 80 N. 1. Ourag.N- N. 1. Ser.

23 750,0 750,0 75o'» •"1,0 48,0 9,9 62 50 66 N. 4. N. 4. C. Ser. Ser! Ser.'

750,6 750,5 15,0 21,0 a,o 60 50 75 NE. 5. N. 4. NE. 5. Ser. Nuag. Soleil. Ser.

25 750,7 750,2 750,3 16,0 21,3 13,8 75 »2 65 NE. 3. NE. 2. NE. X. Ser. Ser. Ser.

26 751,0 751,9 752,0 15,6 22,0 43,0 76 »0 72 G. G. G. Brouill. Brouill. Ser.

27 752,0 751,1 751,0 21,5 21,5 13,0 X5 »5 67 NO. 4. NO. 4. NO. ». Nuageux. Nuageux. Nuageux.
28 751,8 751,0 750,0 12,5 49,0 9,0 85 50 70 NO. 3. NO. 4. NO. ». Nuag. Soleil. Nuag. Soleil. Nuageux,

. 29 751,5 750,0 7X9,1 16,0 19,0 18,0 75 55 56 C. NO. 3. C. Ser. Ser. Nuageux.
30 750,» 750,-1 7X9,9 16,0 22,0 16,0 70 »0 70 G. NO. 3. C. Ser. Ser. Ser.

34 750,2 750,3 750,8 16,0 20,0 12,5 65 »5 80 NO. ». NO. ». NO. ». Ser. Ser. Ser.

Moyennes 7»7,»1 7)1 7,27 7)17,21 16,07 20,00 42,55 71,6 52,5 79,2
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mmJE ET ADDITAMENTA
AD CATALOGUM

SXBXZUEJB OCCXDKNTAXXS ET COZVFZffXS TATARIE

o p r ris:

(C. F." VON LedEBQUPc's REISE ÎN DAS AlTAIGEBïRGE UNO DIE

SOONGAIUSCHE &IRGISENSTEPPE. ZwEYTER TîIEIL. BERLIN. 1830.)

A 13 CTO R F. Fr> GeBLER.

F A3 CICTJLU S SECÏÏNDUS.

Fasciculum primum vide in Bulletin de^la Société Impériale

des Naturalistes de Moscou. Tome VI, 1833 pag. 262 et seq.

Pentamerà.

Cicindela.

43. C. tricoior etc.

45. C. descentlens seque fréquentant ripas lor. Argot

mont, altaicorum. Vide Bulletin T. ÎX. pag. 337.

Ileec variât puncto disci elytrorurn antico albo.

49. C. iacteoîa PaM.

v. Pallas. itin. et ieon. Tab. G. fig. 48,

37*
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Supra virescens, elytris
?
subtilissimo granuîa-

tis margine apiceque late , inlus subund uJato-

albis, abdomine cyaneo.

A. C. Jaterali et al. differt colore, g ra nu lis nii-

nutissimis et signatura eiytrorum
y
quorum margo

late al bus , iutus obsolète undulatus. lu vieiuis

lac. Nor-Saisan duo specimina capta.

Brachinus,

B. g] a bra tus.

Ad. 1. Nor-Saisan.

5. B. tbermarum.

Ibidem semel captus.

Cyminclis.

\%, C. puiiçtala.

Prope Riddersk rara.

Anisodactylus'.

4. A. obtusiïs m. Jege Harpaîus idem. Dej. m.
Harpalus,

22. H. Jioibatus.

Prope Barnauh

Acupalpus*

5. A. consputus.

Prope Salair*

Calâth us.

)it. C. sibiricus m.

Oblongus, nigro-picetis
, nitidus, femori'bus

,

tibiis, antennarum,. et paîparmn apice pallidis,
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thorace quadrato
,
angulis obtusis, elylris leviter

stria tis.

Long. 3 lin. Lat. A\ lin.

Habitus C. inicrocephali , at colore et slatura

angustiore distinclus. Caput ovatum
,
depîanatum,

inter antennas utrinque longitudinaliter impres-

sum, anfice siibemargiiiatum
,
palpis piceis, apice

testaceis. Oculi magni
,

prominuli. Antenna-

rum , articuli 3 basaJes pallide testacei , ceteri

lusci
, pubéscentcs. Thorax quadratus

,
longitudi-

ne non latior , antice emarginatus et parum an-

gu status , ultra médium subrectus , basi leviter

sinuatus, angulis omnibus obtusis, posticis sub-

reflexis
;
supra parum convexus ,

unicolor, medio

canaliculatus , ad apicem subrugulosus et utrin-

que foveola impressus. Scutellum parvum , tri-

angulaire. Elytra basi anguste emarginata , bu-

mero prominulo > lateribus parum dilata ta
,
apice

conjunctim , rotundata
;

supra parum convexa
,

leviter striata , stria ultima foveolis impressis
,

ceteris impunctatis ; interstitio tertio punctis 2
,

primo ante médium , secundo ad apicem im-

pressis. Corpus subtus glabrum
;

pedes validi
,

femoribus tibiisque pallide testaceis , tarsis piceis.

Duo specimina in montibus Kusnezkiensibus

Jecta.

Amara.

20. A. melanogastrica.

In montibus altaicis rara»
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Molops.

M. sibiricas teste Coin. Dejeun est Plalysiria pi-

ciman uni ?
var.

Platysma.

P, foveoîatum m.

Supra virescenti-aeneum ?
nkiduin y thorace

anguste corda to, poslice u trinque unistriato? ely-

tris oblongo-ovatis, foveoîis 5 impressis*

Long. % lin. Lat. 4» lin.

P. oblongo-punctato valde affine; colore y nitore

et statura, prsesertim tlioracis
,

angustiore di-

stinct iim* Caput magnum
y

subtilissime transver-

sim strigosum , vertiee antice subangostato , fronte

iîiler ocuîos utrinque longitudinaliter et antice

linea transversa impressa
,

pal pis piceis. Oculî

vaîde prominuli
y

nigri. Antennee validée
y

articu-

lis 3 basalibus midis y nigris; ceteris fusco pubes-

eentibus. Thorax antice emarginal us , lateribus

an te médium rotundatus y ad basin con strictus y

angulis posticis acutis
,
prominulis , basi trunca-

tus; supra pïanus
y

subtil lier transversirn slri-

gosus y antice obsolète arcuatim impressus medio

a Basi ad apicem profonde canal iculat us
,
po-

slice utrinque profilode suicatus. Seul ell uni brève,

triangulare. Eiytra thorace latiora
7
antice emar-

ginata y humero prominulo
y lateribus ultra mé-

dium dilatata^ apice subsinualo-angustata
;
supra

parum convexa, profunde striata, striis obsolète

punctulalis
, postice conniventibus

y interstitiis
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parum convexîs
?

tertio foveolis 5 vel 6 impres^

sis
,
prima et tertia pone striam tertiain, ceteris

pone secimdam dispositis. Corpus subtus higro*

œneum, nitidum ,
strigulosum

;
pedes validi , fe-

moribus nigris, tibiis tarsisque pieeis.

Duo specimina masculina in mont. Kusnezk.

capta.

Ornaseus.

. 4. O. altaicus.

Variât rarius pedibus rufîs.

Steropus.

2. St. virescens m. idem ac Steropus Mellyi m.

in lit.

udgonum.

41. A. angustatum.

Prope Lokte-wsk rarum.

4 2. A. Bogemanni.

Prope Salair.

Pleroloma.

4. P. Forsstromii.

Passim in montibus Kusnezk.

Peryphus.

%. P. transparens m. est Bembidium vulnera-

tum Dej.

JSotaphus.

3. N. obliquus.

Prope Riddersk.
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Dytiscus.

D. tatariciis m. est Troclialus idem»

Colymbetes.

4 3. C. insolatus idem ac Rantus adspersus Dej.

Hyphydrus.

1. II. ovalis est mas H, ovati.

Hydroporus.

8. H. bipustulatus lege H. sex-pustulatus,

Oxyporus.

A. O. ansrularis m. an O. Schonherri Sahlh,?

Staphylïnus.

St. azureus m. ) ^
j

lege kmus idem.
46. St. sibiricus m. I

Lathrobium,

3. L. quadratum lege L. pilosum,

Bledius.

4. B. fracticorms.

Prope Barnaul.

Aleochara.

2, A . fuma ta.

Prope Loktewsk.

Buprestis.

6. B. çyanea est Phsenops tarda Dej.

40. B. fossulata m. eadem ac Splienoptera Dia

Stev. Dej,
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\\ . B. foveola m.
\ ,

, 1
\ k^e &phenoptera eadein.

Ak. B. Meyeri m. )

5:5 v 1

\% B. guttulata m. eadein ac Phsenops Gebleri Dej.

21. B. rutilans forsan Lampra decipiens Dej.

Drapetes.

\. D. equestris.

In monlibus altaicis rarus.

Elater.

9. E, confluens idem ac Ludius rugosus Meg. Lu-

dius confluens m, Sibirise orientalis incolus , ilii

valcle affiois, at rusosior.

ZH. F, min u tus lege Limonius mus.

36. lu sericeus ) - _ ,.

. . ,. lèse Ludms idem.
37. F. sibincus (

&

F. pulcliellus ]ege Drasterius Rosii.

Jf6. E. r.ufiventris est Cratonychus idem.

Cryptohypnus.

4. G. canalicnlatLis m.

Brevis latus
, niger , tlioracis canaliculati an-

gulis, elytris sublus pedibusque ferrugineis.

Magn. 2| lin. Lat. § lin.

Affinis G. rivulari
?
at colore , statura latiore

,

tliorace canaliculato diversus. Supra niger
,

nitidus, glaber.
.
Caput rotundatum, paruni con-

vexum , dense punctatum , frohte inter oculos

utrinque lôngitudiualiter impressa. Oculi magni,

depressi. Antennee tlioracis basin attingentes
,

articulis secundo tertioque ceteris angustioribus.
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Thorax longitudine paulo latior , antice et postice

late emarginatus
y
lateribus dilata tus , ad apicem

paulo angustior, angulis posticis eîongatis, acutis,

subcarinatis
;
supra ad apicem transversim im-

pressus , disco y aide convexo , dense punctatus
?

medio ab apice ad basiu usque
,
postîce profun-

dius canaliculatus. Scutellum. depressum
, rptun-

datum , subtilissime punotulatum. Elytra latitu-

dine tlioracis, brevia, antice singulatim rotundata

et depressa
y

lateribus paulo dilatata
, postice

angustata, apice acurninata
;
supra valde convexa,

striata, striis interstitiisque subtiiiter punctulatis.

Corpus subtus fusco-nigruin , minus nitidum

,

subtilissime punctulatum
y

pallido-pulvinatum.

Pedes brèves, validi, genubus fuscis.

Semel in montibus aîtaicis captus.

Sericomus.

i. S. fugax.

Prope Loktewsk.

Dj ctjopterus,

4. D. Aurora.

Prope Salair.

Cantharls.

4. G. annula ta est Podabrus alpinus, yav.

41. G. cantholoma lege G. xantholoma.

45. C. elongata.

Habitat in montibus altaicis*

46. C. paludosa.

Ibidem.



685

Anobium.

% A. paniceum.

Prope Barn au

L

Hister.

21. H, striatus lege H. s^x-strialus.

Necrophorus*

4. N. investigator lege N. sepullor.

Necrodes.

2. N. simplex.

Prope Baril a u 1 et Sakir passim.

Âttagenus.

2. A. undatus, var. lege.

A. fuscus m. Dej.

Elongatus , fuscus , tboracis anguïo postico

producto
,
albo, eîytris suhtilissimc punctulatis ,

fasciis • 2 undulatis, al bis, anteriore ad h mueruni

producla

.

Long. 2— 2| Lin. Lat. 4 lin.

A. undato major, subtil lus puueiuîatiis , fascia

elytrorum anteriore ad humer uni producta, tho-

racis anguïo poslieo elongato. Supra paruni

îiitidus , subtus nitidior. Caput parvum , defle-

xum
,
punctulatum

,
iligrofoscum

,
parce pallido-

pubescens ; oculi oblongi, convexi, nigri. Antennœ

tb oracis médium atl ingénies , articulis 2 baseos

magnis , nodosis
,

seqnentibus coaretatls , clava

triarticulata
,
magna j obscuriore. Thorax brevis ,

antice trunealus, basin versus dilata tus, la ter i bus
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acute marginatus postice bi-sinuatus
, airgulis

productis, acutis, subreflexis, alho-pubescentibus
;

supra convexus, subtiiissime confertim punctula-

tus
, postice transversim impressus

,
parce , ad

la tera densius albido-pubescens. ScuteJlum par-

vuin
, rotundatum, punctulatum. Elytra latitu-

diue basis tboracis , Jinearia
,
elongata , basi sin—

gulatim
,

cipice conjunctim rotundata , bumero

obtuso
;
supra parum convexa, dorso subdepresso,

subtiliter confertim piinctuJata , sparsim albido-

pubescentia, fascia midulata ante médium, ramum
ad h unieru in emitlente

,
alteraque ultra médium

dense albido-pubescentihus
,
sœpius interruptis.

Corpus subtus subtiiissime confertim punctula-

tum, tenue cinereo - pubescens
;

pedes brèves,

femoribus crassis , tibiis tarsisque gracilibus
,

simplicibus , horiim articulo primo et ungulis

eJonsatis.

In ligno antiquo prope Barnaul rariiis occurrit.

Byrrhus.

5. B. punctatus lege B. nitens F.

Hydrophilus.

H. fuscipes deiendus.

Sphœridion.

2. S. corrigerum Stev. teste Com. Dejean. est

Cercyon unipunctatum, var.

Onthophagus.

7. 0. leucostigma.
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Ad lac. ]Nor-Saisan rarus.

Aphodius.

6. a et A. fitnicola Escfa. teste C. Dejean. est

A. hirtellus Ziegl.

26. A. maurus m. Dej.

Obîongo-ovatus , convexas
,

niger , antennis

basi ferrugineis
,

clypeo tri-tubereulalo
y capite

thoraceque confertim puiiclatis
?

eîjtris leviter

crenulato-striatis
;
pedibus piceis.

Lonç. lin. Lat. \\ lin.OS ,2

Affiiiis A. ursino Eseb ; at latior , tborace con-

fertius punctato
,
elytris minus profunde striatis.

INfitidus
,
supra glaber. Caput planum

?
transver-

suiïij supra dense et profunde punctalum, tuber-

culis 3 transversim dispositis , medio ceteris ma-

jore; Jateribus oblique truncatum , ad margines

imprès s ilm
,
margine omni et prœsertim angulls

anticis reflexis, apice Jeviter emarginatum. Oculi

parvi, depressi, suboccuJti; antennse ferrugineae
,

clava fusea
,

pubescente. Tborax anlice late

emarginatus ,
angustatus

,
margine JateraJi et

basali auguste reflexis, 1 a ter i bus rotundatuS, basi

hi^sinuatus, angulis omnibus obtusis
;
supra rao-

dice convexus , confertim pu net a tus et inedio

obsolète canaliculatus. Scutellum triangulare
,

impressum, basi punctatum. Elytra basi tborace

non latiora, sinuata
7

ultra médium subdilata ta
7

apice conjunctim rotundata
;

supra convexa
;

striata
y

striis lineolis transversis leviter crenula-
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tis, inlerstitiis subtilissime coriaceis. Corpus sub-

liis punctatum , antice griseo-pilosum
;

pedes

validi, piiosi
,
compressi , tibiis tri-spinosis, tarsis

graciîibus.

Prope J. Nor-Saisan passim.

29. A. sex-pnstulatus m.

Obîongus, subdeprcssus, niger, cîjpeo integro,

thorace punctujàlo, eîytris punctato-striatis
; tho-

racis angulp antico , humero , macula rotundata

postiea margînequé elytrorura. rufis
;

pedibus

ferrugineis.

LoiiLr . \ 7 lin. La t. ~ lin.

Affînis A. Jj-pustulato
;
raagnitudine , colore et

punctura thoracis subtiliore diversus. Nitidtts

,

gîaber. Capot transversum , subtiliter punctula-

ttim
,

integrtim , laleribus oblique truncatum
,

milice leviter emarginatum
,

margine paruni

reflexo. Octili parvi ; antennae concolores. Tho-

racis statura,nt in prœcedenfee , at minus conve-

nus
;
supra subtilissime confertim punctulatus

,

macula sublriangulari in ipso anguîo antico dis-

posita, ru fa. Scutellum tria ngui are. , laeve. Elytra

1 a lit ikI iuse basis thoracis , basi sinuata , linearia
,

a pi ce conjimctim. rotundata; supra parum con-

vexa
?

stria ta , striis sat profunde punctatis , in-

lerstitiis sublœvibus; nigra
,

puncto humeraîi
,

macula magna , rotundata ultra médium mar-

gineque auguste
,

postice latius , rufis. Corpus

suhtus nigrum
;

pedes compressi, validi , tibiis

tri-spinosis.
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Semel ad lit. fl. Irtysch caplus.

Trox.

2. T. undulatus Zabk. teste C. Dejean. T. cad a vé-

rin us, var.

T. T. Eversmarmi Kar.

Prope Loktewsk rarus.

Euchlora.

1. E. bolosericea lege Anomal a eadem.

Omaloplia.

3. O. ruricola lege O. Spireae Paîl. De]. ; differt

ab illâ statura minore
?
convexiore etc.

Cetonia,

7. C. sibirica ni. videtar eadem
?
ac C. Godeti Faî.

Melolontha.

2. M. Henningii est Scliizonyclia eadem Dej.

7. M. volgensis est Rliisotrogus idem Dej.

Heteromera.

Pimelia.

1. P. denticulata etc.

2. P. piligera aclscribenclœ Gen. Pterocoma.

Adesmia.

\. A. Dejeanii m.

Wigra j subnitida
y

tliorace parvo
, puncfculato

?

inedio foveolato
,

elytris ultra médium dilata tis
,

apice subacuminatis
7
undique confertissime sub-
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seriatim tuherciilatis
,
margine obtuse serratis

,

subtus impressis.

Long. 6-7 lin. La t. S-U- lin.

Valcle afïinis A. Rarelini Fiscb. et A. amœn;r

Rar; at differt ab il la eîytris clensius et fortlas

( etiam acl apicem et infra ) tuberculalis ; ab bac

statura et tborace minoribus
,
eiytris infra im-

pressis , lateribus evidentius inàrginàtis. Tota

subnitida, glabra. Caput deflexum, plaiium, raar-

ginatum, vertiee vage , fronte densius punctatîs

,

in ter oculos utrinque foyeola impressa
y

an te

antennas oblique angustatum
7

apice truncatum

,

iabro postice subimpresso; oculi fusci, An ten use

tboracis basin parum superantes , tenues
,
rugu-

losse , articuli penultimi apice
y

ultimi appendice

albo-pilosis. Tborax brevis , transversus , antice

profunde emarginatus, anguiis productis, acutis,

pallido-ciliatis , lateribus parum dilatatus, postice

late rotundatus ,
margine omni auguste reflexo

;

supra convexus, vage punctulatus, foveola média

impressa. Elytra basi latitudine tboracis , snb-

si n ua ta ,
angustata , lateribus rotundata

,
margi-

nata , ultra médium sensim dilata ta
?
apice suba-

cu mina ta
;
supra fornicata, disco parum convexo,

iindique tiiberciilis rotundis , subconfluentibus
,

ad latera densioribus et acutiori!)iis
,
marginem

obtuse serratum fornlantibus, subseriatim dispo-

sitis tecta ; infra longitudinal ter impressa, asque

tuberculata. Subtus pectus laeve, abdomen antice

rugulosum et impressum
, segmentis primis
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slrigulosis , ultimis laevibus. Perles graciles, lon-

gissimis , lineares , femoribus lrevibus , tibiis

scabris.

In vicinis 1. Nor-Saisan ad fl. Bekun rarius

occurrit.

Platyope.

2. P. Jeucogramma teste G. Dejean est P. leuco-

graphœ var.

Tentyria.

7. T. podolica Bess. lege Nomas Pall.

4. T. abbreviata

2. T. ansusticollis

T. depressa Fisch. in lit. gib-J gen Anat0 | icœ
bosa m. in lit. Dej.

5. T. elongata Fi seh. seu qua-

drata Tausch. teste Dej.

6. T. lata m.

40. T. strigosa m.

4% Anatolica angustata Tausch. ( misit sub hoc

nomine spécimen russîcum beat. Henning).

Prope Loktewsk rara.

13. A. subquadrata ïausch. ? i

Ad fl. Irtysch.

4\. A. denticulata m.

Snblaevis
,

capitis margine antico subsinuato
,

thorace cordato
,

angulis acutis
,

elytris ovatis
;

convexis, antice deflexis
, emarginatis , dente hu-

merali armatis.

Long. 3£ — %l lin , 3at. 4\ — 2 lin.

Ann. 48M. N° IV. 38

associandœ,
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Tôt a nigra, nitula, glabra. Caput piamim, de-

ilexura , sublil-issime punctulatum , inter ocalos

utrinque irapressum, margine inter antennas ut-

rinque sinuato-exciso , antice tnmcato ; oculi

depressi ovati. Anteimœ thoracem non superan-

tes, validée, ad apicem crassiores, articuiis brevi-

biis, obconicis , ukimis 3 subglohosis , extremô

aibido-piibescente , acuminato. Thorax antice lé-

vite r emarginatus , Jateribus a en te marginatus
,

deflexus, an te médium dilata tu s
,

postiee angus-

tior, basi subtruncatus
,

angulis prominulis ; su-

pra partirai convexus , oculo armato subtilissime

confertim. punctiilatus. Seutellum minutum , ro«

timdatùm, impressum. Elytra antice llioracis basi

paulo latiora, breviter ovata , lateribus diiatata
,

rotuadata
;
supra oculo armato subtilissime ru-

guîosa , antice late emarginata
,
utrinque dente

crasso, subrefîexo , humerali armata , dorso con-

vexa , ultra médium fornicata, apice acuminata
,

subreilexa, Subtus corpus sublœve
;

pedes graci-

les , femoribus laevibus , tibiis sub-scabris
,
spinis

ungLilisque piceis.

Ad. fl. Tscbuja rarius legitur.

Âb À. pygmœa m. differt margine capitis si-

nuato , forma tboracis etc.; ab aliis dente^ely-

trorum, punctura etc.

-15. A. suîciceps m.

Ovata, punctulata, capite antice rotundato, in-

ter antennas transversim sulcato ; tborace trans-

verso, subquadrato
,
angulis posticis acuminalis ,
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sub-reflexis
;

elytris convexis , ovatis
,
margme

antîco sub-carinate.

Mas. elytris oblongo-ovalis.

Fém. elytris breviter ovatis.

Long. 3^ — Vt lin ; lat. i| — 2 lin.

Tota nigra, subnitida, glabra. Caput planuni
,

defiexuni , dense puoclulatum
,

uiargine inter

antennas rotunclato , fovea in medio front is, sse-

pius obsoleta et snîco transverso, interdum ulrin-

que fovea to inter antennas impressis ; oculi de-

pressi, ovati. Àntennse basi setacese, apice parum
crassiores , moiiiliformes , articulé uitinio albo-

pubescente
?
maris graciliores

?
feuiinse sub-bre-

viores. ïborax longitudine latior
?
aniice late et

acute emarginatus
y
ante médium parum dilata-

tus
3
ad basin angustior, basi leviter emarginatus-

margine subcarinato ; supra modice convexus
?

confertissime punctulatus. Scutellum minutissi-

mum. Elylra antice tborace parum latiora , me-

dio plus minusve dilatata, postice angustata ; su-

pra ruguioso-punctata , bumeris obtnsls
? dorso

(;onvexo, ultra médium sub-fornicata, apice acu-

miiiata. Corpus subtus subtilissime ruguloso-punc-

tatum
;
pedes, ut in prsecedente.

Fréquentât ripas fl. Tscbuja.

Variât rarius elytris rugulosis. Àffinis À. au-

gusticolli; at minor, colore antenuarum et tarso-

rum, siilco capitis, tborace breviore diversa.

Blaps.

6. Karelini m.

38*
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Lhieari elongata
,

vage punelulata
;
supra pa-

ram convexa , an tenuarum articulis ultimis an-

gustatîs, ejytrorum apice obsolète acummato,.

Mas. ahgusto, elytris îatitudine tboracis.

Fem. latior, eîytris thorace latioribus.

Long. 42 iin ; ïat. maris U Fem. 5 lin.

Nigra, parum «itida , glabra. Caput deplana-

tum, defîexum, subquadratum, antiee angustlus
;

supra vage punotuîàUim , inter oculos leviter

transversim impressum , in apice frontis lineola

longitudinal! , média
,

marginè inter antennas

exciso, antiee sinuato. Oculi magni, oblongi, pro-

miniili. Antennœ vix basin tboracis altingentes
,

femin 3e breviores , articulo tertio longissimo
y

sequenlibus obconicis
,
septimo céleris paulo la-

tiore, 8—4 1° minoribus
, globosis , nîtimo ovato

,

acuminato. Tborax quadratus
,
longitudine pauîo

latior , antiee truncatus
,

griseo-ciliatus ,
angnlis

omnibus ohtu si s, depressis, margine laterali, pree-

sertim ad basin rellexo
;
postice angustior , bas!

sinu atu s
;

supra parum eonvexus
,

disperse sub-

til issime punctulatus , medio obsolète longitudi-

nal iler, ad a pice oi transversim irapressus et foveis

2 lateralibus, crebre punclatis. Scutellum latum,

triangulare, griseo-pubescens. Elytra basi thorace

tecta, maris linearia , feminœ oblooga et lateri-

bus sensim dilatata
,
apicem versus angustiora

;

supra modice convexa, lateribus rôtundatis, vage,

feminœ su brugu 1 o so-punc t u 1 a ta r 1 i n e is 2 elevatis

,

obsoletissimis , ultra médium fornicala
,

apice
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abrupte SLiigUlatim sub-acuminata, sutura margl-

neque apicis reflexis, iufra carina al) humero ad

apiceui producta. Corpus subtus nitidius, subru-

gulosum, abdominis segmento ultimo pimciulato*

Pedes graciles
?

corapressi , femoribus rugulosis
,

tibiis scabris
,

posterioribus extus denticulatis,

tarsis midis. Statura B. cylindrica?, at multo ma-

jor , subtilius pnnctulata ; supra minus couvexa

,

femina minus dilatata. Structura antenuarum

fere gen. Njctipates Dej. sed Jatera eîytrorum

immarginala, obtusa.

In vicinis îac. Nor-Saisan passim.

Pedinus.

i. altaicus m. S

k. sibiricus m. I

t-i i- i r r> iw { seneri Heliopates
5. hy polith us m. ( v. Bulletin ) -, ., 7

1

J

1

v
i adscribendse.

T. IX. pag. W\ ; tab. Y, 1

fig. 3]. /

3. laticollis.

In vicinis ]. Non-Saisan semel captus.

6. Heliopates gibbulus Fald. (v. ejus Coleoplerorum

ab il]. Bnngio collectorum illustrationes. Petro-

poli 4835.

In mont ibus altàicis rarius occurrit.

Serropcdpus.

i. S. stria tus lege S. barba tus F.

Boros.

i. B. corticalis lege B. elongatus.
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Cïstela.

2. arcuata m. lege Omopîilus idem.

Rhipiphorus.

\. R. praeustus m. teste G« Dvjjean : est ejiis R. Fui-

viperims.

Anthiciis.

2. A» bicinctus m. idem ac Monocerus sibiricus Déj.

3, À, Lhiotatus est Monocerus idem.

^0, Moooceros platycerus Bofm, Dej. M. elongalus

ni. in lit.

Prope Barnaul et ad iac. 3Nor-Saîsan.

\\. A. lilimera lis m. D«jji

Niger nitiduîiis, pubescens , thorace parum cou-

vexo ; an tennis
,

pedibus elytrorumque macula

ferrugineis, bis profunde punctatis, apice rotun-

d%tiSo

Long. A lin : la t. | Jin.

Variât elytris antice totis thoracisque basi ru-

fotestaceis. Parum nitidus
,
griseo-pubescens. Ca-

put exsertum
, rotimdatum, depressum

?
subtili-

ser punctulatum
;

pal pis ferrugineis. Oculi dé-

pressif Antennœ basin tlioracis a tt ingénies, ex-

trorsum crassiores, ferruginese. Thorax cordatus,

apice et basi subtruneatus, lateribus antice dila-

tatus., postice angustalus
,
immarginatus

,
angulis

omnibus obtusis
;

supra subtiliter punctulatus.

Scuteilum minuttim. Eiytra obîonga, tborace la-

tiora, lateribus linearia, apice angustiora, conjunc-

tim rotundata , bumero obtuso
\

supra modice
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cou vexa, e violentais pubescentia, profun (le pane-

ta ta, macula magna, totuin humerum occupante,

interdum ad sut liram producta rufolestacea. Cor-

pus subtus nigrum, punctulatum, subpubescens
;

pedes tenues, longi, tarsorum posticorum articulo

ultimo eiongato.

Habitat passim prope Loktewsk.

Meloë.

2. M. cyaneîîa lege M. proscarabanis, var.

5. M. glabrata lege M. uralensis.

7. M. reticulata lege M. punctata F.

8. M. rugipennis teste il i - Brandt est M. proseara-

bseus, var.

Mylabris.

4 3. M, \% punctata variât rarius fascia dentata, ob-

liqua , ad suturam înterrupta medii et macula

rolunda, marginali ultra médium nigris.

20. M. Dahlii teste G. Dejeau.

Mibi videtur M. minuta, var. Ad il, Irtyscli.

2 b M. Fùsslini teste C. Dejean.

Tauscher i var. m. olim, Ibidem.

22. M. smaragdina m.

Rugosa viridi-œnea
,

albo-pilosa , an tennis ni-

gris, elytrorum a pice fîavo.

Long. 3 lin. lat. \ lin.

Laete viridi-senea s. smaragdina
,

pli îs Jongis?

albis
,
sparsis tecla. Caput defiexum, cordatum ,

vertice rolundalo, ialeribus ad apicem usque an-
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;
supra rugoso-punc-

tatum, carinula longitudinali frontali, labro paî-

pisqite nîgris ; oculi prominuli. Antennae brèves
,

ihoracis basin non attingentes, basi subpilosee
,

apicem versus crassiores. Thorax antice angusta-

tus, trmica lus, angulis rotundatis , medio dilata-

tus, postice truncatus
;
supra convexus , rugoso-

punctatus , fovea média impressa
,
pone basin

transversim impressus , basi subreflexus. Scutel-

Jum latura, brève, rotundatum, impressum. Ely-

tra linearia , thorace duplo latiora et k-plo lon-

giora, antice truncata, bumero prominulo , late-

rîbus recta ,
apice singulatim rotundata

;
supra

convexa, rugoso-punctata, sutura elevata, macula

apicis rotundata , fia va. Corpus subtus rugulo-

sum
;
pedes recti

,
longiusculi , tenues, punctati ,

pilosi.

Semel ad fl. Irtysch ultra 1. Nor-Saisan capta.

Colore ab omnibus, a M. Pallasii etiam rugosi-

tate profundiore difFert

.

Oedemera*

\. O. coarctata. ) . . -, 1 „ T
. J

generi Anogcodes adscribendee»
6. O. sibirica. )

Tetramera.

Bruchus.

2. B. Halodendri. V. Schoenherri Curculionides Tom»

I. pars 4. pag. 33.

3, B. Oxytropis. Ibidem pag. 67.
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B. Sibiricus. Ibidem pag. 62. et T. V. p. 4.

pag. 80.

5. B. inaculatus est postremus Scb. T. Y. p. 4.

pag. ^6.

7. B. altaicus Fakl. Scb» ibidem pag* 80.

Oblongo-ovatus
,
niger , subtus fequaliter

,
supra

maculatim flavescenti-lomentosus
,
ore

?
antenna-

rum basi pedibus anticis totis tarsisque intermê-

diorum flavo-rufis.

In Latbyro tuberoso mont. Aitaie.

Antliribus.

5. A. scapularis m. ill. Scbonberro videtur Bracby-

tarsus scabrosus , var. v. J. c. T. Y. p. 4. pag.

466. Mibi videtur propria species, aliter colorata,

glabra, eJytris brevioribus, striis aequalibus
?

nec

alternis elevatioribus.

Rynchites.

4. R. Alliariae lege R. conicus Scb.

6. R. longimanus m. idem, ac R. lougipes Scb.

9. R. pubescens est R. parellinus Scb.

Oblongo-ovatus
,

pubescens , cœruieo-virens
?

rostro longiore
?
arcuato, tborace punctatissimo

,

subcarinato, elytrorum interstitiis conferlim vage

punctatis.

Apion,

9. A. radiolus.

Prope Barnaul.

40. A. sibiricum Scb. 1. c. T. Y. p. 4. pag. M 2.
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Obîongum, nigriurt, opaeum, tenue pubescens,

roslro brevissimo , erassiuscuio
,

parum arcuato
,

apîce Iruncato , tliorace angusto , corifèrtissime

subtiiissime punctuiato, elytris niediocriter punc-

tulatostriatis, iuterstitiis subplaiiis.

Ibidem rarum.

14. A. superciliosum.

Ibidem.

Chlorophanus.

3. C. circumcinctus Sch. h c. il. p. \. pag. 6h.

Oblongc-ovatus, niger, squamulis leete viridibus

imdique lectus, tboracis lateribus vit taque e.J y t re-

niai intramarginaîi densius il a vo-squamo s i s
?
tbo-

race postice leviter bisinuato, dorso non rugoso.

In saîicetis ubique frequens.

Thylacites.

1. T. argentatus )

2. T. gîobosus \ lege Gneorîiini idem.

h. T. H- lin ea tus
)

Brachyclercs.

A. B. leucophaeus idem ac B. inauratus Man. Scb.

2. B. virens est Euso ni lis virens Scb. I. p. 2.

pag. 566.

Sitona.

2. S. attritus lege S. ionguhisSeli.il. p. 4. pag. 408.

Cle omis.

3. C. hicarinatus m. videlur idem • ae C. squalidus

Scb. I. c. pag. 240.
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40. C. fossulatus est Ç. frorîtatus Sch. 1. c. pag.

4 88. G. rubrifrons Fisch. Bulletin T. VHî.pag. 46^.

42. G. declivis (liamatus) idem ac G. scalaris Fisch.

i. c. pag. 4 63.

49. C. punctiventris est C. foveocollis Esch. Sch. 1.

c. pag, 23^. Brevior
,
niger , rostro arcualo-cari-

nato
y

thorace rugoso
,

punclato
,

eîytris apice

singulatim rotundatis , maculis et puactis nigris,

adspersis.

20. C. Schonhérri idem ac G. carinirosiris Sch.

27. G. aduxnbratus Sch. 1. c. pag. 220.

39. Bothynoderes cjlindricus m.

Eiongatus
,
niger, albo-squamosus, rostro atte-

nuato , brevi , acute carinato
?
thorace ruguloso

,

insequali, carinato, pone oculos vix lobato, elylris

subtilissime punctato-striatis
> antice transversim

impressis ,
apice singulatim rotundatis , subacu-

minatis, maculis denudalis nigris,

Long. 7\ lin. iat. 3i lin.

Statura B. brevirostris ; at punctura , thorace

vix. lobato etc. satis diversus. Caput parvum
,

convexum , subtilissime et confertim punctula-

lum
y
uigrum , vertice orbitisque aibo-toinentosis

?

foveola média impressa inter oculos ;oculi magni
7

depressi., infra acuminati. Rostrum capite

longius
y
antrorsum sensim angustatum

7
rectum

subtilissime punctulatum , ad apicem convexum 7

antice leviter sinuatum ; sulcis 2 basi profundis

,

apicem vix altingentibus
,
albo-squamosis , carina

elevata
?

aeu ta a basi ultra médium producta.
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Antennee tenues
,

picese , dense albo-tomentôsae
,

thoracis médium vix attingentes , arliculo funi-

culi secundo primo duplo majore. Thorax lad-

tudine longior
,
margine antico supra arcuaio et

] a ter ibus subsinuato
?

anlice angustatus , basin

versus subdilata tus
?

postice bi-smuatus
;
supra

parum convexus
?

insequalis
,

rugoso-punetatus
,

iateribus albo-tomentosus ; carina medii
,
apicem

non attingente et fovea tomentosa in medio

baseos. Scutellum parvum, triangulare , lomento-

sum. FJytra tborace paulo latiora et 2^ longiora
?

basi s ingui a tim rotundata
, margine reJevato

inœquali, Iateribus linearia
?

ad apicem angusta-

ta et singulatim rotundata
,

apice ipso abrupte

acuminato
;
supra convexa

,
coriacea, subtiliter et

remote pimetulato-striata , antiee rugosa , albo-

squamosa
?

reiictis maculis obsoletis , denudatis
,

ni gris j margine inferiore albidiore. Corpus sub-

tus et pedes dense albo-tomentosi , maculis de-

nudatis nuîîis; pedes validi
,
longiusculi , femori-

bus apice flavescentibus, posticis subarcuatis.

Semel in vicinis 1. Nor-Saisan captus.

HO. B. fatuus Scli. 1. c. pag. 2^3.

Oblongo-ovatus , niger , dense albido-squamo-

sus , rostro bisulcato , carina intégra ; thoracis

dorso
,
elytrorum fascia média

,
irregulari macu-

lisque H- denudatis nigris.

Prope Loktewsk.

H\. B. vexatus Scb. I. c. pag. 2^0.

ornatus ZuhL. i:i lit.
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Prope Loktewzk.

Pachyccrus.

4. P. varius.

Prope Loktewzk rarus.

Hypsonotus.

1 . H. Leucon lege Aloplius Leucon.

Hyloblus.

3. H. mœstus Sch. lege H. Gebleri Sch. J. c, II. p.

2, pag. 338. Ohlongus
,
niger, opacus , an tennis

tarsisque rufo-fèrrugineis
,

capite minus crebre

punctato , tliorace angustiore, rugoso, elytris

profonde striato-punclatis, interstitiis suhtiîissime

rugulosis , fascieulis nonnullis albitîo-pilosis

ornatis.

Phjtônomus.

2. P. Pollux lege P. dorsatus Sch. 1. c. pag. 373.

Ovatus, niger, squamulis pallidis, aurichalceo-

micantibus varîegatus , anteonis piceis , tborace

longiore, trilineato
,

elytris striato-punctatis
,
pla-

ga scuteîlari nigra, nitida.

5. P. angnsticolîis Sch. 1. c. pag. 388.

Oblongo-ovatus
,
niger, sqnamulis fusco-unibri-

nis teclus, thorace angtisto , lateribus vix rotiin-

dato
,
utrinque cinereo-lineato

,
elytris eviclenter

puuctato-striatis , lateribus lineisque 2 cinereo-

a 1b id o-spuamo s i s

.

6. P. Gebleri Sch. 3. c. pag. 399.

Oblongo-ovatus, niger, subtus albido-squamo-
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sus , thorace u trinque rotundalo
,
squamuiis cer-

voinis et al bis variegato, eîytris cervino-squamo-

sis
y

mterstitiis al ternis niveis , fuscc-maculatis ,

antennis pedibusque obscure ferrugineis.

9. P. cyrtus.

Prope Loktewsk rarus.

40. P. psdestris.

Prope Baraaùl.

Phyllobius.

4. P. Alneti lege P. Pyri.

3. P. ligurinus Sch. 1. c. pag. ^50.

Fernoribus muticis
,

elongato-ovatus
,

nîger
,

stibpubescens
,
squamuiis rotundatis , viridibus

,

nitidis undique tectus, an tennis pedibusque lia va-

testaceis , rostro brevissimo , tliorace transverso
,

basi apiceque striato.

P. Mali lege P. vespertinus.

6. P. parvulus lege P. unifortnis.

8. P. tlialassinus Seh. 1. c. pag. M5,

Fernoribus dentatis
, obJongo-ovatus

,
nîger

,

impubis, squamuiis rotundatis , viridibus
,
par uni

nitidis undique lectus , antennis pedibusque

piceo-ferrugineis
?
tliorace leviter, carinato, eîytris

punctatostriatis, apice acuminatis.

40. P. obovatus Seb. 1. c. pag. M5.
Fernoribus dentatis viridi-squainosus

,
eîytris

latis , obovatis
,

crenato-strialis, fernoribus tibiis-

que apice, tarsis et antennis testaceis.
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1 i . P. Sibirieus m. videtur idem ac P. SuratusScb.

1. ci pag. ^63.

Ptochus.

\. P. rufipes lege P. deportatus Scb. J. e. pag. -^85.

2. P. fasciolatus m. est Peritetus idem.

Otiorhynchus.

2. O. globitborax Stev. est O. velutinus Meg. Seli.

7. O. conciimus Sein 1. c. pag. 573.

Ovatus, niger, glaber, rostre» carinato , tbo-

race subtilissime alutaceo, elytris rude punctato-

striatis, interstitiis rugulosis,

9. O. globulipennis Mail. Scb. 1. c. pag. 632.

Ovatus
,

îiiger
,

parce cinereo-pubescens , an-

tennis pedibusque rufo-piceis , tborace confertim

rngosopunetato , medio carinato, elytris breviter

ovatis, evidenter punctato-striatis, interstitiis sub-

rugosis.

40. O. perplexus Scb. 1. c. pag. 608.

Ovatus, niger, parce cinereo-pubescens, anten-

nis pedibusque rufo-piceis , tborace conferte rn-

gosopunetato , medio carinato, elytris breviter

ovatis , evidenter punctato-slriatis , interstitiis

subrugosis.

\ 1. O. brunn eus.

Prope Barnaul rarus.

yI2. O. obscurus m. Scb. 1. c. pag. 607.

Oblongo-ovatus
,
griseo-pilosus , an tennis pedi-

busque piceis ; tborace rugoso-punctato, lateribus
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valde ampliato
,

elytris ovatis, obsoletissime pun-

ctatostriatis , interstitiis confertim granulatis.

Prope Loktewsfc.

O. Pal lus Sch. in Sibiria occidenlali vix oc-

currit
;

specimina mea taurica , ah exc. Steven.

missa.

Lixas.

5. L. elongatus Dabi. îege L. fasciculatus m. Sch.

T. III. p. 4. pag 80.

Angustus
,

niger
,

cinerëo-pubescens et flavo-

pollinosus, a ntennis rufo-ferr ugineis , rostro lon-

giore
y

angustiore , antice constricto
,

profonde

sat crebre varioloso , obsolète flavescenti U linea-

lo, elytris subtil iter striato-punctatis , cinereo et

flavescenti-lessellatis
,

pone sculellum et supra

numéros leviter impressis.

3. L. bi-impressus Sch. 1. c. pag. 2.

Lineari-elongatus, angustus
,
nigro-piceus, sub-

tus dense
,
supra parcius pa 1 1 i d o- : a rinosus , tho-

race oblongo , distincte punctato , anterius levi-

ter carinato , fovea rotunda utrinque impressa;

elytris substriato-punctatis
,
apice longius mucro-

îiatis, acutis, debiscentibus.

Prope Loktewsk rarus.

9 L. tristis Sch. 1. c. pag. 82.

Prope Saieïnogorsk rarus.

L. Escholtzii Rar. (v. Sch. I. c. pag. 483) de»

serti Kirgisici occidentalis, nec Sibirise incola-
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Lorinus.

3. L. impressus ni. Dej. idem ac L. foveoeollis Sch.

h c pag. 1 30.

1. L. Jacese lege L. Cari in se Sch.

W. L. Cardui.

Prope Smeinogbrsfc rarus.

Erichynus.

3. E. affinis lege E. costirostris Sch* ]. c. pag, 29^.

6. E. Nereis lege E. palustris Sch. 1. c. pag. 313.

Eiongatus
y piceus

,
squamulis densis, cinereis

tectus, thoracis plaga média , nuda, rostro Ion go,

tenui
,
suhpunctato pedibusqué ferrugineis , tar-

sis piceis.

Anthonomus,

3. A. terreus Sch. J. c. pag. 3^6.

O vatus
j
niger, densius albido-tomentosus , ro-

stro cari nato, substriato, apice ferrugineo , anten-

narum basi
,

elytris pedibusque obscure ferrugi-

neis
,

elytrorum sutura nigricante , femoribus

dente parvo, acuto armatis.

Tychius.

f. T. farinosus est Philernus idem, Sch. J. c.

pag. ^30.

Orchestes.

2. O. signifer lege O. salieis.

3. O. bi fa scia tus.

Prope Barnaul.

Ann. \m\, N° IV. 39
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Bagous.

\. B. lutosus lege B. lutulentus.

2. B. inquinamentus Scli. T. III. P. 2. pag. 5^5.

Brevior
,

niger , dense ci nereo-squam u los us
,

tibiis ferrugineis, thorace unicolore , antice non

constricto ,
elytris obsolète puoctato-striatis

>

puncto discoidali albo calloque postico instructis,

rostro longiori, atro.

3. B. binodulus var. ? lege B. nodulosus Scli. 1. c.

pag. 538.

Baridius.

2. B. albus lege B. T. album.

Ceutorhynchus .

h. C. nubecuîosus Scb. 1. c. T. ÎV. P. 1. pag. 576.

Niger, capite , rostro attenuato corporeque sub-

tus dense cinereo-alhido-squainosis ; thorace pul-

vinato , antice subtu bu.lato , vittis 2 brunneis

notato
,

elytris punctato sulcatis > interstitiis om-

nibus vittis albido-squamosis , vix interruptis

ornatis.

5. G. nubilosus Sch. I. c. pag. 569.

7. C. viridanus Sch. 1. c. pag. 557.

Ovatus, convexus, obscure viridis , su ht us par-

ce cinereo-squamulosus , thorace transverso , bi-

luberculato , antice constricto, aeneo-micante
;

elytris punctato-subsulcatis , interstitiis transver-

sim rugulosis , a pire mur icatis.



609

Tapinotus .

4. T. sell'alns.

Prope Loktewsk et Barnauï.

Rynchopliorus.

1 • R. pice u s lege : Sphenopliorus alibreviatus Sch.

T. IV. P. 2. pag. 929.

Cossomis.

1, C. cyiiiidricus Dej. Sch.

Prope Riddersk seniel captus.

Phlocophagus.

\. P. lignarius.

Prope Barna al.

HjlurgUs,

2. H. opacus lege H. angustatus Gyl. Dej.

Rh) zophagas.

1. R. parvuîus.

Prope Barnaul.

Ditoma.

4. D. crenatum. lege Biloina crenata Dej

.

Prionus.

1. P. hracliypterus m. Fréquentât vias ad IL Be-

kmi in vicinis 1. Nor-Saisao.

Clytus.

12. C. altaicus m. Bulletin T. IX. pag. 3^2.

39'
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Acanthocinus

.

A. carinulatus est Aslynoiïins idem.

Exocentrus.

A. E. balteatus.

E. Faldermanui *m. in lit. Prope SmejefF et

Barnaul.

Monoc/ianus.

Lege Monoliammus.

Dorcadion.

k. D. Brandtii m.

Nigrum, dense albo-tomentosmn, antennis albo-

annulatis, eîytris ovatis, forniçatis, sutura costis-

que 3 abbreviatis, ni gris.

Long. 8|—9f lin. lat. 3^-4 lin.

Statura D. carinati; elegantissima species r
affinis D. ornato Fald ; at elytroruin forma, sutura

nigra , costis abbreviatis et c. diversa. Caput

magnum, tomentosum, deflexum, antice quadra-

tum ; vertice rotundato
,

profunde sparsim

pimctato, medio lineolato, striis 3 denudatis, ni-

gris, intermedia angusta, lateralibus latis j fronte

inter antennas profunde excavata , linea média

et 2 lateralibus ante oculos impressis
,
margine

antico subsinuato, albo-ciliato , labro cordiformi,

flavo-ciliato, mandibulis crassis^ apice denudatis,

nigris. Oculi depressi, fusci, antennas ambientes,

medio angustati, infra latiores. Antennse iongitu-

dine corporis , artieulis basali et apicali nigris ,
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parum tomentosis , ceteris dimidiato-albo-nigro-

que animlalis. Thorax transverso-quadratus, an-

tice et postice subarcuatus, lateribus dilatatus et

spina valida , reflexa armatus
;
supra convexus

,

inœqualis, rugosus, albo-nigroque varius , antice

et postice transversim impressus. ScutelJam ro-

tundatum , a l bo-tom ci 1 tosum
y

medio nigrum.

Eljtra thorace 3| longiora, basi truneala, liumero

prominuîo, lateribus, ad médium usque dilatata,

ultra médium aiigustata, apice singulatim rotun-

data
;

supra cou vexa
,
pone humerum oblique

impressa , diseo fornicata , ad basin et apicem

declivia , dense lœte albo-squamosa , sutura ad

apicem usque , carinis 3 et extremo margine

denudatis, parce punctatis, oigris, nitidis ; carina

sutura] i et iiUermedia rectis
,
marginali obliqua,

secunda brevissima , tertia prima paulo Jongiore.

Corpus et pedes subtus tomento Isele albo tecti.

Pedes longiusculi, validi , femoribus posticis sub-

arcuatis ; tibiarum marginibus
(
praesertim inter-

mediarum
,

qure tuberculo medii armatae ) a

medio ad apicem usque tarsisque flavo spongiosis

et albo sub-pilosis.

Fréquentât vias ad fl. Bekun et Kurtschum

in vicinis i. Nor-Saisan.

Saperda.

7. S. depressa m. )

9 S, cincta Fiscb. j Oberese eœdem.

7. S. luteicollis m*
}
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45. S. aitaica lege S. pupillata.

46. S. punctata lege Phytœeia Punctum.

24. S. trivittata m. lege Agapanthia eadem.

2H-. S. sibirica m. lege Phytoecia eadera.

Pachyta.

4. P. analis. ) Lege Graramoptera holosericea

3. P. hirta. ) mas. et fera.

Leptura.

5. L. Lifasciata lege L. cruciata.

19. L. Erythropus m.

Linearis
,
nigra

,
flavo-pubescens , tborace pa-

rmi! convexo, eoriaceo, elytris punctiiiatis, apice

rotundatis , ano pedibusque ru fis , bis apice

fuscis.

Long. 3j lin. Lat. 1 lin.

Statura L. maculicornis , a L. rufipede differt

babitu
,
punctura et colore tomenti. Nigra , sufc-

nitida
,
pube brevi , liava , sericea tecta. Caput

porrectum
,
planum , cordatum

,
parum tomen-

tosum , subtiliter eoriaceum , inter oculos im-

pressum, sulco longitudinali medii, margine antico

truncato ; labro palpisque rufis. Ocuîi magni, pro-

rainuli , reniformes. Antennse tenues, filiformes,

corpore breviores. Thorax antice truncatus, mar-

gine non reflexo, angustatus, ante médium dilata-

tus, rotunda tus, ultra médium paulo angustior,

basi bi-sinuatus, angulis porrectis, acutis, refle-

xus; supra, subtiliter coriaceus, parum convexus,

postice transversim impressus. Scutellum trian-
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]
gulare , coriaceum

,
parum tomenlosum. EJytra

tboracis basi parum latiora , truncata , humero

obtuso
,

prominulo , lateribus linearia
7 posterius

angustiora
,

apice singulatim rolundata
;
supra

modice convexa , subtiîiter ruguloso-punctata.

Corpus su btus subtilissime punctulatutn , seri-

ceum. Pedes longi , tenues , femoruni apice pa-

rum crassiorum et tibiarum. apiee larsisque

fuscis, pubescentibus.

Semel in mont ib us Kusnezk capta.

20. L* extensa in. Dej.

Linearis, subdepressa, iiigra> obscura, cinereo-

pubescens
,

elytris valde elongatis , confertim

punctulatis, apice subtruncatis.

Long. 5-6^ Jin. Lat. ^-H~iin.

Statura et affinitas L. sanguinosse GyJl.
;
colore,

pube densiore , tboracis margine antico minus

eJevato, elytris longioribus et subtiJius puiiclulatis

differt. Caput magnum, corda tum
7
coriaceum, pilis

Ion gis , cinereis tectum , in ter antennas excava-

tum
,
supra os transversim impressum

7
margine

antico truncato. Oeuli prominuli, auguste emar-

ginati. Antennae filiformes
?
longiludine corporis

,

tenue pubescentes. Tborax ad basin et apicem

angustior, constrictus ,
margine antico truncato ,

parum elevato , lateribus medio diiatatus , basi

bisinuatus, angulis posticis prominulis; supra pa-

rum eonvexus
,
apicem versus J éviter , ad basin

,

profu ude transversim , in medio longitudinaliter

impressus, dense coriaceus, pubescens. ScutelJum
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,
triangulare , punclulatum. Elytra basi

fhorace dimidio latiora, plus quintnplo Jongiora,

humero parurn prominulo , a basi ad apicem

sensim angustata , linearia 3 apice obsolète trun-

cata
; supra fere plana , confertim subruguloso-

punctulata
,
pube brevi parce adspersa. Corpus

subtus nitidulum , suhtilissime ,
punctulatum ,

antice piJosum
y

postice tenue pubescens. Pedes

eîoiigati
,

reeti, tenues, femorum apice parum
crassiore, uriguîis piceis.

In montibus altaicis rara.

i . L. macula ta m.

Linearis
,
nigra

,
punctulata , antennis , lîavo^

aiinulatis, tibiis tarsisque flavis, apice nigris, ely^

tris apice rotundatis, inaculis 5 fia vis,

Long. 5 — 6« lin. Lat. 1| —2 lin.

Statura L. 6-gultatae; L. rufiventri valde afïi^

nis , sed diversa colore ,
elytris convexioribus

,

minus attenuatis
,

apice rotundatis. Gaput sta-

tura congenerum, depressum, coriaceum, obscu-

rum
,

griseo-pilosum
;
supra os transversim im-

pressum , ore puncUilato labroque flavis , hoc

transversim iiigro-carinulato , oculi .magni , reni-

formes , brunnei. Antennœ validiuscuîœ
3
corpore

breviores
,
griseo-pubescentes 9 articulis ba sali bus

et apicalibus nigris , intermediis nigro flavoque

annulatis. Thorax antice et postice constrictus ^

marginibus reflexis
,
angulis posticis obtusiuscu-

lis, lateribus parum dilatatus et in medio obso-

lète tubei culalus
;

supra convexus , coriacgus
?
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obscurus
,
griseo-pilosns

,
pone apicem et basin

profonde transversim impressus , medio obsolète

canaliculatus. Scutellum par v uni
, triangulare

,

pubescens. Elytra tborace duplo latiora, basi trun-

çata, bumero prominulo, lateribus linearia, ultra

médium subangustata
,

apice obtuse singulatim

rotundata
;
supra subcoiivexa, ruguîoso-punclata^

pube brevi
,
griseo adspersa , costis 2 obsoletissi-

mis, flavo-maeulata ; macula prima bumeralis et

quinta pone apicem transversse, secunda quarta

marginales et tertia suturalis in disco triangu-

jariter dispositse. ( Rarius tertia deest). Corpus

subtus nitidulum
?

subtiliter confertim punclula-

tum, tenue pubescens. Pedes validiusculi, pubes-

centes, femoribîis cîavatis, posterioribus aicuatis,

infra spongiosis.

Prope Riddersk et in montibus Kusnezk. rara.

Ordosacne.

\. O. cblorotica lege G. Cerasi.

2. O. limbata?

Prope Salair.

Cassida.

!i
. undecim-notata ni,

Parum convexa, subtus nigra, supra rufa, vage

punctata
?
marginibus late reflexis , tboracis ma-

cula basali , scutello , elytrorumque m aeu lis

nigris, ultima communi.

Magn. 3| lin. Lat. 2J lin.
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Habitùs C. anstriacœ.. Nitida
,

glabra. Caput

inflexum
,
punctulatum , oculis magnis prominulis.

Antennse cxtrorsum crassiores
,
nigrae articuîis

2\ 3°, h° et 5° plus minusve rufescentibus.

Thorax antice et lateribus rotundatus
, postice

obHquus et bisinuatus
,
angulis posticis obtusis

;

supra paruni convexus, utrinque excavatus, raar-

gine laterali et antico ]ate reflexis
,
vage , ad

marginem profimdius , in disco subtilius pun-

etatus , raacuîa magna
,
transversa, antice pro-

filnde emarginata
,
nigra in meclio baseos. Sen-

te]] uni triangnlare , sûblaève. Elytra tboracis

baseos paruni ]aliora , antice la te emarginata
,

Lateribus subrecta
?

ultra médium semioircularia,

supra convexa, bumero prominuîo , ad marginem

îate excavata, margine reflexo, vage, ad margi-

nem ruguloso-puiictata , sutura elevata , costis 2

obsoîelissimis , maculis 6 parvis , rotundatis
,

nigris
,
primis duabus baseos transversim , tertia

an te
,

quarta ad médium oblique dispositis
,

quinta ceteris majore ultra médium , ultima

sutura li, oblonga, coinmuni apicis. Corpus subtus

subtilissime rugulo-punctulatum
;

pedes vaîidi,

compressi, apice griseo-pubescentes.

Duo specimina prope Loktewsk lecta.

Clythra.

2. G. collaris F. est Cyaniris ]ateraîis m. Dej.

7. C. pallidipennis m. teste G. Dejean. est Labidi-

stoma longipennis Dabi.
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40. C. sibirica est Labidistoma eade ni.

Coptocephala.

L C. Gebleri Dej.

Nigro-cœriilea , fronte puncta ta
;
capitis apice,

antennarum basi, tborace, femoribus, tibiis ely-

trisque rufotestaceis , his maculis 2 transversis
,

magnis nigro-coeruleis.

Mas. capile magiio , transverso , mandihulis

maximis, tborace lato , antice parum angustatô
,

eJytris latitudine tboracis.

Fem. capite minore -, rotundato ; tborace antice

angustiore et eonvexiore, elytris tborace subla-

tioribus*

Long. 3± Un. La t. \\— \\ lin.

Stalara et affînilas G. Jf-maeuJatse , at major
,

colore front is basi puncta lœ, antennarum ^ femo-

ruin et tibiarnm di versa. Tota nitida, supra gla-

bra, subtus pnbe ci lierea adspersa. Caput rotun-

datum, vertice convexo, lœvi, fronte defïexa \ in-

ter oculos transversim impressa et ruguloso-pùncr

tata, foveola média valde profunda
;
apice Iseve

,

angustius, bisin uatum, labro iiiaiidibiilisque rufo-

testaceis, bis rarius piceis. Ocali magni, oblongi,

prominuli, bruimei. Antenna? tboracis basin non

attingeiites , extus crassiores , modice pectinatae
,

articulis H- basai ibus rufo-testaceis, ultimo acunii-

nato. Thorax trausverso-quadratu?, antice et pos-

tice subbisinuatus, angulis anticis obtasis
>
posti-

cis rotundatis , lateribus dilatatus
;
supra eonve-
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xus, leevis, postice clepressus. Scutellum triangu-

lare, lseve. Elylra basi singulatim postice coujunc-

tim rotuodata, humeris haud prominulis , lateri-

bus linearia
;
supra valde convexa, oculo armalo

subtilissime rugulosa, tliorace pallidiora , macula

baseos marginem non attingente , ad scutellum

producta , exterius latiore
,

alteraque ultra mé-

dium, latiore, utraque transversa, postice sinuata

nigro-cœrulea. Caput et tborax subtus testacei
;

pectus et abdomen nigro-cœrulea minus nitida

,

subtilissime punctuîata. Pedes médiocres, antici

maris longiores, tibiis arcuatis , tarsis nigris, fe-

moribus posticis rarius basi nigro-coeruleis.

Habitat in vicinis 1. Nor-Saisan.

Cryptoceplialus.

A. C. atomarius lege Pacbybracbis idem.

32. C. sescpiistriatus lege C. sescjui-lineatus.

38. G. bi-guttulatus m.

Subelongatus
,

supra nigro-caeruleus , tboracis

apice réflexe
,
utrinque lineola, marginaîi alba

,

elytris ruguloso-punctatis , macula transversa
,

apicali, aiba.

Long. 2f lin. Lat. \\ lin.

Supra nitidus
,
glaber , subtus niger

,
parum

nitidus, pi lis al bis adspersus. Caput deplanatum,

punctulatum, fronte late impressa, antice angus-

tatum
,

emarginatum. Oculi nia gui
, prominuli

,

reniformes.

Antennae corpore breviores
, filiformes, nigree

,
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albido - pubescentes. Thorax apice angustatus
,

emarginatus, margine anlico et laterali reflexis
,

îateribns arcuatus, postice inullo latior, bisiiiua-

tus
;
supra valde convexus , cohfèrtîm , ad latera

et basin densius punctatus , antice parum defle-

xus, postice transversim impressus, ad marginem
lateralem utrinque lineola ab apice ultra médium

producta, alba. Scutellum triangulare, laeve. Ely-

tra thorace non latiora , antice et postice singu-

latim rotundata, lateribus linearia, margine refle-

xo
;
supra valde convexa , ad basin transversim,

impressa, ultra humerum valde proininulum pau-

lo angustata, vage et profunde ruguloso-puncta-

ta , ad apicem macula parva , transversa > alba.

Corpus subtiis in medio subtiHter , ad latera

densius et profundius punctulatum. Pedes brè-

ves, validi compresssi, concolores.

Prope Saîair semel captu s.

39. C. fl-giutatus Koy.

In montibus altaicis rarus.

Eumolpus.

4 . E. asiaticus.

Ad. ]. Nor-Saisan saepius captus.

H. E. sabulosus m. C. Dejean. est Pachnephorus le-

pidopteras, var. An rite ?

Bromius.

A. B. Vitis.

Prope Riddersk.
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Chrysomela.

6. C. basilea Escli. G. Dejean. est Oreina gloriosa
,

var.

7. C. Caraganœ est Spartopliila eadeni. Variât ely-

tris immacula ti s.

C. discoidea lege Entomoscelis eadem.

3^. C. rufipes lege Gonioctena 10-punctata F.

35. C. sibirica lege Phœdon idem.

U2. C. alpina lege Colaplius al pi nus Dej.

V4. G. puncticollis est Phœdon idem.

H6. G. Kowalewskii m. v. Bulletin IX pag. 3'!^.

HT. C. bulgharensis.

Prope Barnaul frequens ; mihi videtur G. lap-

ponica, var.

HS. G. rugulosa.

Oblongo-ovata , cœrulea
,
supra parum nitida

,

tliorace confertim puneta to, margine toto incras-

sato ,
elytris vage ruguJoso-punctatis , anlennis

basi
?
ferrugineis.

Long. %\ — % lin. Lat. \\ — 2 lin.

Statura G. oruatee
y

sed rugosior et thoracis

margo totus incrassatus. Glabra. Cap ut transver-

sum
7
rotundatnm

y
planum, vertice subtiliter

,

fronte confertim et profundius punctatis, foveola

front is et linea arcuata in ter antennas impressis,

antice obtuse rotundatum , oculis oblongis
,
pro-

minulis
,

nigris. Àntennse tliorace Jongiores , ex-

trorsum parum crassiores, n ig ro-c ce rul e a?, griseo-

pubescentes
7

articulis 2 baseos ferrugineis. Tho-

rax transversus , antice late emarginatus , 'lateri-
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bus parum dilatatus, basi sub-bisinuatus
; supra

iiioclice convexus, conferlim, ad margineni rugu-

îoso-punetatus, margine laterali incrassato, pun-

ctato. Scutellum brève, trianguîare, punctulatum.

Elytra tborace parum latiora , ovala, basi singu-

latiin
,

apice conjunctini rotundata , bumero de-

presso , lateribus vix dilata ta
;
supra couvexa

,

vage et profunde, praesertim ad latera ruguloso-

punctala. Corpus subtus nitidius, ruguloso-punc-

tatum. Pedes validi, crassiusculi, parce punctati
,

nitidissimi, tibiarum apice tarsisqne griseo-pube-

scentibus et spongiosis, ungulorum apice piceo.

lu montibus altaicis duo spécialin a lecta.

Spartophila.

. S. Menetriesii m.

Ovata, nigra, elytris punctato-striatis, margine,

antennarum basi pedibusque testaceis.

Lonç. 4- — 2 lin. Lat. \ — 1j lin.

Habitus et summa affinitas S- Caraganœ ; di-

vers a tamen videtur statura angustiore et colore.

Nitida
,

glabra. Gaput transversum , rotunda-

turn , antice truncatum
,

ruguloso-punctatum
,

ante antenuas linea arcuata leviter impressa.

Oculi ma g ni ,
prominuli

,
oblongi. Antennae

tboracis basin attingentes , extrorsum cras-

siores, articulis 2 baseos testaceis , ceteris obscu-

rioribus , fusco-pubescentibus. ïborax transver-

sus, antice emarginatus, angusiatus, lateribus di-

latatus
9 postice multo latior , leviter bisinuatus,
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angulis acutis
;
supra parum convexus, lateribus

non incrassatùs, confertim disco subtilius, ad la-

tera profonde
,
punctatus. ScutelJum magnum

,

rotundatùm, lœve. Elytra ovata, basi tliorace vix

latiora, sinuata, lateribus parum dilatata, postice

conjunctim rotundata
;
supra valde convexa , nu-

méro depresso
}

remote , in disco subtiKus , ad

marginem profonde punctato-striata , striis alter-

nis baud approximatis, intèrstitiis obsolète rtïgu-

losis
;
nigra

,
margine exteriori ad striaru penuî-

timam et apiceui usque testaceo. Corpus subtus

profonde punctatum, ano testaceo. Pedes validi
,

compressi , femoribus macula magna , média ni-

gra , tibiis extus ultra médium dente valido ar-

matis.

, Rarius occurrit in mont. Kusnezk.

Galleruca.

2. G. bisiçnata m. eadem ac Pbvllobrotica sibirica.

Dej.

7. G. nigro-lineata m. lege Adimonia eadem.

42. G. silpboides eadem ac Adimonia ru fa Dei,

Haltica.

10. H. nigritarsis lege Argopùs idem.

Trimera.

Coccinella.

32. G. ramosa Fald. Bulletin VI, pag. 7\. An Ct Ge-

bleri Fald. Dej. Calai. ?

lu montibus altaicis rara.



623

Lycoperdina.

4. L. Bovista? lege L. succincta.

3. L. pallida m.

Oblonga ,
pallicla , oculis nigris , fronte trans-

versim suicata , thorace postice striga
,

angulata

irri pressa, elytris puuctulatis.

Long. \\ lin. Lat. f J in.

Statura et magna a (Imita s L. succincta? > at

multo minor et color alius. GJabra , sublaevis.

Çaput deplanatum
,

poslice qtiadratum , antice

angustatnm
,
margine fotundatum , inter anten-

iias profunde et anguste transversim sulcatu m.

Oculi rotundi, prominuli. Àntenhse valida? , tlio-

racis basin attingentes, articnlis penultimo et ul-

timo ceteris longioribus et crassiorîbus. Tborax

transverso-quadratus , an lice profunde emargina-

tus, angulis acutis, productis, ante apicem, dila-

tatus, poslice reclus, basi truncatus
;
supra me-

dio convexus
,
margine laterali deplanato , linea

recta, transversa baseos
,

utrinque ramum rec-

tum ad médium marginis lateralis emittente et

in angulo suo punclo profundo impressis. Sen-

te! Inm transversum, rotundatum. Elytra thorace

paulo latiora , ovata , antice truncata , liumeris

prominulis , acutis , ultra médium angustata et

singulatim rolundata; supra convexa , subtiliter

punctulata , antice deflexa. Pedes validi, coin-

pressi, tibiis anticis intus dente obsoîeto armatis.

Semel prope Ridtlersk capta.

Ann. m\. N> IF. HO
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A DDE :

Cleonus.

HZ. C. Vibex. Curcnlio Vibex. Pallas. icon. pag. 32.

fig. B. lab. \Z. Lîxus Vibex. Schonberr J. c.Tom,
II ï. pars 4. pag. 2k.

Lineari-elongatus
,
niger , dense alho-squarao-

sus, rostro canaliculato , stria nigra
,

laterali, ab

insertione antennarum ad apicem elytroruin pro-

ducta
,
uigra , Iris punctato-striatis

,
apicê accu-

mina lis.

Long. ftf lin. La t. ^\ lin.

Habitu angusto Lixi ab omnibus Cîeonis cl if-

fer t ; C. declivi affinis, at multo anguslior. Caput

parvum, transversum, subquadratuir, antice sen-

sim angustatum, dense al bo-sq u a mos um
,
puncto

front is impresso et stria laterali nigrîs. Rosiruni

fere latiludine capitis , crassum , brève , teres
;

supra arcuatum , linea média ad basin obsoleta ,

ad apicem profuntla, impressa, antice emargina-

tum. Oculi oblongi, nigi i, valde depressi. Ànten-

nse versus apicem rostri insertse, tboracis médium

vix attingentes, valida?, albo-squamulosae, articule*

secundo funicuii primo breviore. Tborax latitu-

dine sublongior
,

quadratus , antice truncatus
,

lobo magno , suboculari , lateribus rectus
,
pone

apicem paulo eoarctatus , basi profunde bisinua-

tus
; supra convexus, œqualis, soidide , ad latera

îeete albo-squamulosus , stria lata , suturali ab

apice ad basin producta, nigra , poslice depres-
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sus. Scutellum parvùm
,
triangulare

?
sordide al-

bido-squamulosum. Elytra tliorace vix latiora
,

basi singulatim rotundata , lateribus linearia
y

postice angustiora
?
apice breviter

,
abrupte sin-

gulatim acuminata; supra antiee transversim im-

pressa , sulcata
y

in dorso ad apicem usque levi-

ter , remote punctata striata , sordide , lateribus

laete albo-squamosis, stria laterali, basi apiceque

angustata, in medio latiore, recta nigra. Corpus

subtus et pedes leete albo-squainosi
,

punctis re-

motis , denudatis
,
nigris. Pedes longiusculi , va-

lidi, subtus albo-setosi.

131. Motscbulsky cepit spécimen prope fort. Ja-

myscbewsk ad 11. Irtyscb ; a celeb. Pallas. lectus

ad fl. Selenga Sibiriee orientalis.



OSTEOLOGIE der VOGELFÙSSE
VON

Mac. Kessler in Petersburg.

Tab. X.

( FORTSETZUNG VON S. 508 ).

III. Die Kletteryôgel. Scansores,

Die Benennung « Klettervoge], » die Cuvier fur

dièse Ordnung beibehalt, ist durchaus falsch
7
und

weit richtiger, sie mit Kieillot und Temmink, die

Paarzehigen
?

Zygodactyli zu lieissen. Die paar-

weise Stellung der Zehen, zweier nach vornen und

zweier nach. hinten , dient noch gar nicht als Bl-

"weis fur das Kletterungsvermôgen eines Vogels.

Auch sind die meislen von Cuvier hierher gezàhl-

ten Gattungen nicht im mindesten Rlelterer , son-

dern gehoren zu den ungeschicktesten Bâumebe-

wohnerfi. Yiele von ihnen bleiben oft Stunden

lanç auf dicken, horizontalen Aesten. im Laubwerk

verborgen , silzen und suchen sich nur ungern ei-

nen neuen, âhnlichen Zufluchtsort. Diejenigen Gat-

tungen aber, die wirklich klettern wie die Spechte

und die Papageyen > gebrauchen dazu ganz ver-

scbiedene Mitlel. Es fàilt daher auch schwer, einen

allgemeinen Typus fur dièse Ordnung aiifznstellen.
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Ailes, was icii darùber sagen kaun , hesteht in fol-

gendem :

Sowohl Oberschenkelbein , als Sehienbein liaben

eineii ellyptischen Querdurchschnitt, mit grosserem

Breitendurchmesser. Das Oberschenkelbein ist nach

vornen gebogen tmd am uiitern Ende etwas

eingedrûckt. Das Scbienbein ist ehenfalls nach vor-

nen oder nacli aussen gebogen
,
trâgt oben sehr

schwacbe leistenartige Fortsâtze und unten eine

horizontale , knôcherne Briïcke. Das Wadbein er-

reicbt die Mitte des Scbienbeins.

Der Mittelfussknocben ist meistentheils breit und

sein hinterer Yorsprung von zwei bis vier Canalen

d urchbrochen. Die uubeweglichen Rollen steben

zienilicli weit von einander ab, und die âussere be-

steht a lis zwei Theilen, einem kleinern und. einem

grossern hintern. Die bewegliche Rolle ist nach

hinten gerùckt.

Die âussere Zehe kômmt der mittleren an Lange

fast gleich , sie pflegt zuweilen sogar etwas langer

zu sein
?

als dièse.

In der Gattuug Picus ist das Oberschenkelbein

nur wenig nach vornen gebogen (*), weit starker

das Schienbein nach aussen. Ueber der knocher-

nen Brûcke des Schienbeins silzen zwei scharfe

(
*

) Bei Picus Martlus ist das GLei^elienkelbein luflhakig ,

wie das schon von Nîlsch berne rkt wordea îsl. Die Luflofïnung,

îiegl auf der hintercn Flaehe.
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Hôcker, atif jeder Seite eîner. Der ïlocker der in-

neren Seite ist etwas grôsser, als (1er and ère, und.

etwas hoher gestellt. Der Mittelfussknocben ist

seiimal
?
nacb vornen gebogen und bat eine unrc-

gelmâssige Form. Seine vordere Flache enthâlt oben

eine Furelie ui,d in derselben einen bedeutenden

Hôcker, wird aber weiter unten convex und ver-

fliesst mit den Seitenflâchen. Ueber den oberen

Theii der binteren Flacbe lâùft ein leistenartiger

Fortsatz hin r der von dem àusseren Rande des bin-

teren Yorsprunges schrâge nacb innen binabsteigt.

Dieser Vorsprung wird hier von 3 oder k Canâlen

durcbbrochen und ist niebt gerade nacb binten

gerichtet, sondern mebr zur innern Seite gewandt,

wo die scharf hervortretende Ecke des Knocbens

einen zweiten kleinern Vorsprung zu bilden sebeint.

Die obère Gelenkflâche des Mittelfussknocbens ist

ungewohnlich breit und entbalt in ibrer Mitte ei-

nen ziemlich steilen
,

hùgelfôrmigen Vorsprung

,

dem eine starke Vertiefung in der Rinue der Ti-

bia! roi le entspricbt. Die Oeffnung zwischen der

ansseren und der mittleren unbeweglicben Rolle

feblt. Der bintere Tbeil der ansseren Rolle tràgt

unten einen tiefen Einschnitt und sein binterer

Rarid ist nach innen umgebôgen. Die Rinne der

mittleren Rolle wird unten nacb innen von einein

besonders boben und sebarfen Rande begrànzt. Die

aussere Zebe ist nur um ein weniges kiirzer , als

die mittlere. Die Zebenglieder sind ziemlicb cyîind-

rlseb und nehinen auf der in neren und der mitt-
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îieren Zehe nach v.ornè h in an Lange zn , auf der

ausseren hingegen bis ziim drittcn Gliede an Lan-

ge ab ; das vierte GJied ist da un hier wieder eben

so lang, als das zweite, oder auch wohl etwas lan-

ger. Das ers te Gîied der MitteJzelie bietet einen

merkwùrdig gebildeten , oberen Gelenkllieil dar
?

der ùbrigens vollkommen mit der Bildnng der ihm
entsprechenden Rolle ùbereinstimrnl. Dieser Ge-

Jenktheil ist nâmlich stark nach unten verlkngert.

Ueber die mitère FJache der Verlângerung lauft

eine Ruine , deren innerer Rand weit hoher ist
,

als der âussere. Das erste GJied der ausseren Zehe

ist eben fa Ils auf besondere Art gestaitet. Durcli

eine kleine concave FJache stûtzt es sich auf den

kJeineren voi deren Theil der ibr entsprechendeii

Rolle, lehnt sich mit einer breiten glatten Friche

an den hinteren Theil der Rolle, und enthalt unten

eine kleine
,
kammartige Leiste , die in den Ein- ,

schnitt dièses hinteren The il es einpasst. Ueberbaupt

zeigt die ganze Einrichtung der Zeh eiieinlenk u ng ,

dnss die mil tlere Zehe immer einen sehr stunipfeu

Winkel mit dem MilteJfussknochen bilden m us s
,

die âussere, nach hinten geschlagene Zehe, binge-

gen einen scharfen. Die Nagelglieder sind stark

von den Seiten zusammengedrùckt , scharf znge-

spilzt, gefurcht. Die Gelenkilache derselben bildet

| gerade den Gegensatz za der Gelenkilache der

Nagelglieder bei den Raubvogeln. Sic ist klein, fast

einfach und ibr obérer Rand gar nicbt zuriïckgeho-

ge.ii
, ganz wie bei den Rauh-Saugelhicren. Daher



tragen aucli die Zelienglieder , auf denen sie einge-

lenkt sind,-keine Vertiefïmg oben , vor ibrem vor-

deren Gelenktbeile, sondern eber eine kleine Wol-

bung.

Die Gattuiig Psilopogon stimmt in vielem mit

der vorbergebenden iïberein. Die bintere Fiâcbe

des Mittelfussknocbens entbâlt eine Fnrcbe. Von
den drei Canalen , die durcb den binteren Vor-

sprung dièses Knoebens geben , ist der eine , an

der Spitze liegender, sebr breit. Der bùgelformige

Vorsprung der obern Gelenkflâcbe bat dieselbe

Lage
y
ytle bei Picus , ist aber nicbt so steii , wie

dort.

Die Gattung Bacco bietet im AUgemeinen die-

selben Formen , wie Psilopogon , dar
?
docb sind

die Lângenverbâltnisse der Zelienglieder verschie-

dene. Sowohl Bucco, wie Psilopogon , haben eine

ungewobnlicb diïnne innéré Zehe.

Bel der Gattung Cuculus ist das Oberscbenkel-

bein gerade, das Scbienbein riacb vornen gebogen.

Der Mittelfussknocben ist breit. Die vordere Fiâcbe

desseiben entbâlt weder Vertiefiing, nocb Fnrcbe
,

und spaltet sicb der Lange nacb in zvvei Hâlften
,

von denen die breitere âussere sicb nacb aussen

neigt und mit der âusseren Fiâcbe verfliesst. Die

bintere Fiâcbe ist glatt oder nur scbwach gefurcbt.

Der bintere Vorsprung wird von 3 Ganâlen durcb-

bobrt, von einem grossern an der inneru Seite und

von 2 kleinern an der âussern. Die Erbobung der

obern Gelenkflâche ist unbedeutsnd , etwas nacb
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hinten gezogen. Die âussere unbewegliche Rolle ist

naçh hinten gerùckt und ungcwohnlich breit. Die

âussere Zehe ist etwas langer, als die minière. Die

Zehenglieder sind ziemlich plaît gedrùckt und das

letzte einer jeden Zelie gehogen. Auf einer jeder

Zehe nehmen die Gliedèr, nach vornen zu
7
an Lange

ab. Die Gelenkflàclie der Nagelglieder hat einen

merklich zurùckgebogenen oberen Ranci.

Bei der Galtung Centropus ist sowohl das Ober-

schenkelbein , wie auch das Scbienbein ziemlich

stark nacb vornen gebogen. Der MilteKussknochen

ist breit und bat eine unregelmâssige
,
viereckige

Gestalt. Seine âussere Fiâcbe ist breiter, als die

innere, und etwas nacb binlen gewandt ; die vor-

dere FJacbe enthalt oben eine breite Furcbe
y
\vird

aber weiter unten convex ; die bintere wird durcb

scbarfe Kanten von den Seitenflâchen geschieden,

und durcb eine vom binteren Vorsprunge berab-

kommende Leiste in zwei Hâlften getheilt. Der

bintere Vorsprung selbst ist scbmal und nur von

zwei Canâlen durcbbrocben. Die unbeweglicben

Rollen sind breit , flach gefurcbt. Die Erbôbung

auf der obern Gelenkflâcbe ist ziemlicb becl entend.

Die âussere Zebe ist ein vvenig kùrzer als die min-

ière. Im ùbrigen aber sind die Zeben und Nagel-

glieder ganz so gehildet, wie bei der vorbergeben-

den Galtung und aucb das Geselz ihrer verbal t-

nissmâssigen Lange ist dasselbe.

Die Gattuug Crotophaga bietet im Ganzen die-

selben Formen dar , wie Centropus , mit einigen
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Abweiebungen , die sie in die Mitte zwiscbeu Cu-

culus und Centropus zu stelien scbeinen. Dies ist

âuch bei den Gattungen Cocçyzus und Phœnico-

phœus der Fall , bei denen der liintere Vorsprung

des Mittelfusskiioctïéns , wie bei Centropus, nur

von zwei Canâlen durcbbobrt wird, Ueberhaupt

unterscbeiden sich die Gattungen Cocçyzus , Cen-

tropus , Cuculus
y
Crotophaga und Phœnicophœus

von Plcus dadurcb , dass bei ibnen der bùgelfor-

mige Yorspriing auf der Gelenkfliklie des Mittel-

fnssknocbens an dein vorderen Rande derselben

steht
;

und daim aucb dadurcb, dass die âussere

unbeweglicbe Roi le bei ibnen riicbt aus zwei Tbei-

len b'èstèbt, sondern ganz und breit ist, und nacb

binten gescboben. Endlicb ist auch die Gelenkllâche

der Nageîglieder bei diesen Gattungen verscbieden

von der der Specbte gebildet ; sie ist deutlieb in zwei

îialften getbeilt und bat einen zurùckgebogenen

obèren Rand.

Die Gattung Trogon weicbt beleutend von ai-

le
1

1 1 vorbergebenden Gattungen dieser Qrdnung ab.

D is Oberscbenkelbein ist bei ibr etwas zurùckge-

bogen und bat am untern Gdenktbeîle nur eine

s^hr flacbe Rinrie. D as Scbienbein ist nacb vorneu

gebogen , am untern Gelenktbeile ungewobuiieb

dick. Der Mittelfussk noeben bietet ïm Querdurcb-

sebnitt ein mit der Gruiidlinie nacb vornen gewand-

tes Dreieck dar. Die vordere Fiâcbe ist ganz glait

,

obne aile Fureben ; die bei.de ii Seiteiiflâchen stos-

son binten unter einem scbaiTcu Winkel zusain-
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m eu. Ddr hintere Vorsprimg tritt an Jer iniiern

Seite weitcr hervor und entliâlt hier zwei Canâle
7

an der entgegengesetzten Seite blos einen. Auf

der obern Gelenkflâche ist gar keine Erhôhung

bemerkbar. Eine Eigenlieit dieser -Gattung besteht

darin, dass bei ihr niclit ânssere , sondera die in-

nere Zebe nacli hinten gericbtet, und in Ueberein-

stimmung damit auch die innere unbewegliche

Roi le etwas nacli hin ten gerùckt ist. Die ânssere

Zc;he kônimt der mittleren an Lange gleich. Die

G'ieder einer jeden Zelie nebmen nacli vornen hin

an Lange ab , mit der Àusnalime ^ dass anf der

âusseren und der mittleren Zehe das letzte Glied

dem ersten cleich ist.

Der Gattung Trogon stebt , der Bildung der

Fusse nacb , der Gattung Eurylaimus sehr nahe.

Nnr bat letztere ein gerades Oberschenkelbein, und

die Rinne des unteren Geîenktbeils dièses Knocbens

ist nocb Hacher , als bei Trogon* Die innere un-

bewegliche Rolle ist auch hier etwas nach hinten

geschoben.

Den Beschlnss der Ordnnng der Klettervogel

machen bei Cuvier die Pa pag e y en. Vigors, der

sie ebenfalls dieser Ordnnng beizàhlt , bemerkt

sehr richtig (*), dass sie eine Gruppe sui generis

bilden, die sich von aîlen ùbrigen Grnppen durch

ihre ganzo Organisation, durch ihre Gevvob nheiten*

(*) Lis, 1827. p 940,
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diirch den Gebrauch des Schnabels und der Fusse

vollkommen unterscheidet. Das bat aucb schon

BlainvilJc bewogen , ibnen in seinem Système der

Vôgel den ersten PJatz, nocb vor den Raubvôgeln

anzuweisen. Wirklicb entfernt sie die Einrichtung

der Fiïsse von allen ùbrigen Klettervogeln (
*

) und
zeigt manche Uebergânge zu den Raubvôgeln , be-

sonders den Eulen. Merkwùrdig ist auch der schon

eiamal von mir erwâhnte Umstand , dass aile Pa-

pa geyenarteii im Fussbau ausserordentlich mit ei-

nander iïbereinstimmen und fast mathematisch

strengen Gesetzen unterworfen sind.

Das Oberschenkelbein der Papageyen ist gerade,

cylindrisch. Das Schienbein ist etwas von vornen

nach hinten zusammengedrùckt , nach aussen ge-

bogen, mit sehr unbedeutenden leistenartigen Fort-

s'âtzen ; die knocherne Briïcke desselben ist schwach,

und ùber ihr sitzen zwei kleine Hôcker, von jeder

Seite einer. Das Wadbein reicht blos bis zuai

dritten Tbeile des Schienbeins, wo es mit ihm ver-

wâchst. Der Mittelfussknochen ist sehr kurz und

breit. Seine vordere Flache ist convex und enthàlt

zwei flache Furchen
?

die aus den beiden oberen

Oeffnungen heraustreten ; in der inneren dieser

Furchen befindet sich ein ansehnlicher Hôcker.

Die hintere Flache ist, im Gegensatze zur vorde-

(--*
.)

Sie slehen iibi igens den Spechien nâ'her , als den iïbrigefi

Kleitervogcltij wie das aucli schon Vigors bemerkt liai*
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ren, concav ; der sie ûberragende Yorsprung nimmt

die ganze Breite des Knochens ein , ist etwas nach

aussen gewandt und b]os von einem Canale dureh-

bohrl. Die ErlïÔhitng auf der oberen Gelenkllàebe

ist ganz unbedeutend. Die unbeweglicben Roi 1 en

sind breit, und stehen weit von einander ; die aus-

sere ist sogar stark nacb aussen gekebrt. Zwîschen

dem Oberschenkelbein , dem Scbienbein und dem
Mittelfussknochen findet folgendes Yerbaltniss Statt:

6:8 : 3. D $s Verhâltniss zvviscben den Zeben ist:

3:5:8:7. Die Zt benglieder sind ziemlieh platt

gedrùckt ; auf der innern Zebe ist das Yerbaltniss

zwiscben ibuen: 5:6; auf der mittleren: 6 : 5 : 7,

auf der âussern : 8,5 : 7 : 7,5 : 4H-.

1Y. Die Huhnerartigen Yôgel. Gallineœ.

Die Ordnung der Huhnerartigen Yogel ist ziem-

lieli genau von den ùbrigen Ordnungen abgegrànzr,

und daher mit uubedeutenden Verânderungen iu

allen Ornithologischen Systemen àngenommen. Die

Rnochen der Fusse bieten hier folgende Charac-

tere dar :

Das Oberscbenkelbein ist cylindrisch, stark nach

vornen und nach aussen gebogen. Bei einigenGat-

tungen pflegt es Jufthaltig zu sein , und dann lie—

gen gewohnlich mehrere Luft-ocher vornen, neben

dem Rollhùgel (
*

).

(
*

) Schon ÎNîtsch hat die Beobachtung gemacht , dass das

Oberscbenkelbein Lei der Gattung Teirao } bei Phasianus col-
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Das Schienbein isl etwas von vornen nach hinten

zusammengedrilckt ?
wird nach dem untern Ende

zu bel wenigem dùnner und ist nach vornen gebo-

gen. Die leistenartigen vorderen Fortsâtze sind un-

bedeutend , die knôcherne Brùcke ist breit , fast

horizontal uud tragt einen kleinen Hocker. Ein an-

derer grosserer Hocker silzt an der inneren Seite,

gleich ùber der Brùcke neben der tiefen unter sie

huila ufenden Furche. Das Wadbein erreicht fast

das untere Ende des Schienbein s.

Der Miltelfussknochen hat eine beinahe vierecki-

ge Forai und ist fast seiner ganzen Lànge nach

von gleicher Breite. Die vordere FJàche desselben

enthâlt eine mehr oder minder tiefe Furche , die

beiden Seitenflâehen sind gîaît, die hintere ist zu

einer flachen Rinne umgewandelt. Der hintere Vor-

sprung besteht aus zwei Theilen , von denen der

innère mehr hervortretend und etwas nach innen

gekehrt ist. Nur ein Canal geht durch den Yor~

sprung und liegt namentlich an dessen inneren

Seite. Yon derselben Seite des Vorsprungs steigt

ein leistenartiger Fortsatz auf die hintere FJàche

hinab, bald sie von der inneren Flâche scheidend
,

Meus und Argus giganims luftlialtig sei (Siehe Vdgel Deutsch-

lands von Naumann). Ich babe gefunden, dass dies aucîi bei

Pavo cristatus und Pénélope ruficeps der Fall îst. Argus gi-

ganteus und Pénélope ruficeps baben nïcbt mehrere Luftlocher ,

wie die iibrigen, sondern nur ein einziges, das bei Argus gigan-

ieus sogar auf derbinleren Seite liegt.
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bakl sie seibst in zvvei Malften tlieilend. Der hû-

gelformige Vorsprung auf der oberen Gelenkilàcbe

ist sttimpf tiad an den vorderen Rand gerùckt.

Von den unbeweglicben Rollen ist die minière

sehr gut ausgebildet, springt stark vor den beiden

vseitlicben lier vor, und reicbt tiefer binab. Die bei-

den Seitenrolien sind eiwas zuriïckgescboben , mit

Rinnen verseben und ein wenig nacb den Seiten

gericbtet. Die beweglicbe Roîle ist uiibedeutend

und nacb binten geworfen. Fast immer ist der

Mittelfiissknoebeii kùrzer, als das Oberschenkelbeiii

und zuweilen bedeulend kùrzer (*).

Die bintere Zebe ist wenigstens zweimal kùrzer,

als die inuere, die ibrerseits ein wenig kùrzer ist
,

als die âussere ; beide vordere Seitenzeben werden

aber bedeutend von der mittleren an Lange ùber-

troffen. Die Glieder einer jeden Zehe nebmen nach

vornen bin an Lange allmâbîicli ab, mit der einzigen

A il snah me , dass auf der âusseien Zebe das vierle

Glied eben so lang, oder aucb wobl langer ist, als

das zweite. Die Nagel glieder sind platt gedrùckt
,

stumpf
, wenig gebogen. Der an ibrer untern Fia-

cbe sitzende Hocker ist nicbt gross , in die Lange

gezogen ; die Gelenkflâche derselben bat die Form

(
*

) Bei melireren Hiïhnervogeln kommt den Mannclieii ein

zugespitzter , nach oben und innen gerichlrter Sporn zuy der

in verschiedener Hohe dem Mittelfussknochen aufsilzl , wie das

beï Pavo cristaius } Phasianus Gallus } Meleagris Galîo-paço

und Phasianus Colchicus der Fall ist.
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eines regelmâssigeh Dreieeks, vind ihr obérer Rand

ist nlclit nach hinten gebogen.

Dièse Ordnung besteht, wie Cuvier bernerkt, nur

ans einer einzigen sebr iiatûrlichen Familie, an die

sicb einige Gattungen anschliessen, die den Ueber-

gang zu den angrânzenden Ordnungen bilden.

Bai der Gattung Pavo ist der innere Rand des

Scbienbeins , ùber der knoehernen Brûcke, merk-

lieb nach innen ein"ebogei). Die vordere Fiiicbe

des Mittélfussknoebeiis enthâlt eine breite Furcbe
,

die Seitenflâchen verfliessen fast mît der Hinterflâ-

che, auf der der leistenartige Fortsatz des binteren

Vorsprunges beinahe auf der Mitte sîtzt. Die seit-

lichen unbeweglicken Rollen sind nur wenig iiber

die mit il ère erboben.

Die Gattnug Mêleagris unterscheidet sicb von

der vorbergebenden durcb die Biiilung der Nagel-

glieder , die hier breiter und stumpfer sind , als

dort, und deren Gelenkfiâche eine Querfalte dar-

bietet. An Mêleagris reiben sicb die Gattungen

Phasianus, und Gallus an, die nur ganz unbedeu-

tende Abweicbungen von ihr zeigen.

Die Gattung Crax besitzt einen platteren Mittel-

fussknocben , dessen bintere Fiâcbe nicbt durcb

den leislenartigen Fortsatz getheilt wîrd, und des-

sen vordere Fiâcbe nur eine ganz unansebnliche

Furcbe enthâlt. Die Querfalte auf der Gelenkflâcbe

der Nagelglieder ist nicht so stark ausgedriïckt ,

-wie bei den vorigen.
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l Die Gattung Argus stimmt fast in a lien Stûcken

mit Craœ ûberein , nur wird die hintere Flaehe

des Mittelfnssknochens vvieder durcb eine Leiste

in.zwei Theile gescliieden. Bei Numida felilt hin-

gegen dièse Leiste.

Die Gattung Tetrao zeichnet sich von den ùb-

rigen durcb die Kùrze des Mitteifussknocbens ans
?

der namentlicb \\ mal kùrzer ist, al s das Qber-

scbenkelbein. Die Seitenflâchen des Mittelfusskno-

chens sind ziemlicb scharf von der hinteren Flâche

abgegrânzt, auf der der leistenartige Fortsatz, dem
innern Rande nâher, hinlâuft. Die seitîicben Rol-

3en sind hoch empor gehoben.

lu der Gattung Crypturus Iritt auf der vorde-

ren Flâche des Mitteifussknocbens der âussere Rand

ziemlich stark hervor und eine Furcbe, lâuft neben

ibm bis unten binab. Die INagelglieder sind merk™

Jicb von den Seiten zusammengedrùckt.

Die Gattung Tinamus gleicht so ziemlicb der

vorbergebenden , nur feblt ibr die Leiste auf der

hinteren Flâche des Mitteifussknocbens und auf

der a usseren Zehe ist das vierte Glied kùrzer , als

das dritte , wie das bei den meisten Wadvogeln

der Fall ist. Aucb wird der bintere Vorsprnng des

Mittelfusskïiochens von keinem Canal e durcb-

brocben.

Die Gattung Coturnix weicht von Tinamus darin

ab, dass der hintere Yorsprung des Mitteifusskno-

cbens wieder einen Canal entbàlt und dass die

Furcbe auf der vorderen Fiâcbe dièses ganz unhe-

Ann. m\. N° IV. Hi
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deutend ist. Anderseits aber befindet sich auf der-

selben Flâcbe, oben, auf der innern Seite der Yer-

tiefung, eine kleine Rrane7 die von einer knorpeli-

gen Brùcke bedeckt ist.

Bei der Gattung Pénélope ist der Mittelfusskno-

clien ziemlich schmal. Ueber seine vordere Flâche

lâuft eine starke Furclie hin ; die hintere Fiâche

hingegen entliâlt eine dieke , ans inehreren beste-

bende Le i s te. Auf der aùsseren Zebe sind die bei-

den mittlei en Glieder einander gleicn.

Die ïauben bilden nacli Temmink eine eigene

Familie
;

jedocli stimmen sie in der Einriclitung

der Fusse vollkommen mit den Hùbnervogeln ùbe-

rein, und steben besonders den Gattungen Tetrao

und Pénélope nabe. Der Miltelfussknocben ist bei

iImen platt und kurz. Die vordere FJâcbe desselben

entliâlt oben zwci kleine Furcben und vvird nacli

unten bin allmâlig convex. Ueber die bintere Flâ-

che gebt eine vorn binteren Vorsprunge berabkom-

mende Leîste. Auf der âusseren Zebe sind die zwei

mittleren Glieder einander gleicb, und das vierte

Glied liât die Lange des ersten.

V. Dje Wadvogel. Grallatores.

Dièse zablreicbe Ordnung zeicbnet sich von den

ûbrigen durcb ibre hoben, weit am Unterscbenkel

hinauf von Federn entblossten Fusse aus. Docb

finden wir in ibr keine solche Uebereinstimmung

der Formen, wie in mancben anderen, sondern es
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gibt hier vielfache Abweichungen und Ueber-

giinge. Schwer ist es dieser Ordnung bestimmte

Grânzen anzuweisen, nocli schwerer sie in nalùr-

lichen Familien zusammenzustelîen. Die allgemei-

nen Kennzeichen der Fussknoclien sind fur dièse

Ordnung folgende.

Das Obèrschenkelbein ist gerade, cylindriscli und

tràgt am oberen Ende einen starken Rollhùgel
,

neben weJchein, wenn der Knocben lufthaîtig ist
5

die Luftôffnung liegt.

Das Scbienbein ist gerade, von vornen nacli hinten

zusammengedrùckt. Von den zwei leistenartigen

vorderen Fortsâtzen ist dër innere gross
,

scharf,

gerade nacîi vornen gericlitet , der âussere kleiner

und auch mehr nach aussen gewandt. Unter die

knôcherne Brûcke fùlirt iramer eine gut ausgedrùek-

te Fu relie., die oft ihren Anfang weit oben am
Knochen nimmt. Das untere Ende des Rnoebens" ist

gewohnlich ziemîicli platt gedrùckt. Das Wadbein

reicbt meistentlieils bis zur Mitte des Scbienbeins.

Die Kniescheibe ist unansehnlich.

Der Mitteifussknocben bat eine melir oder min-

der regelmâssige, viereckige Form, und ist entwe-

der seiner ganzen Lange nach fast gleichmâssig

breit, oder wird nach unten hin allmalig immer

schmâler. Die vordere Flâche desselben enthâlt ge-

wohnlich eine breite Furche, die drei ûbrigen Flâ-

chen sind meistentheiJs glatt. Die hintere Flache wird

oben von einem oder von zwei Vorsprùngeri iïber-

ragt. Befindet sich blos ein Vorsprung, so Lritt er



6Jf2

an der aussern Flâcbe stàrker hervor , wird von

einem Canal diirchbolirt und trâgt an seiner hin-

tern Seite zwei scbmale Rinnen ; befinden sich de-

ren zwei, so gelien zwisclien ibnen zwei tiefe Rin-

nen hindurch. Von den unbeweglicben Roîlen

springt die mittlere bedeutend bervor, wie bei den

biïbnerartigen, und reicbt tiefer binab, als die seil-

licben. Von diesen beiden stebt die âussere, mit

einer flachen Rinne versebene, wieder bober, als

die etwas zurùckgescbobene innere. Der runde
?

biïgelformige Vorsprung der oberen Gelenk flâcbe ist

ganz an den vorderen Rand derselben gerùckt»

Die Hohe der Fusse bei den Wadvôgeln riïbrt

von der iramer betràcbtlicben Lange des Scbien-

beins und des Mittelfussknocliens ber. Der Mittel-

fussknoehen ist immer weit langer, als das Ober-

schenkelbein, ja erreicbt zuweiîen sogar dessen dop-

pelte oder dreifacbe Lange ; dennocb a ber bleibt

das Scbienbein auch bier obne Ausnabme der lâng-

ste un ter den Fussknocben.

Den Wadvôgeln feblt zuweiîen die bintere Zebe.

Auf einer jeden der 3 Vorderzelien verkûrzen sich

die Glieder vom ersten zum letzten, mit der Ans-

nahme, dass auf der âusseren Zebe das vierte Glied

oft langer als das dritte
y

oder aucb wolil als das

zweite , zu sein pflegt. Die einzelnen Glieder sind

gewobnlich ziemlicli cylindriscb und werden nacli

dem vorderen Ende zu allmâlig dûnner. Die Ge-

lenkflàcbe der Nagelglieder ist nur wenig ausgeboblt,
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und der sie von der untern Seite begrânzende Vor-

sprung ist sehr klein.

4. Kurzflùgler. Brevipennes.

Dièse Familie, die aus den Straussen und Casua-

ren bèsteht, wird von mehréren Ornithologen aïs

eine eigene Ordnung angenommen and ihr der

Name der Laufvôgel, Cursores, beigelegt. Aucb bie-

ten dièse Vogeï wirkiieli einige Cbaracktere dar,

die sië von allen ùbrigen entfernen, und sie als eine

besondere Gruppe ersclieinen Jassen.

Das Oberschenkelbein ist dick
, çylindrîsch , gé-

ra de.

Das Schienbein ist gerade, stark von vornen nacb

binten zusammengedrûckt. Von den vorderen leisten-

artigen Fortsâtzen desselben ist blos der innere gut

ausgebildet und bocli binauf gezogen , so dass er

den erhôbten Rand der oberen Gelenkflâcbe bildet.

Die knocberne Briïcke des Scliienbeins felilt ganZi

Das Wadbein erreicfrt fast das untere Eude des

Scliienbeins.

Sowobl die vordere , als die bintere Flâcbe des

Mittelfussknocbens ist gefurcbt. Die âussere Flâcbe

ist etwas breiter, aïs die innere. Auf der binteren

| Flâcbe befindet sicb oben blos ein Vorsprung und

aucb der ist mebr nacb aussen geriickt % so dass

der die bintere und die âussere Flâcben scbeiden-

de Rand, als ein leistenartiger Fortsatz von ibm
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GTScheint.— Dîe obère Gelenkuache des Mittelfuss-

knochens en thaï L gar keine Erhôliung.

Das Verhaltniss zwischen dem Oberschenkelbein,

dem Schienbein und dem. Mittelfussknochen ist:

% : 7 : 5.

Die Glieder einer jeden Zehe verkiirzen sicli vom
ersten znm letzten sehr stark. Bosonders auf der

àusseren Zehe stehen die letzten Glieder in gar

keinem Verhâltnisse zum ersten (*). Zehen- und

Nagelglieder sind ziemlich platt gedriickt. Die liin-

tere Zehe fehlt ganz.

Bei Struthio Camelus und Casuarius N. Hollan-

diae ist das Oberschenkelbein lufthaltig , und die

Luftôffnung liegt auf der oberen Flâche desselben.

Struthio Camelus zeichnet sich von allen iibrigen

Vogeln dadurch aus, dass er blos zwei Zehen be-

sitzt. Ton Casuarius N, Hollandiae unterscheidet

er sich ausserdem nocli dadurch, dass das Ober-

schenkelbein bei ihm von den Seiten etwas zusam-

m engedriickt ist.

(
*

) Die Meinung von Nitsch (
Osteographische Beitrâge p.

103), als ob der Casuar und der Strauss auf der àusseren Zehe

blos 3 Glieder hatten, scheint durchaus unrichtig zu sein, und

wird auch schon von Meckel widerlegt.— Ich fand bei Casuarius

N. Hollandiae und C, cristatus auf einer jeden Zehe die nor-

male Glicderzahl ; das von mir untersuchte Exemplar von Sirw

thio Camelus hat wirklich nur 3 Glieder auf der àusseren Zehe,

doch kanu das vierte verloren gegangen sein, da auch das Na-

gelglied fehlt.
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Bei Casuarius cristatus ist (las Oberschenkelbein

nicht lufthaltig und ein wenig nach voriien gebo,-

gen. Die Furche auf der vorderen Flache des Mit-

telfussknochens ist bei ihm stârker entwickelt , als

bei den beiden vorliergehen.den

.

2. GEDRÛCRTSCHNaBLER. Pressirostres

.

Dièse zweite Familie Cuviers ist nicht ganz na-

tùrlicli und dalier werden aucli die Gattungen,

aus deneir sie besteht, von andern Ornithologen in

verscliiedene Familien aus einander geste! J t. Icîi

will als Typus dieser Familie die Gattung Charad-
rius bescbreiben, uud dann zeigen, worin die ùb-

rigen von Cuvier hierlier gezâhlten Gattungen

davon abweiclien.

Bei der Gattung Charadrius ist das Oberschen-

kelbein gerade, cylindrisch. Das Schienbeiii ist eben-

falls gerade, docli merklich von vornen nach hinten

zusammengedruckt ; die vordere Flâclie desselben

wird, fast von der Mit te an, nach unten zu eben.

Das Wadbein ist sehr knrz.

Der Mittelfussknocben nimmt nach unten zu all-

mâlig' an Breite ab. Die Seitenflachen desselben

sind etwas convex. Ueber die ganze vordere Fiâ-

che zieht sicb eine tiefe Furche hin, in der oben,

I gleich unter der Hauptvertiefung, ein starker Hoc-

ker sitzt. Die hintere Flache ist etwas schma1er, als

die vordere, und enthâlt ebenfalls eine, wenn auch

ziemlich flache Furche. — Der hùgeJfÔrmige Vor-
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sprung auf der obéra Geleiikllàclié ist uubedeu-

tend, Zwjï Vorsprùnge ùberragen die hintere Flà-

clie, und zwisclieu ihaen làuft eine tiefe Rinne hin-

d urch.

Das Verbal tniss zwiseben dem. Oberschenkelbein,

dem Sebienbeiii und dem Mittelfussknocheii ist: 40:

A7: M.

Die Hinterzelie fehlt. Das Verbâltniss zwischen

der inneren Zelie, der mittleren und der ausseren

ist: U- : 6 : 5. Die Glieder einer jeden Zelie ver-

kùrzen sicb, vom ers ten zum letzten, sehr bedeu-

tend. Auf der ausseren Zelie ist das vierte Gîied

nur liaîb so lang, aJs das erste, Das erste Glied der

Mittelzehe ist langer als dasselbe Glied der beiden

seitlielien Zeben. Die Nagelglieder sind von den

Seiten zusaiîimengedrùekt.

Die Gattung Vanellus stimmt so ziemlieli in

allen Stûcken mit Charadrlus ùberein, nur ist die

verhàltnissmâssige Lange des Mittelfussknochens

hier etwas bedeutender. Bei der Gattung IIacmo-

topus liingegen ist die verhâitnissniâssige Lange

desselben Knocbens geringer und namentlich ist er

gerade ebenso lang, wie das Oberselienkelbein,

Das Wadbein ist bei Haemelopus langer , als bei

Charadrtus und Vanellus ; dann springt a neh der

ânssere Rand der vorderen Flâcbe des Miltelfuss-

knocliens bei ibr starker heryor, als bei jenen, und

die seitlielien unbewegiichen Rollen steben aufglei-

cher Tlohe ; die Zehenglieder endlicb sind etwas

platt gedrùckt.
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Die Gattung Dicholophus weicht sclion mélir von

Ckaradrius ab, iiad nâhert sich in manchen Stùc-

ken den Gattungen Gypogeranus , Gras , Ardea.

Das Oberschenkelbein ist fast zweimal kùrzer , als

der Mittelfussknochen, und die Rinne der untern

Gelenkrolle desselben ist sehr tief. Das Scbienbein

ist an seiiiem. untern Ende cylindrisch und neben

der knochernen Brùcke sitzt nach aussen ein kleiner

Hocker.

Das Wadbein reiclit ungefâhr bis zur Mitte des

Schienbeins. Aile vier Flâchen des Mittelfussknochens

sind gefurcht und die liintere FJâclie wird von zwei

Vorsprùngen ùberragt, die nur darch eine ganz fla-

cbe X Rinne von einander geschieden werden. Die

Glieder einer jeden Zehe verkùrzen sicli , vom er-

sten zuni letzten, noch mehr, als bei Ckaradrius,

docli komrat auf der âusseren Zehe das vierte G lied

dem zweiten an Lânge gleich, obgleicli es 2^ mal

kùrzer ist, als das erste. Die Nagelglieder sind stark

von den Seiten zusammengedrùckt, stark gebogen

und scharf zugespilzt. Auch ist hier das Rudiment

einer Hinterzehe vorhanden.

Die Gattung Otis wird von vielen Ornithologen

neben die Straussartigen gestellt, und in Bezug auf

die Einrichtung der Fusse bietet sie wirklich viel

Aelmlichkeit mit ihnen dar. Das Oberschenkelbein

ist dick und lufthaltig, doch liegt die LuftofFnung

hier weiter nach vorneo. Am unteren Encîe dièses

Knochens befmdet sich auf der hinteren Seite eine

ansehnliche Vertiefung. Die Rinne, in der sich das



Wadbein bewegt, ist stark entwickelt. Das Schien-

beïn ist nocli mehr von vornen nacli hinten zusam-

mengedriïckt, al s bei den Straussen, und die vor-

dere FJâcîie desselben unten ganz eben. Unter die

breite kiiôcheriie Brùcke fiïhrt eine Furclie, auf die

sicli der inriere Rand des Scliienbeins ein wenig

ùberbiegt. Der untere Geienkkopf des Scliienbeins

springt stark iiach aussen hervor, und enthâlt eine

selir llaclie Rînne ; auf einer jeden Seitenflâche

desselben sitzt ein Hôcker, von denen der auf der

inneren Seite ziernlicli ansehnJich ist» Das Wadbein

reicht ungefâlir bis
.
zu -§ des Scliienbeins hinab.

Der Mi l te lfussknoclien bat ebenfalls Aelinlichkeit mit

dem der Stranssen , docb sind die verscliiedenen

Fiâclien desselben nieht so sebarf von einander

abgegrânzt, wie dort; auch wird die hintere FJàche

von eineni breiten Vorsprunge ùberragt , der von

eineni Canale durebbolirt ist, und ùber den zwei

Riniieu liinlaufen. Die Erlioliung auf der oberen

Gelenkflâche ist unbedeutend. Das Verliâltniss zwi-

schen dem Obersclienkelbein, deni Scliienbein und

dem Mittelfusskiioclien ist : U- : 7 : 5. — Die Zelien

sind sebr kurz, wie bei den Straussen und das Yer-

liâltniss zwisclien den einzehien Gliedern derselben

ungefâlir das nâmliclie , wie dort. Aucli sind so-

wolil Zelien glieder al s Nagelglieder ziemlicli platt

gedrùckt , wie bei den Straussen und den Hiïh-

nern.
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[3. Messerschnubler.. Cultvrostres.

Dièse Familie zeigt wieder mehr Uebereinstim-

mung im Baue der Fùsse, als die vorhergehende, und
bietet folgende allgemeine Ciiaracktere dar :

Das Obersclienkelbem ist entweder gerade, oder

eio wenig nach voriien gebogen. Nnr selten pflegt es

lufthaltig zu sein, und dann liegt die Luftofïhung

vornen neben dem nicbt sehr bedeutenden Roll-

hùgel.

Das Schienbein ist gérade, am unteren Ende mit

ebener Vorderflâche. Die leistenartigen oberen Fort-

sâtze sind stark entwickelt, scbarf, weit binauf ge-

zogen. Die knôcherne Brùcke ist breit, fast horizon-

tal und geht oft sehr deutlich in den innern ein-

gebogenen Rand des Schienbeins ùber. Nach aussen

zu liegt neben dcr Brùcke ein kleiner Hôcker.

Aile vier Flâchen des Mittelfussknochens sind

gefurcht , besonders tief die vordere Flâche. Atif

der hînteren Flâche sitzt oben ein mit stark her-

vorspringendem inneren Rande versehener Vor-

sprung, der von einem Canal durchbohrt wird. —
Auf der oberen Gelenkflache befindet sich eine be-

de utende Erhohung. — Der Mittelfïissknochen ist

immer weit kùrzer, als das Oberschenkelbein, zu-

weilen sogar blos halb so lang.

Die Hinterzehe ist zwei bis dreimal kùrzer, als

die innere Zehe, die ihrerseits um dasseibe kùrzer

ist als die âussere, um was dièse kùrzer ist als die

mittlere. — In der Regel verkùrzen sich die Glie-
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der einer jedeu Zehe voni ersten zuai letzlen, doch

gibt es einige Ausnahmen auf der Mittelzelie und
auf der âusseren Zebe.

Cuvier llieilt dièse Familie in drei Unterabthei-

lungen ein, denen die Gattiingen Grus, Ardea und
Ciconia zum Typus dienen.

Bei der Gattung Grus ist das Oberschenkelbein

nach vornen gebogen. Auf dem. Schienbeine ist der

neben der knôchernen Brûcke sitzende Hocker sebr

bedeutend, und eine sclimale Rinne fûbrt von der

vorderen Fiàclie des Schienbeins zli der âusseren

Flâcbe des unteren Gelenkkopfes desselben. — In

der, ùber die vordere Flâche des Mittelfussknochens

verlaufenden Furche befinden sicb zwei kleine

Hocker. Die bintere Flâche des Mittelfussknochens

bat das Aussehen eines flacben ïroges. Die innere

unbeweglicbe Roi le ist bocb empor geboben und

weit zurùckgescboben. Die Zeben sind kurz und

schwach. Auf der âusseren Zehe sind die zwei letz-

ten Giieder einander gleicb, die Nagelglieder sind

klein.

Bei der Gattung Ardea ist das Scbienbein mebr

abgerundet, als bei Grus; der Hocker neben der

knôchernen Briicke desselben ist unbedeutend oder

fehlt aucb wobl ganz. Die bintere Flâcbe des Mit-

telfussknocliens ist fast ganz glatt und eben. Die

unbeweglichen Rollen sind gut entwickelt, und die

innere ist nicht sô weit zurùckgescboben , wie bei

Grus. Dafiïr stebt aber hier die bewegliehe Rolle

so weit nach inneu , dass das erste 9 sehr dicke
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Glîed (1er inneren Zebe die Hinterzehe beriïbrt

mid sich mît ibr verbindet, wie das schon INitsch

bemerkt bat (*) die Zebenglieder iïberhaupt sind

ziemîicb cylindrisch, Von den Nagelgliedern ist das

der binteren Zelie das grosste, das der âusseren

hingegen das kleinste. Auf der Mittelzehe findet die

in ibrer Art einzige Erscbeinung statt , dass das

zweite Glîed das lângste isl. — Die einzelnen Arten

von Ardea weicben merklicb von einander ab. So

liaben Ardea purpurea und Ardea comata fast gar

keine Furcbe auf dem Scbienbeine, und bei Ardea

purpurea ist ausserdem das Oberscbenkelbein et-

was nacb vornen gebogen. Noch bedeutender sind

die Abweicbungen in der verbàltnissmàssigen Lan-

ge der Knocben, wie man das leicbt aus den Ta-

bel 1 en wird erseben konnen.

Die Gattung Ciconia kômmt dem allgemeinen

Typus der Familie wieder nâher, al s Ardea. Das

Oberscbenkelbein derselben ist gerade, luftbaltig.

Das Scbienbein ist diïnn, und das Wadbein reicbt bis

zu dessen Mitte hinab. Der Mittelfussknocben ist

ziemîicb. platt , in der ùber die tordere FJâche des-

selben gebenden Furcbe sitzen zwei Hôcker ; die

hintere Flâcbe enthâlt eine flacbe Rinne, die oben

zwiscben zwei scbarfen Vorsprùngen bindurcb-

fubrt. — Der biïgelformige Vorspriing der oberen

Gelenkflâcbe ist ungewobnlicli bocb. Die Zebenglie-

(.*) Vogel Deutschlands, von Naumann.
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der sind ziemlicb cylindrïsch, die Nagelglieder klein

und platt. Auf der âusseren Zelie sind die zwei

letzten Glieder einander gleicb.

Die Galtung Platalea gleicbt in manchen Stùcken

Dicholophus und steht gleiclisam in der Mitte zwi-

sehen ibm und Ciconia. Die zwei die hintere FJâ-

clie des Mittelfussknocliens iïberragende Yorsprùn-

ge sind fast mit einander verwaehsen , so dass

nur eine ganz flache Rinne zwiscben ihnen durcli-

geht. — Die Zelienglieder sind auf der unteren

Seite platt gedrùckt, die Nagelglieder hingegen von

den Seiten zusammengedrùckt.

h. LANGscHNaBLER. Longirostres.

Dièse an Gattungen reiche Familie zeigt viel

Einklang in der Bildung der einzelnen Fusskno-

cben, obgleicli deren verliâltnissrnâssige Lange be-

deutenden Varationen unterworfen ist. Der allge-

meine Familientypus erinnert in vielen Hinsicliten

an die Gattung Charadrius.

Das Obersclienkelbein ist entweder gerade oder

ein wenig nach vornen gebogen, mit einem starken

Rollbùgel verseben.

Das Scbienbein ist lang, gerade, fast cylindriscb
;

nur das untere Ende desselben ist mebr oder min-

der platt gedrùckt, und entbàlt eine miter die knô-

cberne Brûcke fïïbrende Furche. — Yon den leisten-

artigen Fortsâtzen ist der innere scliarf, nacb aus-

sen eingebogen.
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Der Mittelfussknoclien wird nacli dem unteren

Ende zu allmâhlig dùnner und schmâler. Die Seîten-

flàchen desselben sind etwas convex und nicht

ganz deutlicli von der vorderen und der hinteren

Flâclie abgegrânzt. Die vordere FJâche ist etwas

breiter, als die hintere und enthâlt eine Furche,

die oben aus einer, von einem Hocker begrânzten

Vertiefung tritt. Die hintere FJâche ist ebenfalJs

mit einer flachen Furche versehen, und wird nach

oben von zwei Vorsprùngen ùberragt. Die Erhôhung

auf der oberen Gelenkflache ist unbedeutend.

Von der Hinterzehe ist zuweilen blos ein Rudi-

ment vorhanden. Die Glieder der vorderen Zeheii

sind gut abgerundet und verdùnnen sieh merk-

lich nach ihrem vorderen Ende zu. Auf einer je-

den Zehe biiden sie eine abnehmende Progression,

und nur auf der aussern kommt das vierle Glied

zuweilen dem dritten, oder auch wohl dem zweiten

gleich. Die Nagelglieder sine! nicht gross, etwas von

den Seiten zusammengedrùckt ; die Gelenkfîâchen

derselben sind wenig ausgeholt und werden nach

unten nur von einem ganz unansehnlichen Vor-

sprunge begrânzt.

Bei der Gattung Ibis sitzen auf der hinteren

Flache des Mittelfussknochens drei Vorsprùnge, von

denen der mittlere ûbrigens sehr klein ist. Der

hùgelformige Vorsprung auf der oberen Gelenk-

flaclie dièses Knochens ist ansehnlich. Die unbe-

weglichen Rollen befinden sich fast in gleicher Hô-

he. Neben der knochernen Briicke des Schienbeins
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lîegt nach ausscn ein Hocker, wie bei einigen Gat-

tungen der vorigen Ordnung ; auch ist cler Rand des

Schiènbeins selbst etwas nach iiinen iibergebogen.

Auf der âusseren Zebe kôinmt das vierte Glieddem

zweilen an Lange gleich.

Bei der Gattung Scolopax ist das Scbienbein von

vornen nach binteii ziisammengedrùckt. Das Wad-
bein reicbt bis zur Mitte oder bis zu \ des Scliien-

beins. Auf der bintern Flâche des Mittelfusskno-

cbens befindet sich blos ein starker Vorsprung, der

von einem oder zwei GanâJen durcbbobrt ist, und.

an seiner Oberflâche nocb eiuiçe scbmale Rinnen

trâ^t. Auf der âusseren Zebe ist das vierte Glied

eben so lang, wie das dritte, oder auch wohl et-

was langer. Scolopax rusticola hat einen breiteren

Mittelfussknochen* al s die ûbrigen Arten dieser

Gattung, von denen sie auch in anderen Stiicken

bedeutende Abweichungen darbietet , so dass sie

wahrscheinlich generisch von ihnen getrennt wer-

den muss.

Bei den Gattungeii NumeniuSj Limosa, Tringa,

Calidris, Machetes, Totanus, Actitls und Recur-

viroslra finden wir nur ganz geringe Abweicbun-

gen vom allgemeinen Familien-Typus.— Sie unter-

scheiden sich von einander fast nur durch die

verhâkuissmâssige Lange der einzelnen Knocben

und durch die mehr oder minder starke Entwicke-

lung der Furchen des Mittelfussknochens.

Die Gattung Himantopus zeichnet sich durch die

ungewôbnîiche Lange des Scbienbeins und des Mit-
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telfussknoehens ans., die einànder fast gleich sind,

und von denen ein jeder die dreifache Lange des

Oberscbenkelbeins hat. Das Scbienbein ist, wieaucli

bei JtctitiSj etwas von den Seiten zusammenge-

drùckt, und in der Mitte ein wenig dicker^ als an

den beiden Enden*

5. Lajngzeher. Macrodaoiylae.

Dièse Familie enthàlt die Gattungen
> die den Ue-

bergang von den Watlvogeln zu den Wasservogeln

zu bilden scheinen, und. von vielen Ornitbologen

den letzteren bemezâhit werden.

Das Oberschenkelhein ist merkiich nacli vornen

gebogen, zuweilen etwas von den Seiten zusaminen-

gedrùckt. Der grosse Roilbùgel tritt scbarf hervor.

Das Scbienbein ist von vornen nacli hinten zu-

sammengedruckt, mit unbedeutenden leistenartigen

Fortsâtzen. Gleich ùber der knôcbernen Brùcke ist

der innere Rand desselben auf die darunter bin-

fùhrende Furcbe ùbergebogen. Das Waclbein erreicbt

| des Schienbeins,

Der Mittelfussknochen ist ziemlich platt^ vierkan-

tig; nur sînd die etwas convexen Seitenflâclien des-

selben nicbt scbarf von der bintern Flâche abge-

grânzt. Die vordere FJâcbe enthàlt oben eine ziem-

lich starke Vertiefung , aus der eiue Furche lier-

austritt, in der ein bedeutender Hôcker sitzt. Ans-

serdem geht um dièse Vertiefung von der inneren

Seite gewôhnlich eine schmale Rinne herum , ne-

Jnn. 48*1 N° IV. M



656

ben weJcher, ganz auf der liante des Knocbens,

nocli ein merklicher Hôcker liegt. Die bintere FJa-

che entbâlt oben von einem bis zu drei Vorsprùn-

gen. Die seitîicben unbeweglicben Rollen sind mit

Rinue 11 verseben, von denen besonders die âussere

gut ausgebildet und einen bolien Aussenrand be~

sitzt. Die Erbobung auf der oberen Gelenkflâcbe

ist unansebnlicb. — Die scbmalste Stelle des Miltei-

fussknocbens liegt fast in dessen Mitte
?
von wo er

nacb beiden Enden zu allmâlig breiter wird.

Die Zeben sind ungewôbnlicb lang, und oftist

die mittlere
?
oder aucli wobl die beiden seitîicben,

weit langer, als der Mittelfussknocben. Die Zeben-

glieder sind fast cylindriscb, und verkùrzen sicb auf

einer jeden Zebe, vom erslen zum letzten. Bios auf

der ausseren ist das vierte Glied langer , als das

dritte, oder das zweite. Die Nagelglieder sind von

den Seiten zusaimnengedrùckt.

Die Gattung Parra bat ein gerades
?
bîos unten

etwas eingebogenes, luftbaltiges Obersebenkelbein,

die LuftofFnung liegt vornen. Die leistenartigen Fort-

sâtze des Scbienbeins sind geringe. Die knocberne

Brùeke ist breit, fast borizontal ; die unler ibr lie—

gende Vertiefung ist mit Luftzellen ausgefùllt, wie

bei Buceros, und eine QefFnung durcbbriebt nacb

aussen zu die Brùeke selbst. Auf der binteren Flâ-

cbe des Mittelfussknochens sitzen oben zwei Vor-

sprùnge, ein bober, sebarfer an der inneren Seite,

ein stumpfer an der ausseren. Auf der vorderen

FJàche ist die um die Vertiefung binlaufende Rinne

>
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deùllich entwickeît. Sowobl Scbienbein, als Mit tel-

fussknocben scbeinen luftbaltig zu sein
,

obgieicli

ich blos auf den hinteren Vorsprungeit des Mittel-

fussknocbens habe LuftofFnungen entdecken kon-

nèi£* Die letzten Zebenglieder sind gebogen. Das

Nagelglied der hinteren Zebe ist bedeutend.

Bei der Gattung Crex ist das Oberscbenkeibeiu

stark nacb vornen gebogen. Der innere leistenartige

Fortsatz des Sebienbeins ist gross und scbarf. Auf

der hinteren Fiâcbe des M i l tel fussknochens befm~

det sicb ein Vorsprung , der von keinem Canale

durcbbrocbeii wircl, und blos an seiner Oberflâche

kleine Rinnen enthâlt.

Bei der Gattung Fulica ist das Oberscbenkeibeiu

dùnn, etwas nacb vornen gebogen. Auf der vorderen

Flacbe des Mittelfussknocbens springt der âussere

Rand desselben stark bervor , fast wie bei Anas,

Die uni die Vertiefung beruml auPende Rinue ist

gut entwickeît. Auf der hinteren Flacbe sitzen

drei parallèle Vorsprùnge, zwiscben denen zwei tiefe

Rinnen bindurcbgeben. Die letzten Glieder sind

çebosen. Auf der mittleren Zebe ist das dritte Glied

etwas langer, als das zweite, auf der ausseren Ze-

be das vierte Glied langer, als das zweite und das

dritte.

Die Gattung Porphjrio weicbt von Fulica darin

ab, dass die letzten Zebenglieder bei ibr weniger

gebogen sind, als dort, und dass sie auf der îiinto-

ron Fiâcbe des Mittelfussknocbens blos zwei Vor-

sprlinge bat.

. ?J2*
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- Den Beschluss der Ordnung der Wadyôgel ma-

chen bei Cuvier einige Gatlungen, die es sebwer

fallt, in eine der vorhergehenden Familien hinein

zuzwângen und die glelchsam fur sicb kleine Fami-

lien bilden. Dazu gehôren un ter andern die Gat-

tungen Glareota und Phoewcopterus.

Die Gattung Glareola liât ein nach vornen gebo-

genes Oberschenkelbein. Das Scbienbein ist von

vornen nach binten zusammengedrùckt und der

ganzen Lànge nacb gleicbmâssig dick. Das Wadbein

erreicbt f des Scbienbeins. Der Mittelfussknocben

ist scbmal mit langer Furcbe auf der vorderen

Flâcbe. -— Hinten befinden sicb auf ibm drei Vor-

sprùnge, zwiscben denen zwei Rinnen hindurchge-

hen. Die seitlichen, unbeweglichen Rollen sind nur

wenig emporgeboben. Àuf der inneren Zebe sind

die beiden Glieder von gîeicber Lange
y

auf der

mittleren ist dasselbe bei den zwei ersten, und auf

der âusseren bei den drei ersten Gliedern der

Fall.

Bei der Gattung Phoenicopterus ist das Ober-

scbenkelbein dick, gerade
;
einige Luftzellen liegen

am grossen RoJJbùgel. Das Scbienbein bat oben

eine fast dreikantige Form, die jedocb weiter unten

in eine regelmassige viereckige ùbergebt. Die bei-

den Seitenflâcben desseiben sind glatt, die bintere

Flâcbe entbâlt eine geringe, die vordere eine grôs-

sere Furcbe. Die leistenartigen Fortsâtze sind etwas

in die Hohe gezogen, jedocb unbedeutend. Neben

der horizontalen 7 knocbernen Brùcke
, liegt nacb
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aussen ein starter Hôcker, und elwas ûber der

Briicke ist der innere Rand des Schienbeins nach

iiinen ùbergebogen. In der Riime der unteren Ge-
lenkrolle befîndet sich eine starke Vertiefimg zur

Aufnalime des hohen, hùgelformigen Yorsprimges

der obern Gelenkflâche des Mittelfussknocliens. —
Dieser Ruoclien ist an seinem oberen Ende ziemlich

dick, verdûnnt sich aber nach unten sebr rascli

und n im in t eine viereckige, elwas von den Seiten

zusamniengedrùckte Forin an. Bios die vordere

Fiâclie enthàlt eine scliwaclie Furche. Hinten sitzen

zwei Vorsprùnge, z\viscben denen eine breite Rin-

ne hindurchgeht. Das Verhâltniss zwischen dem
Oberschenkelbein, dem Schienbein und déni Mittel-

fussknochen ist 7 : 27 : 25, so dass in keiner an-

deren Gattung die verhâltnissniâssige Liinge des

Mittelfussknocliens so betrâchtJieh ist. Die Zehen-

glieder werden nach ihrem vorderen Ende zu all-

mâlich dùnner, und auf einer jeden Zelie verkùrzen

sie sicli sebr bedeutend
?
votn ersten zum lelzten.

Die Nagelglieder sind platt gedrùckt.

VI. Die Schwimmvocel. Natatores.

Wir gelangen jetzt zu der Ordnung der Scliwimm-

oder Wasservogel, in Bezug auf welche aile ùbri-

gen Vogel Landvogel genannt werden kônnten.

Es gibt zwar sclion unter den Wadvogeln man-

che,, die sich ausschliesslich von Wasserthieren

nahren und die daîier in der genauesten Bezie-
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Iiimg zum Wasser stehen, (loch unterschciden sie

sich diirch ibre Lebensweise m-erklieh von der*

eigentlichen Wasservogel n. Sie holen ibre Beute au&

dem Wasser, indem sie selhst entweder am Ufer

&tehen bleiben, oder doeh sich nidit weil in das-

&elbe bineinwagen und es nacb vollendetetn Fange

sogleich wieder verlassen. Gerade der umgekehrte

Fall findet bei den Wasservogeln slatl, Viele von

ibnen verbringen fast ibr ganzes Leben auf dem

Wasser , und verlassen dièses ihnen beimadilicbe

Elément blos auf ganz kurze Zeit^ oft niir zum Be-

bruten der Eier. Andere wieder, nie ermùlend vom

Fi uge, kreisen beslàiidig ûber dem Spiegel der Ge-

wasser, in die sie sich wiederholt hinabstùrzen, um
ibrer Beute habhaft zu werden. Auch sind sie mit

Schwimvermdgen begabt. Hieraus konnen wir scbon

schliessen, dass die Wasservogel sich scharf von al-

leu ùbrigen unterscbeiden miissen und finden dies

auch in der Wirklicbkeii bestâtigt» Doch um so

besser die Ordnung der Wasservogel von alleu

ùbrigen Ordnungen abgegranzt ist, um so vielfa-

chere Abweichungen treffen wir in ibr selbst an.

Stellen wir die Was&ervogel alleu ùbrigen, als Land-

vogeln, entgegen, so bieten dièse letzterïi vvohl noch

zahlreichere Fôrmenverschiedendeiten dar, was sein

Grand darin bat , dass es fur sie weit versehiede-

nere Lebensverhâîtnisse gibt , als fur die ersteren.

Aile Formen der Wasservogel mùssen die Einwtr-

kung des einformigen Elementes ausdrùckeu , in

dem sie leben, und mûssen zu gleicher Zeit ûber-
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einstimmenl mit den verschiedenèn Lebcnswei-

sen entwiekelt sein, die von diesem Eiemente z age-

lasse u werden. Die Einriehtung der Fusse stimmt

hiermit vollkommen ùberein. Sie zeigt einige cha-

rakteristisebe Zùge und ist nbrigens so mannig-

faltig y dass es schwer fâllt einen allgemeinen

Tjpiis fur alfe Farnilien dieser Ordnung aufzu-

steïîen.

Die Eigenheiteu der Schwimmvogel sind vorziïg-

lich in der Bildung dés M i 1 1 el fn ssk nocheus und

der Zeben entbalten. Der Mittelfussknochén ist im-

mer sebr km z und bat namentlicb in dieser Ord-

nung seine geringste verbal tnissmiissige Lange. Die

Farm desselben variirt zwiseben zwei anderen Ex-

trêmen , zwischen der grossten Breite und der

grossten seitlichen Zusammenpressung, Die unbe-

tveglicben Roîlen steîien entweder in gleicher Hohe,

oder die mittîere von ihnen tritt etwas nacli vornen

und unten liera us, oder endJicb senkt sich die innere

tiefer hinab , aïs die zwei ûbrigen. Die Erbôbung

auf der oberen Geienkfiâche des M ittel fu ssknoebens

ist in die Quere gezogen oder feblt au ch. wohl

ganz- Auf der binteren FJâche desselben sitzen

oft % bis 5 kammartige r einander parallèle Vor-

sprlinge.

Die Zelien zeichnen sich dureh ihre bedentende

verbaitnissmàssîge Lange ans, und namentlieh sind

oft die vorderen aile drei langer, aïs der Mittel-

fussknochén. Zirweilea sind allé % Zehen nach

vornen gewandl. Die aussere Zehe kotiiiBl gewohn-
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Jich der mittleren an Lange gleicli und ist selbst

nicht selten langer, als dièse. Die einzelnen Giie-

der sind ziemlich diïnn , und verkùrzen sicli auf

çiner jeden Zehe , wenn auch unbedeutend , vom
ersten zum letzten , doch sind auf der Mittelzehe

die zwei Jetzten GJieder oft einander gleich, und

auf der âusseren ist das vierte Giied nie kùrzer
,

als das dritte , sondern kommt ihnen gleich oder

ùbertrifft es an Lange.

Cuvier theilt die Ordnung der Schwimmvogel

in vier Familien ein, Der Herr Akademiker Brandi

stellt 6 Typus fur sie auf, von denen einige méli-

rere Familien in sicli enthalten, Dem einmal ange-*

nommenen Système zu Folge werde ich micli jedoch

auch hier an Cuvier halten , und bemerke blos y

dass ich manches , besonders die drei ersten Fami-

lien betreffende, dem schônen Werke des Hr, Brandt,

ùber die Skelettlehre und die vergleichende Zoolo-

gie der Vogeî ? entnommen habe (*).

\. Kurzflùgler. Brachypleres.

Dièse Familie bietet uns sehr verschiedene For-

men dar, wenigstens in Bezug auf die Einrichtung

der Fusse, und zerfallt daher bei Brandt in 5 klei-

nere Familien, die nicht einmal aile zu einem und

(
*

)
Beitrâ'ge zur Kenntniss der Naturgeschichte der Vogel }

mit besonderer Beziehung auf Skelettbau und vergleichende Zoo-

logie. Von Dr. J. F. Brandt. St. Petersburg , 1839.
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demselhen Typus gehôren. Ieh wercle deswegen

gleich eine jede Gattung einzeln heschreiben.

Die Gattung Podiceps hat so manche Eigenthiïm-

lichkeit und wird von Braiidt als Typus einer ei-

genen FamMie angenoramen. Das Oberschenkelbein

ist bei ilir cylindrisch, kurz, stark nacli vornen ge-

hogen, bei déni unteren Gelenklheile eingedrùckt.

Das Schienbein ist breit und seine Jeistenartigen

Fortsâtze sind nach oben in eine lange, pyrami-

dalfôrmige Spitze ausgezogen, von welcher die eben

so langgezogene Kniescheibe bedeekt wird. Zu-

gleich verlan gert sicli der innere leistenartige Fort-

satz weit hinab, indem er gleichsam die zuge-

schârfte, innere Kante des Schienbeins bildet. Das

Wadbein erreicht fast das untere Ende des Schien-

beins. Der Mittelfussknochen ist stark von den

Seiten zusammengedrûckt und ùber seine vordere

Fiâche Jàuft eine Furche , die nach aussen von ei-

nem hervorspringenden Rande begrânzt wird. Auf

der hinteren Fiâche befinden sich oben zwei mit

einander verbundene Vorsprûnge, von denen jeder

von einem grossen Ganale durchbohrt ist, und zwi-

schen denen ein dritter, breiter Canal hindurch-

fùhrt. Die Erhohuug auf der oberen Gelenkflache

ist ganz unbedeutend. Die innere
,
unbewegliche

Rolle ist emporgehoben und zurûckgeschoben. Die

âussere Zehe ist langer, als die mittlere, und auch

langer, als der Mittelfussknochen. Die einzelnen

Glieder sind platt gedrùckt. Auf der âusseren Zehe

ist das vierte Glied dem zweiten gleich , auf der
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Lange. Die Nagelglieder sinJ platt gedrùckt, mit

Hacher Gelenkflâche.

Die Gattnng Colymbus stimmt in der Einrich-

tung der Fusse stark mit der vorhergehendeu ûbe-

rein. Von dem pyramidal formigen Fortsatze des

Schienbeins lâuft eine Fiirche ûber dessen vordere

Flache bis tinter die knôcherne Brùcke hinab. Die

Furclie auf der vorderen FJaebe des. Mittelfuss-

knocliens ist sebr tief, und gebt in die Oeffming

zwischen der miltleren und der âusseren unbeweg-

lichen Rolle hinein. Die verhâJtnissniâssige Lange

der Zehen ist nocli bedeutender, als bei Podiceps.

Die Gattung Podoa \vird von Brandt neben Fuliea

gestelit und zeigt \>irklich viel Aehnlichkeit mit ihr,

sowolïl in der Bilduug des Mirtelfussknochens , als

in der verhaltnissniassigen Lange der Zehen und

der einzelnen Glieder derselben. Der Mitteîfusskno*-

ehen ist platt und breit. Ueber die vordere Fiâche

desselhen geht eine breite Furche, die nach aussen

von einem hervorspringenden Rande begrânzt wird.

liinten findet sich blos ein einziger , von keinem

Canal e durchbobrter Vorsprung. Die unbewegli-

chen Rollen sind nach unten mit liefen Rinnen

versehen iind die mittlere von ihnen ist etwas vor-

geschoben.

Bei der Gattung Uria ist das Oberschenkel! ein

nur wenig nach vornen gebogen und der grosse

Rollhùgel desselben weit nach unten verlan gerl.

Das Schienbein ist von vornen nach hinten zusam-
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mengedrùckt , fast der ganzen Lange nacli gleich-

mâssig dick und enthâlt eine tiefe, tinter die kno-

cherne Brùcke fùhrende Furche. Der Mittelfuss-

knochen ist breit. Ueber seine vordere Flâclie lâuft

eine zwar flache , aber breite Furche hin ; binten

nimmt man an ihm vier kammartige, einander pa-

rallèle Vorsprùnge wahr , zwischen denen Rinnen

hindurchgehen. Die Erhohung auf der oberen Ge-

lenkflacbe ist unbedeutend. Die unbeweglicben Rol-

len stehen aile in gleicher Hohe und liegen m
einer Flaclie. Das Wadbein ist ïâng, die Rniescbeibe

ansehnlich. Die mittlere und die âussere Zebe siud

von gleicher Lange. Die einzelnen Gliedér der Ze-

hen sind fast cylindrisch ; auf der miltleren sind

die zwei letzten und auf der ausseren die drei

letzten beinahe gleich. Jang.

Die Gattung Tjloramphus bietet diesel ben Gha-

ractere dar , nur ist die Kniescheibe minder ent-

wickelf, und die leistenartigen Fortsâtze des Schien-

beins sind grôsser und schârfer, als dort. Das Narn-

liche ist auch von der Gattung Ombria zu sagen^

die sich von Uria blos durch den stumpferen y

grossen Rollhiïgel des Oberschenkelbeins und den

starker hervorlretenden, ausseren Rand des Mittel-

fussknocheus unterscheidet.

Die Gattung Mormon kômmt ebènfalls den vor-

hergehenden sehr nahe, doch hat sie ein geracles

Oberschenkelbein und einen mehr platt gedrùck-

ten Mittelfussknochen, ùber dessen hintere Flâche

eine kleine Furche hiulâitft. Zu bemerken ist noch^



666

dass bei den Gattungen Ombria und Mormon auf

der inuèren Zebe das erste Glied etwas kùrzer ist,

als das zweite.

Die Gattung Aptenodytes wird von Brandt wieder

als Typus einer besonderen Familie angeseben
,

und zeicbnet sich von allen ùbrigen durch die

Form des Mittelfussknochens aus ;—dieser Kiiochen

ist nâmlicli ganz ungewôlinlich breit und entbâlt

auf seiner vorderen FJàche zwei, einaiider parallèle

Fnrcben, aus denen grosse Oefïnungen zur binte-

ren FJâcbe durcbgelien , welcbe die ursprùnglicbe

Theilung des Rnocbens in drei Tbeile anzucleuten

scbeinen. Hinten sitzen zwei niedrige und stumpfe

Vorsprûnge. Die Erhôbuiig auf der oberen Gelenk-

flâcbe ist ganz und gar unbedeutend. Die âussere

unbeweglicbe Roi le ist etwas emporgeboben. Aile

vier Zeben sind nacli vornen gewandt , die binlere

jedocb ausserordentlicli kurz , die mittlere ein we-

nig langer, aïs die âussere. Die Gelenkflacbe der

Zehenglieder stellen in zwei Halften getbeilte Ru-

gel-Segmente dar. Die Nagelglieder baben eine co-

niscbe Form und sind nur wenig gebogen. Die

Gelenkflache derselben ist flach, herzfôrmig.

2. Langfluegler. Longipennes.

Die von Cuvier in dieser Familie ziisammenge-

stellten Gattungen werden von Brandt unter zwei

Typus gebracht. Icb babe blos drei von diesen

Gattungen untersucben konnen, ùber deren Fuss-

bildung man im Allgemeinen folgendes sagen kann:
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Das Oberschenkelbein ist cylindrisch, etwas nach

vornen gebogen. Das Sebienbein ist von vornen nach

binten zusanim^en gedriïckt , obérai 1 gleichmassig

dick ; die lëistenartigen Fortsatze desselben sind an-

sebnlicb. Das WadI ein ist lang , die Kniescbeibe

ziemlicb gross, abgerundet.

Der Mittelfiissknoclien ist vierkantig , mebr oder

minder von den Seiten zusammengedrùckt. Bios

die vordere Flâcbe desselben enthâlt eine Fiïrche.

Hinten sitzen 3 bis H- , einander parallèle Yor-

sprùnge, von denen der innere der grôsste ist. Die

verhâltnissmâssige Lange des Mittelfnssknocbens un-

terliegt bedeutenden Yariationen.

Die vorderen Zehen haheu mimer eine betrâcht-

liche Lange , die hintere ist zuweilen blos im Ru-

dimente vorhanden. Die einzelnen Glieder sind von

den Seiten zusammengepresst. Sowohl auf der mitt-

leren , wie auf der ânsseren Zebe sind die zwei

letzten Glieder von gleicber Lange.

Bei der Gattting Procellaria sind die lëistenartigen

Fortsâtze des Schienbeins stark in die Hohe ausge-

zogen und binter ilinen liegt die îunde Kniescbeibe.

Auf dem Mittelfiissknoclien befinden sicb binten

drei Vorsprùnge. Die Hinterzebe ist blos im Rudi-

mente vorhanden. Die âussere Zebe ist uni so viel

langer, als die mittlere , uni wie viel dièse langer

ist, als die innere.

Bei der Gattung Larus sltzt neben der knôcher-

nen Briïcke des Scbienbeins nach aussen ein klei-

ner Hôcker. Àuf der vorderen Flâche des Mit tel-
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fussknocbens ist die Fu relie stârker , als bei der

vorliergebendeu Gattung ; die biiitere Fiâche dièses

Knochens ist bedeutend sebmâler, als die vordere

und entbâlt oben vier Vorspriïnge , von denen der

grosse, innere keulforniig ist. Die âussere Zebe ist

etwas kùrzer, als die minière.

Die Gattung Sterna stiinmt in vielem mit der

Vorliergebendeu ùberein , von der sie sicb jedocli

dureb die sebr geringe verbâltnissmâssige Grosse

des Mittelfussknocbens und dureb die âussere Zebe

untersebeidet, die beinabe der miitleren an Lange

gleieb kômmt. Zu benierken ist noeb , dass die

Einricbtung der Fusse bei den Gatlungen Larus

und Sterna in maneben Stiicken an einige Wad-
vogel , wie zum Beispiel die Gattung Ibis erinnert.

3. Rudekfuesser. Steganopodes vel Tolipàlmœ.

Dièse Familie ist ziemîicb gut von aîlen ùbrigen

abgegrânzt und wird daber aucb von Brandt miter

einen und denselben Typus gebracbt. Finden wir

aucb in der BiJdung der Fiïsse einige merkiiebe

Variationen , so konnen solcbe doeb zu einer

einzigen Grimdform zui ùckgefùbrt werden.

Das Oberscbenkelbein ist mebr oder minder ge-

rade, enlweder vollkommen cylindriscb
?

oder ein

wenig von den Seiten zusammengedriickt. Das

Sebienbeiii ist gerade, stark von vornen nach bin-

ten zusammengepresst, der ganzen Lange.nacb fast

gleicbmâssig breit. Das Wadbeûi erreiebt das un-
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tere Ende des Scbienbeins , wo es mit deai nacb

aussen hervorspringenden Rande des Gelenkkopfes

desselben verwâcbst,

Der Mittelfussknoclien kurz, breit, pj.att gedrùckt.

Die vordere und die bintere FJache desselben ent-

balten Furchen. Hinlen befinden sicli 3 bis k Yor-

sprùnge , von denen der innere, keulformige, der

grossie ist. Die unbewegliclieii Rollen liegen in ei-

ner Flacbe und auf gleicher Hobe.

Die vier iangen Zehen sind aile naeli vornen ge-

wandf. Die âussere Zelie ist zum wenigslen eben

so lang, wie die mittlere. Die Glieder einer jeden

Zelie verkùrzen sicli bei wenigem , vom. ersteii

zum letzten, mit der Àusnahme, dass auf der âus-

seren Zelie das vierte Glied nie kùrzer zu sein

pflegt, als das dritte.

Die Galtung Pelecanus entfernt sieli am weite-

sien von ihrem Familientypus , indem sie sich den

Anatiden nàhert. Das Obersclienke]Lein ist diek
,

hiflhaltig. Die leistenai tigen Forlsâtze des Schien-

beins sind geriiige ; auf der innern Seitenflâelie des

un teren GelenktbeiJes sitzt ein ziemlich anselmlicber

Hocker. Der Mittelfussknoclien ist nicht so platt

gedrùckt, wie in den ùbrigen Gattungen dieser Fami-

Jie; er bat eine vierkantige Form und die vordere,

glalte Flâclie desselben ist bedeutend breiter , als

die liinterc, mit einer schmalen Furclie versehene.

Yon den drei, auf der liinteren Fiâche sitzenden

Yorspiùngen ist der innere ausserordentlicli dick
;

aile drei sind durcli knorpelige Querwande so mit
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einandêr verbundën , dass zwischen dem inneren

und mîttleren zwei, zwisclien diesem und dem àus-

seren cin Canal bindnrcbgebt* Die Zebenglieder

sind fast cylindrisch.

Bei der Gattung Carbo ist das Oberscbenkelbein

ein wenig von den Seiten zusaininengedriiekt , et*

was nacb vornen gebogen. Die Kniescheibe hat eine

pyramidale Gestalt. Der Mittelfassknoeben ist platt,

und ûber seine vordere Flâcbe gebt eine Furche

in die OefFnung zwisclien der mîttleren und der

âusseren nnbeweglichen Rolle. Hinten sitzen auf

ihm U- Yorsprûnge ; von dem inneren , keulfor-

migen steigt eine Leiste auf die bintere FJâcbe

binab und verliert sieb auf ibr allmâlig ; die Ze-

lienglieder sind platt gedrùckt und die aiissersten

von ibnen etwas gebogen. Die Gelenkflâcbe der

Nagelglieder ist nur wenig ausgebôlt und nacb un-

ten blos von einem ganz unansehnlicben Hocker

begranzt.

Die Gattung Tachypetes zeicbnet sicb von allen

ùbrigen dnrcb die ansserordentlicb geringe , ver-

bâltnissmâssige Lange des Mittelfnssknochens aus
,

der namentîicb H- mal kùrzer ist , als das Scbien-

bein und beinabe dem ersten Gliede der Mittel-

zebe an Lânge gleieh kommt. Er ist sebr platt und

wird durcb zwei parallèle Fnrcben auf der vorde-

ren Flâcbe deutlicb in drei Tbeile getbeilt (
*

).

(
*

) Die hintere Flache enlhalt Llos einen keuHormigen Vor-

sprung»
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Die Erbôbung auf der oberen Gelenknacbe ist ganz

unbedeutend; die imbeweglicbeii Roîlen sind sebr

stark. Eine meikwiïrdige Abweicbung vom Typus

der Wasservogel bietet die verbaltnissmâssige Lange

der Zelienglieder dar. Auf der inneren Zebe ist

das erste Glied " kûrzer , als das zweite; auf der

mittleren ist ebenfalls das erste Glied kùrzer , als

die zwei letzten, die einander gleicb sind; auf der

ausseren kommt das vierte Glied dem ersteii gleicb,

und ist bedeutend langer , aïs die zwei mittleren

GJieder. Die Mittelzebe ist etwas langer, als die

àussere. Die Nagelglieder sind von den Seiten zu-

samniengedruckt, der obère Rand ibrer Gelenk^-

ilàcbe ist ganz und gar nicbt zurùckgebogen.

Die Gattung Sula nâhert sich wieder mebr der

Gattung Carbo , besonders in Bezng auf die Ein-

riebtung des Mittelfussknocbens (
*

). Er ist breit

und entbàlt eine tiefe Furcbe, die in die Oeffnung

zwisehen der mittleren und der ausseren unbeweg-

licberi Rolle fùhrt. Die Oefïnung selbst gebt nicbt

gerade zur binteren Flacbe durcb , sondern ist et-

was nacb vornen gericbtet. Hinten sitzen zwei, mit

einander verbundene Vorsprùnge , die von zwei

Canalen durcbbobrt werden. Von den unbewegli-

cben Rollen senkt sieb die innere etwras nacb unten

hinab ; die àussere bingegen ist ein wenig empor-

geboben. Die àussere Zebe ist langer, als die milt-

(
*

) Das Obersclicnkclbein von Sula nt nacli Mlsch luflhaltig.
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1ère. Auf (1er inneren Zeîie sind die zwei Glieder

fast von gleicber Lange , auf der mittleren ist das

erste Glied elwas kùrzer, aJs die zwei letzten. Die

Nagelglieder sind von den Seiten zusammenge-

presst*

Bjî der Gatlung Plotus ist der Mittelfnssknocben

ebenfalls selir plaît, hat aber eine fast dreikantige

Form
?
indem er eine ziemlicli breite , innere Flâ-

che enthâlt. Ueber die vordere Flâclie gehen zwei

parallèle Furchen , die aus den oberen OefFnungen

treten ; die âussere Furelie ist tiefer, als die innere
r

in der gleicb unter der Oeffnung ein starker Hoc-

ker sitzt. Die bintere Fiâcbe ist in zwei Hâlften

getbeilt, von denen die eine etwas nach aussen ge-

wandt ist. Oben befinden sicb auf ibr drei, durch

Knorpel verbundene Yorsprùnge ^ von denen der

breite innere von zwei Canâlen durcbbohrt wird^

Die unbeweglicben Roi 1en sind aile gut entwickelt,

und die innere senkt sicb tiefer, als die zwei ùbri-

gen. Die Erhobung auf der oberen Gelenkflâche

ist zienilicb bedeutend. Die âussere Zelie ist etwas

langer, als die miltlere. Die einzelnen Glieder sind

am vorderen Ende stark eingedrùckt, und die aus-

sersten davon gebogen. Der an der unteren Seite

der Na^tl glieder sitzende Hôcker ist ansebnlicb.

Die lelzte , hierber gehorige Gattung Phaëton

stebt der Fussbilduug nach der Gattung Sula nahe.

Die iïber die vordere Flacbe des Mittelfusskno-

cben s gebende Fu relie ist nocli tiefer als dort , so

dass die unten daraus bervorgebende OelT-îung ge-
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rade nacli tinten gerichtot ist. Die unbeweglichen

Rolleii liegen in einer Flache
,

ganz nahe nebeii

einander. Der kîeine Knochen , der die bcwegliche

RolJe trâgt, ist fest an den
'
Mittelfussknochen an-

gewacbsen. Hinten sitzen auf den Mittelfussknochen

zwei kleine Vorsprûnge. Die mittlerô und die aus-

sere Zeben sind fast von gleicher Lânge. Die Ge-

lenkflâchè der Zehenglieder ist ilacli , die Gelenk-

flâehe der Nagelglieder bat einen zurùckgebogenen
,

oberen Rand.

Ur. Plattenschnabler. Lamellirostres.

Dièse Familie ist eine der natùrliclisten und aile

Galtungen, ans denen sie hesteht, sind vollkoinmen

nach einem und demselben Typus gebildet,

Das Oberschenkelbein ist gerade , elwas von den

Seiten zusammengepresst. Vom grossen etwas ab-

gestumpften Rollhugel làuft eine Spnr ùber die

-vordere Fiâche h in. Die Rinne des unteren Ge-

lenkkopfes ist flach und breit, und auf der hinte^

ren Seite dièses Kopfes Hegt eine starke Yertiefung.

Das Schienbein ist gerade, von vornen nach hin-

ten zusammengedrùckt ; oben fast dreikantig, w ci-

ter miten aber mehr abgerundet. Unter die hori-

zontale, knôcherne Brùcke geht eine breite, flache

Furche, die nach innen von einem erhohteii Rande

begranzt wird , der sich zuweilen etwas auf sie

ûberbeugt. Die leistenartigeii oberen Forlsâtze sind

ein wenig in die Ilohe gezogen ; der ziemlich bedeu-



tende innere ist gérade nacb vorneii gerieblet, der

weit geringere ânssere' naeli aussen. Das Wadbein

reicbt weit biiiab am Scbienbein und ztiweilen

geht eine Spur von ibm bis zum Hôcker, der auf

der Aussenseite des unteren Geienktbeiles dièses

Knocbens sitzt.

Der Mittelfussknocben bat* eine viereckrge Form ,

ist jedoch immer um ein weniges melir breit als

dické Ueber seine vordere Flâebe lâuft eine breile

flacbe Furcbe , die sicb nacb unten allmâlig ver-

liert, und nacb anssen von einem bervorspringen-

den, stumpfen Rande begrànzt wird. Oben sitzen

in dieser Fnrcbe zwei kleine Hacker» Die beiden

gleich grossen Seitenflâcben nebnieu nacb nnten

zti etwas an Breite ab. Die bintere Flâebe entbâlt

eine Furcbe und tragt oben # oder sogar 5 paral-

lèle, kammartige Vorsprùnge, zwiscben denen Rin-

nen bindurebgeheii. Die Erhobung auf der oberen

Gelenkflâche ist in die Quere gezogen. Yon den

nnbeweglichen Rollen ist blos die mittlere gut ent-

wickelt, und zu gleicber Zeit etwas vorspringend

und tiefer gestellt
?

als die seillieben» Der Mittel-

fussknoeben kômmt entweder dem Oberscbenkel-

bein an Lange gîeich , oder ist docb nur wenig

kûrzer als dièses.

Die drei Vorderzeben sind immer sebr lang und

die âussere und mittlere fast voir gleicber Grosse»

Die einzelnen Glieder sind etwas von den Seiten

zusammengedrùckt, an der untern Seite platt. Auf

einer jeden Zebe verkiïrzen sie sicb bei wenigem ?



675

von erstem zunï îetzien, und nur auf der âiisseren

Zehe ist das vierte Glied nie kiïrzer, aïs das dritte*

Das grosste und breiteste Nagelglied sitzl auf der

inittleren , das kleinste und schmalste auf der

binteren Zehe. Die Gelenkflache derselben ist we*

nig ausgehôlt und der sie nach unten begiânzende

ïloeker platt und lang gezogen.

Bei der Gattung Cygnus ist der Mittelfusskno-

clien etwas kùrzer, aïs das Qberschenkelbein ; die

âussere Zebe ist ein wenig kûrzer, aïs die mittlere

und die zwei letzten Glieder sind aftfihr von glei-

cher Lange. Au f dem unteren Gelenkkopfe des

Sebienbeins sitzen von beiden Seiten starke Hoeker.

Die Gattung Priser nâbert sieh der vorherge-

benden , besonders Anser leucopsis da bingegen

Anser albifrons scbon den Uebergang zu den En-

ten maebt. Den Tabellen nach zu urtheilen muss

aucb die grosse Gattung Anas in mebrere kleinere

Gattungen zerfallen, zu deren Typus man die Ar-

ten Anas tadorna, Anas acutaf Anas clangula und

Anas fuligula annebmeiï kann (*). Anas tadorna

kômmt def Einrichtung des Mittelfussknochens zu**

(
*

) Am meîsten naliert sieh A. iadama der Gattung Jnstri

dârauf folgt eine Gruppe, a«s 7 von mir untersuchlen Galtuti-

gen bestehend [A. Boschas, acuta , rufina, Pénélope . clxpcaia^

erecca, querquedula), weiter kommt eine Gruppe ans 5 Galtun-

gen [A. marila, clangula, hicmalis, ferina) und endlich A. fu-

Ugula } mil der dïe vor luitzem ton mir u-itersuchle A* fusca

so /icmiich ubcrcinslimmt.
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folge (1er Galtung Amer am nâchsten ; bei A*

acuta ist die Furclie auf der vorderen Fldclie des

Miltelfusskaocliens selir geringe und auf der hin-

teren fehJt sie ganz ; ebenso ist der Hôcker auf

dem Gelenkkopfe des Schienbeins sehr unbedsu-

tend. Bei A. clancula springt der âussere Rand auf

der vorderen Fâche des sehr kurzen Mittelfusskno-

chéris stark hervor, und beide leistenartige Fort-

sâtze des Schienbeins sind gerade nach vornen ge-

richtet. A. fuligula unterscheidet sich von der vor-

hergehenden Art blos durch die bessere Entwicke-

lung der Furchen auf der vorderen und der hin-

téren F.âche des Mittelfussknochens. Die Gattung

Mergus slimmt in den meisten Stùcken mit A*

acuta iïberein.-

ElJXIGE DEN VORHERGEHENDEN UNTERSUCHUNGEN

ENTLEHNTE ReSULTATE.

Wcrfen wir jetzt einen vergleichenden Blick auf

die so eben beschriebenen Forinen der Fusskno- %

chen bei den Yôgeln , und die verhâltnissmâsslge

Lange derselben in den verschiedenen Ordnungen,

Familien und Gattungen, so konnen wir folgende

allgemeine Folgerungen daraus ziehên:

4) Die Einrichtung der Fussknocben stehet im-

mer im genauesten Einklange mit der Lebensweise

der Yôgel und Latin als ein gutes Kennzeichen

zur Bestimmung der Ordnungen , Familien , und

oft aucli der einzelnen Gattunçen derselben be-

nulzt vverden.
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2) Un ter aîlen Fiissknocben zeigt das Oberscben-

keJbein die geringsten Abweicbungen von seinem

aligemeinen Typus und die Luftbaltigkeit dessel-

ben kanlî bôcbstens zur Unterscbeidung der Gat-

tungen und Arten dienen.

3) Das Schienbein ist ebenfalls , mebr oder mi ri-

der genau, nacb eincm und demselben Typus ge-

bildet und die Abweicbungen davon fallen erst

bei genauerer Untersuchung in die Augen.

Unter allen Fussknocben bietet der Mitteîfuss-

knocben die verscbiedenartigsten Fornien dar , die

vollkommen mit der Lebensart der Vogel ùberein-

stimmen*

5) Die Einricblung der binteren Vorsprûnge des

Mittelfussknocbens, die Gestalt der oberen Gelenk-

flâcbe desselben , die Ausbildung und die Lage

der die Zeben tragenden Rollen sind sebr cbarack-

teristiscbe Rennzeicbcn fur die Bestimmung der

verscbiedenen Ordnungen.

6) Die verbâltnissmâssige Lange des Mitteîfuss-

knocbens pflegt desto geringer zu sein
?

je ver-

scbiedenartiger der Gebraucb ist , den die Yogel

von den Fùssen macben.

7) In der Einricbtung der Zeben ist die vetbàlt-

nissmassige Lange der ganzen Zeben und der einzel-

iien Glieder derselben von besonderer Wicbtigkeit.

8) Bei den Raubvôgeln
?
bei den Sperlingsartigen

und bei einigen Familien der Kletterer, bilden die

Glieder einer jeden Zebe im AlJgemeinen eine auf-



678^

steigende Progression, bei alleu ùbrîgen— eine ab-

nehmende,

9) Die meisten Ausiiabmen von dem vorberge-

henden Gesetze finden auf der âusseren Zelie statt,

wo gewôhnlich das dritte, oder auch wolil das zyveite

Glied das kùrzeste zu sein pflegt.

40) Sowobl die ganze Form der Nagelglieder, aJs

aucb die Gestaltung der Gelenkfïâcbe derselben

verdienen eine besondere Berùcksicbtigung bei der

Bestimmung der Familien und Gattimgen.
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0,4 1,1 V 1,9. 4,9
i O A Q A Cii,y. 1,0. i,y

0,4 4,2 3 2,1. 2
O O Ci A Ci Ci
2,2. Z,1'. 2,2 A X A A A A A %\1,0. 1,1.

"
, 1 • i ,o

0,'4 0,9 5,4 2,2. 2,3' 2,4. 2,1. 2,3 1,0. 1,0. 1,0

0,4 4 M 2,5. 2,6 2,2. 2,»-. 2,0 4 9 4 9 4 U A R
!

0,» 4 3,9 2 2,2 2 2,2. 2,

H

1,1. 1,1 . 1,0. 1,0

0,7 4,5 4,» 4,6. 4,6 4,6. 4,6. 4,6
au A A A
1

,

H. 1 1 1 4 4 2 45 6

4,2 2,2 0,4. 2,5 0,4. 2,5 — U,;f. z,o. 5 2 8,2

Si

1

4,2 2,4 0,5. 2,4 0,3. 2, U. —
j

0,3. 2,1.

0,8 4,2 2,2 0,4. 2,2 0,4. 2,^. —
0,5 4 2,6 4,5. 4,9 4,5. 4,6. 4,9 111 1,5

0,9 4,8 2 2,2. 4,8 2, H. 2,2. 1,y 4 /I U 4 9
1 ,D. 1 , T. 1

0,9 4,8 2 2, .4. 4,8 5 2, H. 2 4 Q A 11 4 9
j

1 , O . 1,-4. 1 , Z .

0,8 4,9 4,9 4,9. 4,4 2,5. 2, H. 4,9
y| 1 1 A CI A 9
1,4-. 1 , * 1 , A .

46 48

0,6 4,» 3,9 4,8. 2,4 4,6. 4,9- 2,)+
^7" ^ O 4 4 4 11

1,5. 1,a. 1,1. 1,t A A 45 5

0,6 4,4 k 4,9. 2,2 2,4. 2,5. 2,5
a O O J 4 4 11

1,2. 1,2. 1,1. 1,*+

0,6 4 ,-4 M 4,8. 2 !
2 2,1. 2,4

4 11 49 49 4 fi
1,4-. 1,/. 1,^. i,o

i

0,4 4,2 4,4 2 2,4 2 2 2 4 4 4 4 R111 i,t>

— 2 5 4,7. 4,9
O 1i A (\ Ci
2, M. 4, y. 2 A A A n Q 4 9

1,1 . 1 u,y. I ,a 46 46

0,3 0,8 2,8 4,7. 4,8 4,N. 4, H. 4 ,9
1 A O n Q A Q 49

0,8. 0,o. U,o. i,z

0,5 1 2,8 4,7. 4,7 4, H. 4, H. 4,7
no a n A Q 4
0,8. o,y. u,y» i

0,5 0,8 2,6 4,8. 4,8 4,5. 4,5. 2,1 An AO AQ 49o,y. u,y. u,y. i,a

0,)4 — 2,8 2 2
<

4,8. 4,8. 4,9
An An aq 49u,y. o,y u,y. • 6," 8

0,7 3,4 2 2 2,4. 4,9. 2 4 n Q (l il 1 U
i u , y . u , y . 1,1

g'
4 1,2

0,4 4,4 5,2 4,8, 4,8
Cl Ci Ci Ci Ci O
2,2. 2,2. 2,2 A O A A A A 4 fi

1 , A . 1,1. 1 , 1 • » , *J

0,)l 4,4 5,H 2,1. 2,1 2 2,1. 2,3 44 4 4 44 491,1. 1,1- ' , ' • ' ,
4

0,» 4,2 3,4 2,1. 2,4 2,4. 2,1. 2,4
/ici 40 491,4. 1

,

A . 1 , A . 1 ,

O

—
0,5 4, 3 2 2,4 2 2,1. 2,5

a O A Ci 4 9 4^1,Z. 1,4. 1,4. l,o

0,5 4 3 2 2 2 2 2,2 4 4 A A A U1 1 1,1.1,^

o,.n 4 5,2 2,1. 2,4 2,1. 2,1. 2,5
1 ^ ^ 4 A A A 4 11

1,1. 1,1. I,'»
'
i

*

0,3 4 3,4 2 2 2 2 2,2
A A A A A A A \L

. 1,1. 1,1. 1,1» 1 ,

0,5 0,8 5 '

4,7. 4,8 1,7 . 4,7. 4,8 ! 4 A A A A

0,5 4 5 4,8. 4,8 4,7. 4,8. 4,8 4 4 4 4,2

4,2 2.8 2,2. 2,2 A Q 9 4 9 \
1 , O . Z , f •

' ,;

!

'19 14 44 46 9 4 4

9,2- 0,6 4,U 2,7
;

4, H. 1,8 4,U. 4,8 2 0,9. 0,9. 0,9. 4,2 8,5

0,^ 4,2 2,4 4,5. 4,5 4,2. 1,2. 1,6 0,8. 0,6. 0,7. 4 6 7,6

0,8 4,

H

5,8 2,2. 2,2 ! 2, 1. 2.1. 2,6 ! 4.7. 4,5. 4,4- 4,9 40 12

0,9 4,8
|

5(
j

2,2. 2,2 ! 2.5. 2,2. 2,1
!

1,8. 4,U. 1,4. 1,8 40,6 42,^

0,6 1>
i

3 * 2,1. 2,4
|

2 ' 2 2,5
:

1,5. 4,1. 1,5. 1,5 8 9

0,6 1,6 4

1

[|'
!

2 2 2

i

'

'! 2- 2. %,l
;

1,2. 1,1. 1,1,1,5
1

8

1

40
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Loxia curvirostra. Linn. . . .

Sturnus vulgaris, Linn. A. . .

Glaucopis occipitalis. Ternin. A
Colaris orienta lis. Cuv. A. . .

Corvus cornix. Linn
Corvus monedula. Linn. . . .

Corvus cornix. Linn. A. . . .

Corvus monedula. Linn. A. . .

Corvus frugilegus. Linn. A. .

Corvus glanda rius. Linn. A
Corvus corax. Linn. U. . . .

Certhia lamiliaris. Linn. U. .

Nectarinia pestoralis. Temni. A
Dicaeum rubrum. Cuv. A. • .

Aracbnotbera inornala. Temra. A
Pornatorliynus montanus. Ilorsfielt!

Merops persicus. Pall. A. . . .

Buceros plicatus. Lath. A. . .

Picus viridis. Linn. U
Pieu s major. Linn, .....
[Pic us Marti us. Linn. A. . . .

Cuculus tanorus. Linn. A. . .

Coccyzus guira. Vieill. A. • • •

jCentropus pliillipensis. Cuv. A.
Centropus affiinis. Lesson. A. .

liucco Kottorea. Levaill. A. . •

Trogon Macklatii. Vieill. A. .

Crotopliaga major. Vieill. A. •

Psylopogun pyrrholophus. Miïll

Phaenicopbaeus viriderufus. Viei

Psittacus Aracanga. Gmel. A .

Psittacus Molluscensis. Gmel. A.
Psittacus amazonicus. La th. A.
Psittacus amazonicus. Lath. A.
Psittacus erytbacus. Linn. A. .

Psittacus ocîirocephalus. Gmel. A.

Psittacus leucocepbalus. Linn. A,
Psittacus A. .

Psittacus leucocepbalus. Linn. A
Psittacus Alexandri. Linn. A . .

Psittacus ponticerianus. Levail. A
Psittacus pullarius. Gmel. A . .

A.

8,5 0,8 4,7 42,6 0,7 4,)l

41,3 4,1 2,1 19,6 4 2

45,7 4,2 2,5 20,4 t 2,2

42,8 4,4 M 46,6 i .. 2,4

22 4,8 M 59 5,6

16 4,)* 3 27,8 4,2 2,6

22,8 2 4,8 37 2 5,8

16 4,6 3 28,2 1,4 2 8

24,3 2 N-,2 36 1,8 3,6

16,4 4,6 3,4 24,3 4,3 2,6

30 2,5 6,1 K8 2,4 5

5,4 0,4 4,2 8,2 0,3 4

»,8 0,5 4 8,5 0,W 0,8

5,5 0,5 0,9 8 0,3 0,8

7,6 0,7 4,J* 12,2 0,5 4,2

40,8 4 2,1 48, 4 0,8 4,9

' 9,2 0,8 4,6 14 0,6 4J
no n\e 7,8 55 3> 7,6

4H,6 4,3 3 20,^ 1,1 2,4

40,8 4 2,» 45,8 0,9 4,8

49 2 3,8 22,6 4,5 3

43 4,4 2,3 46,7 A 2

17 i
9h 2,s; 26,3 4,2 2,)f

25,^ 4,9 M 36,5 4,7 3,7

46,6 4,2 M 23,H 4 2,5

42,6 2,5 20,8
'

\ M
9,6 4 2.0. 43,5 0,8 4,8

48,^ 4,5 2,8' 28, 4 4,3 2.6

43,8 1,3 2,8 22,8 4,2 2,3

17,5 4,5 3 27,3 4,3 2,7

27,3 2,5 6,2 56,2
-'2-'

5,5

26,4 2,2 5,7jj36,8 1,8 5 .

24,8 2,2 4,6 29 1,8 »,2

21,3 2 4 |27,6 4,6 5, ;

21,6 2,4 »,6 29 1,6 3,8

20,8 2 W,6 27,8 4,5 3,8

48,8 4,6 3,6 [25,6 4,5 5,2

48,8 4,8 5,6 25,6 4,5 5 2

49,4 4,8 5,8 25,8 4,3 5,Jl

1)1 4,)t 2,8 !49,4 4,2 2,6

ik 2,5 h 9,6 4,2 2,5

8,8 0,8 4,6 42
I

0,6 4,6

I

S
o
*3
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Tarsi.
Digitus

poster.

Digitus

inlerior.

Digitus

médius.
Digitus extevior.

Hu-
me-
rus'

À 1

5 1

Latitudo.

Latitudo

ad

|B"—

.

r

>extr.

înler.

Longitudo- articuîi.

Longitudo
articulo

S

u

Longitudo

articulorum.

Longitudo articu-

lorurn.

6

!s

'Sjd

s
a

6
[

p
|

'Se

o

0.7

1

4,6 1 2,3.

1

2,5 2,2. 2,2. 5 1,2. 1,2. 4,2.

j

4,8 — —
0,8 4,8 5 2,5. 2,8. 5,2. 5,2 4,5. 4,5. 4,5. 4,e| 12 45

0,9 2,1 5,6 2,8. 5,5 2,5. 2,6. 5,9 2 2 2,2. 2,5 11,6 48,6:

1 2,1 1 2,8. 2,8 2,8. 2,7. 2,8 2,2. 2,1. 4,8. 2,1 21 29,8

4,6 2,8 9 5,1. 5 5 5 5,1 3 2,6. 2,6. 5 — —
4,2 2,1 7 1 5,8 5,8. 5,8. 1 2,5. 2 2 2,5 — —

1

4,8 3,27^ 9 5 5 5 5 5,5 5 2,5. 2,5 3,1 29,5 55

4,1 2,8 7 1.1. 1,2 1,2. 1 1,2 2,5. 2,4. 2,1. 2,5 20,5 25,5

4,6 3,2 9 5 5 5 5 5,6 3,2. 2,5. 2,5. 5,1 28 50,6

4,2 2,1 6,2 3,6. 5,6 3,6. 3,6. 1,1 2,1, 2 2 2,5 18 24

2,4 5,6 41 6 6 6,1. 6 6,6 3,5. 5,3. 5,5. 5,5 10 19

0,5 4,2 3,1 4,3. 4,8 4,1. 4,9. 4,9 4,2. 0,8. 4 1,6 6,2 7,8

0,3 0,8 2,3 4 4,6 4,4. 4,1. 4,6 0,8. 0,7. 0,8. 0,9 5,6 7

0,3 1 2 4,2. 4,2 1,2. 4,2. 4,1 0,8. 0,8 0,8. 0,8 6 7

0,5 4,5 3,7 4,5. 2,1 4,8. 4,8. 2,7 4,3. 4,2. 4,2. 4,8 8,8 41

0,8 4,8' 7 u 5,5 2,3. 3,2 2,5. 2,8. 5,1 4,7. 4,1. 4,6. 2,2 10 40,8'

0,9 4,3 2,1 2,4. 2,4 41 48,6

1,1 9 42,6 9,8. 9,1 40 8 9 6 5 1,6. 7 60 92

1 2,8 5,3 2,8. 5,5 2,8. 3,1. 5,7 2,8. 1,9. 4,6. 2,1 — —
0,9 4,8 2,8 4,8. 2,8 1,8. 2,0. 2,7 2,1. 4,8. 4,5. 2 — —
4,1 2,8 5,8 2,6. 1,1 2,6. 5,5. 1,1 3,1. 2,1. 4,8. 2,1 21,7 29,3

4 2,3 5 2,8. 2 6 5 2,8. 2,8 2,2. 2 4,8. 4,6 48 48,2

4,2 2,9 5 3,6. 5.1 1,2. 1 5,8 2,6. 2,6. 2,1. 2,1 48 45
|

4,9 1,1 6,6 1,8. 1,5 5,6. 1,8. 1,5 5,8. 5,1. 5 5,2 25 20,5

4,2 2,6 6 3 3 1 5,6. 2,8 2,1. 2,1. 2,2. 2,2 46,8 45,

1,» 5 2 3,1. 5,1 5,1. 5,1. % 2.8. 2 8 2,1. 2 45,6 4 7,8

0,6 4,8 4,8 2,2, 4 6 4,8. 4,5. 4,8 1,6. 4,2. 4 4,1 45,1 45

4,2 3 5,4 5,9. 5,9 1,5. 1;5. 1,5 2,9. 2,9. 2,7. 2,7 20,5 49

0,9 2,3 5,8 2,9. 5,8 2,9. 2,9. 1,5 2,1, 2,1. 4,9. 2,1 45 48

4,2 2,8 1,8 1,4. 5,8 1,4. 5,8. 5,8 2,6. 2,6. 2 2 47,1 46,2

2,9 7 6,7 5 7 6 5 8,5 1,2. 5,1. 3,2. 6,5 56 16

2,8 6,8 6,5 5,2. 0,0 6,2. 1,8. 7 6,6. 3 5,1. 6,8 51,6 12,3

2,1 5 6 6 5 1,5. 1,8 1,8. 5,2. 5,1 27, 2,2. 2,1, 1,5 26, 55,6

2,4 5,2 5,2 5,8. 1,6 1,6. 5 1,8 2,7. 2,4. 2,1. 5,8 25 51

2,3 5,1 5,6 1,2. 5 5 1 5,8 2,9. 2.5. 2,6. 5 26 51

2,1 5,6 5,2 1 1,6 1,6. 5,6. 5,1 2,1. 2,4. 2,5, 5,2 25,6 50,8

^4,8 1,1 1,1 3,6, 1 1 5,3. 1,8 2,3. 2 2,2. 5,9 22 26,5

4,8 3,6 1,5 3,5. 1 1 2,8. 1,2 2,2. 1,9. 2 5,2 22,1 26,5'

2 1,1 1,8 5,8. 1,5 1,5. 3,8 .5 2,1. 2 2,1. 1 22,1 26,8

4,6 3,1 5,1 2,8. 5,5 3,3. 2,7. 5,8 1,8. 4,7. 4,7. 5,1 46,6 20

4,6 3,6 3,6 2 7. 5,5 5,5. 2,8. 1 2,5. 4,8. 1,8 5,5 46,1 20

0,9 2 2,5 4,6. 2,1 2,4. 4,8. 2,)l 4,5. 4 4,2. 2 9,» 40,8
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Psitlacus viritlissimus. A
Psiltacus ervlhacus. Liun. U, . . . .

Crax Alector. Linn. A. ...... .

Grax Alector. Linn. A .

Pénélope ruficeps. A
Pavo cristatus. Linn. A
Meleagris gallopavo, Linn. A
Numiila meleagris. Linn. A
Phasianus gallus. Linn. A
Phasianus rolchicus. Linn. A . . . ..

Phasianus colchicus. Linn. A . , . .

Argus giganteus. Temm. A
Crypturus coronatus. A
Tetrao u rogallus. Linn. A
Tetrao médius, Meyer. A
Tetrao tetrix. Linn. A
Tetrao tetrix. Linn. A
Tetrao lagopus. Linn. A .

Tetrao bonasia. Liun. A.
Tetrao bonasia. Linn. A
Tetrao urogallus. Linn. U
Perdrix coturnix. Lath. A
Tinamus vermiculatus. Temm. A . .

Columba domestica. Lina. A
Coluinba domestica. Liun. A
Columba domestica. Linn. A. . .

Columba domestica Linn. A
Struthio Camelus. Linn. A-
Casuarius Novae Hollandiae. Lalh. A
Casuarius galeatus. Vieil. A
Otis tarda. Linn
Vanellus vulgaris, mas. Bechst. A .

Vanellus helveticus Briss. A . . .

Charadriusmorinellus, jun- fem.Linn. A.

Charadrius auratus, fem. Suckow.
Haernatopus ostralegus. Linn. A . .

Dicholophus cristatus. Illiger. A. •

Dicholophus cristatus. Illiger. A. .

Grus cinerea. Bechst. A r

Grus ciuerea. Becbst. A. .... .

Ardea purpurea, fem. Linn. A. . .

Ardea cinerea, m. Lath. A

Os femoris. Tibia.

Itudo.

o
-a
a

o
-s i-î

P >>

6

&
ns ' o

S

|Longi Crassi * S
'3c
a
o
*a :

Crassi

•J3 s

j -

10,6 0,9 4,8 15,3 0,7 4,8

21,6 4,8 )*,6 29 4,)* )*,8

53 5,5 4 0,)* 80 k 8

57 5,4 40 81 M; 8,3
35 5,2 5,)J )*6 2,)* M

854 5,3 41,3 81 3,8,

52 5,5 11,8 77 k 10

33, U 3,5 7,8 50,5 2,s: 5,8
37 3,)* 7,3 )*8,3 2,8 5,8
39 3,)* 6,8 kl 2,3

38,6 3,5 6,7 )*6,8 2,3 )*,8

h8 5
V

9 70 3,2 6,6
22 2'

k 30 4,6 5 .

1,8 8,5 55 2,8 6,8
5*3 3,8: 7,2 54 2,5 5,2,

3)* 2,8 6 m 2,1 )*,5
:

30 2,6; 35 2 5,6
26 2,2 )*,)* 53 1,8 3,3
23,>* 2 3,5 29,)* 4,6 2,5
23 4,9 3,8 30,6 4,5 2,9

;

50,6 k 8,ît 61,3 2,8 6,6
46 4,2 49 4 4,8

26 *,* 36 2 3,)*

!
49 4,9 3,8 2)*,

5

4,5 3

48 4,8 3,6 2)* 4,5 3

46 4,8 3,)* 22,5 4.5 2,8
16,)* 4,6 5,* 22,6 4,)* 2,6
422 20 H 209 42 34

95 42,5 29,5 484 9 20
,

75 44 22 437 6 18

5)1,6 6, H 4)*,

2

94,)* 9,3*.

46,7 5,8 30 3 2 8

46,8 4,5 3,4 30^,2 4,4 2,7

45,)* 4,2 2,8 23,)* 4 2,4

46,8 4.3 3,1 27,2 4 2,»,

, 20,2 22 )4,7 35 4,6 3,5

39,)* 3,5 8,8 9)* 3,2 6,?*

)*0,3 k 8,6 96 3,6 6,8

5 k 5 40,8 448 k 9,)(

60 5 14,3 430 )* 40 ;

39,)* 3 6,2 72,4 2,5 5,J*.

U2,H 3,)* 7,6 98 2,8 6

i
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H

2,3. 2,1. 2,» 4,5. 4,1. 1,2, 2,» 4 4 » I

-1,8

8,8

5,» » 5,» 5,2. » 5,6 3,». 2,5. 2,5. ».6 1

8 3,8 11,5 12,». 9,)i 12,8.10,». 9,» 8,». 5,». 5 0,5 K 7 i

3 M 8,8 12 12 9,3 1» 41 9 9 6 5 5,5 O 3 60 1

8 2 ,5 »,» »,8 7,2. 5,8 7,6. 6,8. 5,6 5,». 5,2. 5,2. 5,8 26

3 * 9,8 8,8 14 9 42,». 9',8. 8,8 8,8. )J,8. »,5. 5,8 58 5» 1
3 M 9,8 8 44 8 12 9 8 9 5 » 5 53

^ 3 5,8 6,3 7 6 5 — — >JU, 55 1
» * 8 6 7,5. 6,5 8 6,5. 6,5 5,5. 5,5. 5 »,5 55 52 i

2,6 6,1 »,6 7 6,6 7,8. 6,». 5,8 5,8. 5,5. 5 » 53 5 50 i
2,6 6 »,5 7,2. 6,6 8 6,5. 5,8 5,8. 5 8. 5,4. 5,9 55 29 2 i

' il

5 3 6,8 8 40 8 419 8 8 »,5. 5 5,5 »5 »5,5 i
3, M 3,5 5,». » 5 » 5,9 5,8. 2,». 4,9. 2,5 48 19 5 H

5 3,» 6 7 10 7,5 11 8,5. 7,5 7,5. »,5. » »,5 55 52 5 h
3 2,8 6 6 9 6,6 10 7,5. 6,6 6,6. 5,9. 3,». 5,9 »7 V6

2,» 5,3 »,5 7,1. 5,3 8,5. 5,8. 5,2 5,2. 5,4. 2,6. 2,8 57 56

1 1,8 »,2 2 8 5 3,2 5,6. 5,8- 5,6 5,6. 4,8. 1,8. 2,5 29 28 «

3 1,8 3,8 3 5 » 6 »,8. » » 2,5. 2 2,7 25 2

1

1 1,5 3,2 3 »,6. » 5,5. » 5,8 5,8. 2,4. 1,9. 2 24 5 20 8

1,3 3 2,6 »,2„ 5,6 5,2. »,2. 3,8 5,2. 2,4. 4,9. 2
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if 2,» »,» 5 3,6 5 » 5,2 » 2,8. 2 1,8 2» zo

1 1,8 3,» 5 » »,8. 3,» »,6. 5,6. 5,» 2,8. 4,8. 1,8. 2,8 A u 2»

3 1/. 5,» 5 2 »,8. 3,» »,». 5,6. 5 2,8. 4,8. 4,8. 2,8 19 25

3 1,8 3 5 »,8. 3,» »,». 5,6. 5,» 2,8. 4,8. 1,8. o o2,6 18 22

2 1,8 3,» 5 »,2. 3,5 »,2. 5,». 5,5 2,8. 4,8. 1,6. 9 II 19 22

13 29 55,5.22 43 on K A O4 9,0. 1 A ft c0,ô.

8 22,2 22 »,2 25 44,2. 8 48,». 6,2. 5,6. 2,»

1 413 23 1» » 6 22 46 10 17.». 6,». »,». 5,8

8 »,2 11,»' 10 »,5 12,». 7,2. » 8,4. 5 2,4. 1,8

9 1 2,8 1 8 »,7. 5,» »,6. 5,6. 2,8 5,6. 2,5. 2 1,8 27 52 1
1 2,7 4 8 »,8. 5,8 5 5,8. 2,8 5,8. 2,6. 2 4,8 2» 25 1

r> A Q
8 o,y 2,3 2,7. 2,5 5 2,7. 2,2 2,5. 4,6. 4,». 4 17,6 48,»

9 1 2,7 5,8. 5,2 »',2. 5,2. 2,8 5,2. 2,4. 4,8. 1,8 22 25,»
1* 3,6 »,8. 5^6 5,8. 5,8. 5 »,2. 2,6. 2,2. 2,2 55,2 5»,6

2. 2,» 6,3 2,3 5,2. 5,2 10 6 »,8 7,». 3 2,». 5 »7 »6

2,6 6,3
10

3,1 6,2. 6,2 41 7 5,2 7,6. 3 2,5. 3,2 »7 »6

3,6 6,6 n \% 16 40 8,» 4 4 7,2 5 5 90 40»

3,8 10,2 7,» 4»,». 45 17,3.40,8. 9,» 42,8. 7,». 5,6. 6 108 42»

I
2,5 5,8 19,7 18,5.45,7 46,». 17 14,8 40,8.40 8,6. 7,6 62 74,2

5 2,7 7 16,» 47,2.43,4 45,». 46 4 1,4 14,4. 9,5. 8,4. 7,» 81 95
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Ardea egretta. Linn A
Ardea garzetta, m. Liun. A
Ardea comata m. Pall. A. . . . . .

Ciconia leucocepliala. Gmel. A. . . .

Platalea leucorodia. Linn. A
Platalea leucorodia. Linn. A
Ibis falciuellus, m Temtn. A
Ibis leucos, m. Temm. A
Numenius arcuatus, m. Latb. A . . .

Numenius phaeopus, m. Latb. A . .

Scolopax rusticola, ni. Linn. A. . . .

Srolopax rusticola. Linn. U
Scolopax gallinago. Linn. U
ÎScolopax major. Linn
Limosa melanura, f. Leisler. A. . . .

Limosa ru fa. Briss. A . .

Tringa alpina, rn. Gmel. A.
Calidris arenaria, f. Illig. A. .

Macbetes pugnax, f. Cuv. A. . . .
•

Macbetes pugnax, m. Cuv. A
Totanus calidris, m. Becbst. A. . . .

Actitis hypoleucOs. Brebm
Actitis hypoleucos. Brebm
Himantopus rufipes, m. Becbst. A . .

Recurvirostra avocetta, m. Linn. A .

Parra cbavaria. Linn. A
Parra cbavaria. Linn. A. ..... .

Crex pratensis. Bechst
Gallinula porzana. Latb. A. . . . . .

Porphyrio smaragdina. Temm. A. . ,

Fulica atra, f. Linn. A.
Fulica atra. Linn. A ,

Glareola austriaca. Gmel. A
Pboenicopterus ruber. Linn. A. . . .

Podiceps cristatus, f. Latb. A. . . .

Podiceps minor, f. Latb. A. . . ^ .

Podiceps subcristatus , f. Gmel. A. .

Colymbus arcticus. Linn. A. . . .

Colymbus septentrionalis. Gmel. A.
Uria antùjua. Pall. A
Uria Brunnicbii. Sabine. A. . . .

Ombria psitlaculla. Escbholz. A . .

Os femoris.

o
"S

6 o
tu s >.

bO «
a
o

PS

Ô

Tibi

39 3 A 7 u (

/ , n 404 9 K
2,5 5,Jf

27,5 2 *i 66 2 &

25 A S x a0,0 4,8 3,6

32 3
•7 1 11 S 9 02 3,3 0,0

36 \ 9 7 Q7,8 80 2,8
te f;
0,0

28 >î u a x00 9 A
2,4

ii 9

29,2 9 7 / 59 2,5 5,5

27 9 9 50,6 gA

20 A Q1,5 Z fïO,0 36 ^ fï
4,6 2,8

20,8 A Q1,8 X
30,2 4,8 3,2

49 A 7
3,J| 27 a n

4,6
9
2,8

4)f,8
A 9 9 e 23,8 4

4 7,6
A 1i 9

*,8 26,5 2,2

49,6 A Q1,0
X r>
•5,8 )|6 4,6 3,2

45,2 A 9 9
<S8 25 A

1 9 9
2,2

9,6
f» nU,y 4,8 47,2 0,8 4,6

40, U
flu,y 2 20,H 0,7 r 4,6

43,5 A 9 26,

U

fl Q 9 a

46,5 A 11 Xo,2 34,3 A 9 9 ii

4W-
A X1,3 9 r\2,9 30,8

A A
1,1

9 11

9,3
fl QU,9 4,8 46,2

A
0,8 4,^

9,6
f» Qu,y 4,8 46,8 0,8 4,5

46 A XV 3,6 59 4,5 2,6

46,8 4,8 Jf,6 k 9 4,6 3

54 5,8 2,Ji 9)1 M 9,8

54 5,8 42,2 94 9,8

20 4,5 2,8 27 4,2 2,2

47 4,M 2,6 2^ 4,4 2,4

29 2,3 »,8 50 2 M
25,5 2,3 5 M,6 4,9 3,8

25,6 2,3 5,3 K5,2 2 tt,6

44,8 4 2,4 20 0,9 4,8

5,3 44 468 3 7

20,5 3 6,6 48 2 5

4,6 3,)* 25,8 4,2 2,8

4,8 3,6 34 4,3 2,8

22,2 3,8 V 56" 2,8 5,5

48,3 3,8 6,6 55 2,8 S,»

23,3 2,3 V 38,5 4,9 3,7

42,6 4,6 2,)i 22,« 4 2

45 2,6 25,4 1,2 2,5
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^ m Digitus Digitus
TT ,,ii li- M

1 a r s 1

interior. médius.
Digitus exte.nor. ra e-

C

PQ Pa rus.

o o 6 6
o «J

itud cul.

g Longitudo Longitudo articu-
I _2

na
5

j£ "Se "5d

ri
C t-

O ri

C -M
O

s*

arliculoru ni. lorum. o o
ri ri ri «

ri

5 2,7 6,3

;

4» 16 12 1», 6. 4», 6. 10 41 9 7 r 6,2 68,2 83

1 2 »,» 42,» 12,6. 9,» 11,1.41,1. 7,8 9 7,2. 6 5,5 »8 57

5 4,6 3,5 41 9,5, 7,» 8,1. 9,». 7,8 5,». 5 »,8. »,6 56,2 »4

2 5 7 40 43,8.10 1»,8. 9,2. 7 '41,3. 5,8. »,8. »,8 70 86,2
? 2,7 6,8 41 15 10 15 11 8 41,3. 7,3. 5,8. 6,2 65 75

j
2,5 6,2 4 4,2 4»,». 9,»

42 10-
1»,8.10,». 7,6 44,3. 6,8- 5,6. 5,8 6» 72,5

S 2 »,6 41,1 10,6. 10, 6\ 8,5 8,7. 6 »,8. 5,8 »5 54

2,» 6,2 44,» 41,». 9 11,8.10,4. 8 8,8. 5,6. »,5. 5,6 52 60
>, 4,8 »,6 K,8 8,8. 6,1 8,6. 5,7. »,8 6,6. »,». 3,». 5,» »7 52,2

|
— — 3,6 6,1. M 6,1. »,6. 3,5 »,8. 3,2. 2,2. 2,2 32 56

!i 4,6 3 M 6 »,8 6,6. 5,2. »,8 »,5. -3 2,». 2,7 25,» 28,»

j V 5,2 3,8 5,2. » 6 5,2. »,6. »,» 3,8. 2,8. 2,3. 2,5 23,2 26
i 0,8 2,5 3,2 5,». »,8 5,». »,5, »,3 3,7. 3 2,8. 2,7 47 18

!

4,2 2,

M

5,8 5,7, 5 6,2. »,9. » » 3,4. 2,8. 2,9 —
5,

H

5,8 7 6 6,8. 5 »,» 5,2. 5,7. 3 2,2 30 33,4
4 2,2 5,6 5,8, 5 5,». »,». 3,8 3,8. 2,8. 2,6. 2,7 47,» 49,»

;
o,8 4,7 — 5,7. 5,2 5,7. 2,5. 2 2,7. 2 4,5. 4,» 42,8 43,6

0,7 4,6 — 5,6. 2,8 5,6. 2,7. 4,9 2,6. 4,8. 4,5. 4,5 43,8 45

0,9 4,9 2,3 5 »,8 »,8. » 3,» 3,6. 3 2,3. 4,8 49,» 21,8

4,1 2,8 2 5,6. »,8 5,». »,6. 3,8 3,8. 5 2,». 2,2 23 25,8

;

1 2,2 5 5,8. »,» 6,2. 3,8. 2,8 » 2,8. 2,3. 2,4 48,2 21-8

0,6 4,8 2 5 2,6 3,». 2,8. 2,6 2,5. 1,9. 1,». 4,» — —
0,7 4,8 4,8 3,2, 2,9 3,». 2,6. 2,3 2,7. 4,9. 1,». 4,» —
4,5 2,8 — 7,». 5,8 7 5,7. » 5,5. 3,7. 3 2,7 26 28,8

4,4 2,8 — 8,2. 5,8 8,6. »,8. 3,6 5.6. »,2. 3 2,6 52 33,»
I 5,8 41,5 48,5 21,8.18,5 21,8.47,6.16,3 46,3. 40,8 .9 12,8 96 106

) 5,» 41 46,» 20,6,16,» 21 17 45 45 40,8. 8,8.41 404 112

4,5 2,6 5 6,4. »,2 6 »,». 3,6 » 2,8. 2,». 2,» — —
|

4,4 2,2 3 S 7 »,8 6,8. 5 » h Qf ,o. 2,8. 2,3. 2,8 46 4»,»

2,4 42,» 4»,2.14,5 1» 10,6. 8,8 40,2. 7 5,8. 5,8 29 28,3
' 4,6 »,6 9,6 15 44,7 12,2. 9,8. 10,6 40,6. 5,6. »,8. 7,2 35 32

4,9 5,2 9,6 15 44,7 12,5. 9,8. 14 11 6,5. »,9. 7,8 33^» 30,2

( 0,9 2,5 4,8 2,2- 2,2 5 2,2. 2,2 2,2, 4,3. 4,5. 4,3 48 22

: 2,8 9 4,8 17 15,2 22,2. 8,8, 5 42,». 41,». 5,8. » 9» 402
' 4,7 W,7 5,» 10,6. 9,6 9,6. 7 7 41,8. 5,6. »,8. 6,2 »9,5 »5

'. 4,2 2,8 2,8 6,7. 6,7 7,6, 5,2. 5,2 8,5. 3,8. 3,2. 3,5 2» 24,5
' *1,2 2,6 2,8 7,2. 7,2 7,8. 5,». 5,» 8,8.

4», 7.

»,6. 3,». 5 34 29,8

2 5,2 6,» 20,».44,» 17,». 11,». 10,» 9 7,9. 8,8 69,3 55,»

^ 4,8 3,7 49 9,5 15,8. 9 8,8 43,8. 7,6. 6,5. 9,» 65 52

2 3,6 7,» 7,» 8,5. 6,5. 6,4 6,8. 5,2. »,». »,6 »3 33,5

4
"

4,8 5 M »,3. 5,6. 3,6 3,6. 2,7. 2,7. 2,7 23,2 48

| 4 ,2 2,6 5 5,5 6,2. »,». »,» »,6. 5,6. 5 5,6 2» 22
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B-|T) lorhamphus crisla I ellus

[Mormon cirrhatus. ïlli^. A. .

jMorrnoù cirrhatus. Illig. A. .

Mormon glacialis. Leach. A
Mormon glacialis. Leach. A
Aptenodytes potagonica. Forster
Aptenodytes potagonica. Forster
jPodoa surinamensis. Illig. A.
IProceilaria capensis. Linn. A
Larus argentatus, f. Brunn. A
|Larus tridactylus, Lath. A .

jLarus canus, j un. Linn. A? .

jLarus islandicus. A. .

Larus marinus. Linn. A. . .

[Larus ichthyaëthus. Pall. A.
[Sterna hirundo, m. Linn

?
A.

Pelecanus crispas, m. Bechlst
[Pelecanus onocrotalus, Linn. A
Pelecanus onocrotalus. Linn. A
jCarbo graculus, f. Meyer. A.
^arbo cormoranus. Meyer. A.
jCarbo pygmaeus, m. Ternm.
jCarbo africanus. Brandt. A.
|Tachypetes aquila. Vieill. A.
jSula piscator. A.
Phaeton phoenicurus. Vieile.

Phaeton phoenicurtis. A. . .

Plotus melanogaster. Yieill.

[Cygnus musicus A
!C)gnus olor. Linn. A. . . .

Cygnus Bewicldi. A
Anser albifrons. Linn. A. . .

Anser albifrons. Linn. A. . .

Anser leucopsis. Temm. A. .

Anas tadorna. Linn. A. . .

Anas fuligula. Linn. A. . .

Anas ma ri la. Linn, A. . • .

Anas marila. Linn. A. . . .

Anas claugula, m. Linn. A.
Anas clangula, m. Linn. A.
Anas claugula, f. Linn. A. .

Anas boschas. Linn. A. . . .

ndt

Os femoris. T i h i a.

d d o

- ^
d

s

o

ES

O

S %
d

Longi |Longi
e>3

Latit coni "?r

o
M

45,6 1 K 2,6 25 1 2 2,5

21,8 2 3,8 53,2 1,5 3,8

20, ,6 4,8 Jt,1 54 1 5 5

49 1,7 3 6 130,4 1,0 2,8 "

—

19,6
—

1,8 5,6 50

4—
4 6 2,8—

—
— f

—
|48,6 1 2 2

46 1 6 !32 1,0 2,8

25,5 2,)f 5 2 H,6

47 1,6 31 4 Jt 3

49 1,7
1
36 1 16 2,8

29,2 2 8 5,8 154 9 U 5

29,8' 2,8 6 2
7

56,6 2,2 5,2

27,5 2 k K 9O , A 56 9,4,0 5,2

44,2 1 'i 1 9 47,8 0,9 1,8

58 7,6 4 7,Jl |80 6,6 40,8

5U,5 6 15 2 76 5 6 40,)t

55 6,2 4 5 2 84 5.6 40,2

26 5 8 \%7 2 6 5,8 Il OHA

25,5 5 7 6 8 5,9

48 2 2 h 6 127,

W

1 5 5,1

16 2 4 5 9 25,8 4 H1
j
ft 2,8

! 50,5 A Q %
—

!'2H -i ri
1 ,u 2,8

[23,6 4 Jl 2,»

2)4,6 2 7TV 5 38 9 3 Jt,8

4 3,Ji ,92 9,8

)J5,2 5 I 1 ,/r
j

83,5 )j 8,8

H5 k 9 1 1 81 )4 9,b

50 3,)i 7,6 H8,6 2,8 6,6

29 5 7 )I8,6 2,7 5,8

28 2,8 6,8 H7,2 2,7 5,8

n 2,8 5,6 W2 1,8 n,u —
49 2 Jl

! 29,2 4,3 5,6

24,2 2,3 )4,6 32,8 V 3,8

2 4,8 Ji,8 I3tf 4,5 5,7

21,8 2,2 5
|

5 2 4,6 5,8

22 2,5 5,2
!

31,2 1,6 3,8

49 2
1

28,2 1,)* 3,)*

25,5 2,5 5,)J 56,3 9 9

1

»>5
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Ta rsi.
Digitus

l|

poster.

|
l)i gît us

inlerior.

D 1g 1 1u s

médius.
Digitus exterior.

Hu-
j

ine-

rus* | !

o

M

° j o

B"*i s
Longitude jLongitudp articu-

-

°
I

'5c

E

"Sic

et

j s
^

H
articulorum. lorum. p

1 1,2 2,5

v

5 —
i

i 6 — — 1,8. — —- — 23,2

j

20,5

7 2,2 3,8 5,8 6,8 i 7,6 6 6,1 6 1,4, 5,6. 1,8 3)1,3 28

l 2,4 H 5,8. 6,8
,

7,8. 5,8, 6 6,1. 1,5. 5,9. 1,8 32,1 26,5

1 4,9 3,5 1,9. 5,8 1 6,5. 5,1. 5,4 5,1. 3,8. 3,6. 1 34 26

4,9 3,8 5,1. 6 ! 7 5,1. 5,'l 5,5. 1,4. 3,8. 1,4 32,5 26,6

41,6 3 41 9,1 41 40,2. 8,2 11 7,5. 5,9. 5,7 )19,5 58

•2 40,8 13,7 — 43 8,8 [43,2. 9,8. 7,8 9, H. 6,7. 5,6. 5,1 — —
4,8 2,7 1,5 5,6. 5 5,8. 1 1,1 )l,1. 2,6. 2 3,2 — —

k l,Jf 3 1 9,8. 7,8
|

9 5,8. 5,8 7,6. 6,6. H,6 1,6 38 57

9 4,8 1,8 2,8 8,6. 8,1 1)1,2. 6,8. 5 7,8. 5,8. 1,8. 1,6 58 67

2 1,2 3 6,4. 6 7,2. 5,1. H,

8

5, H. H, 5. 5,8. 5,8 )10 )!

Vf 5,6 2 6,2. 6 7,6. 1,8 5,8 5,6. 3,8. 3 3 )12,5 )t9

2
' 2,2 — 8,8. 8,6 41 7,2 6,1 6,8. 5,8. 5 5 64 66

2 2,2 5? 2,8 9,8. 9,2 11,8. 7,6. 5,8 8,8. 6,2. 5,3. 5,1 75,)i 82

2,1 6 40,2. 9,1 12,2. 7,8. 6,2 9,1. 6,6. 5 5 65 7)1

fc 0,9 1,8 2 2,6. 2,1 {
3 2,2. 2,2 2,1. 2 1,5. 1,5 2)1,2 28,)!'

C 6,2 15,6 18 20,3. 16, 1 23,1. 47, 8. 4)*,

2

17, 8. 4)1, 2. 11, 5.11,)l 458,2 180
c 5,2 9,8 17 19,2.15 2 4,4.4 7 ^2,2 16, 8. 12, 1. 10, 5. 40,

5

151 16)1

7 5,9 11,2 48,1 48,1.45,2 20,8.46 45 15, 1, 11, 8, 11 11 1)15 166

7 2,8 1 44,3 11 10 41 40 9 11 40,5. 8,2. 9 68 7)1

2 3,4 1^1 40,6. 8,8 40,2. 9,8. 8,6 44 40 8,4, 8,3 69 75,5

7 2,1 5,

H

M 7,2. 6,6 6,8 6,7. 6,4 7,2. 6,8. 5,8. 5,8 39,5 1o
|

l 1,8 8,2 7 6,2 6,3. 6,3. 5,8 6,6. 6 5,2. 5,2 59 )11,5

5 3 5,8 ;à 6,8. 7,8 7,6. 8,8. 8,8 6, H. 1,9. 1 6,2 80 9)1
|

7 3,6 5,6 8,2 8,8. 8,1 7,2 8,8. 858 7,6. 7,2. 6 6,2 69 76,5j

L 2
'

3,6 6 8,2. 7,1 7,6. 6 5,9 5,6. 1,6. 1,1. 1,8 17 50,2

: 2,1 3,7 6 8 7,2 7,6. 5,6. 6 5,6. M ,8. 1,|. 1,8 — —
: 2,8 6,6 9 9,6. 9 9 9 7,8 7,8. 7,8- 6, 1. 6,6 58,5 51

s 1,6 11,6 h;n 27,6.20,5 27,6.48 4)1,6 22, 1. 1)1,1. 11, 2. 11,

2

127,2 128

û 8,1 8,8 25,6. 19, 1 2)1,8.47,6.45 18,2.1)1 12,)l.12,)i 125 117

1,2 9,6 8,3 25 17 23,8 16 13,6 19 12,8.10,2.40,2 115, )1 113

3 b,/
t;O 12 8 12 8 6,2 9,8* 6 H, 2. )1,8 61 59

2,8 6,7 5 11,6. 7,6 ,11,6. 7,6. 5,8 9,5. 5,7. 1 )1,6 59 58

i 2,8 7 3,8 10,2.- 6,8 |l0,6. 7 5,6 8,8. )l,8. 3,8. 3,8 57 55, 1

2,2 5,6 9,8. 7,8 ,40, H. 6,2. 5,8 8,3. )1,8. 3,8. 1,8 )17,3 15

1,8 3.6 5 9,1. 7,1 i 9,4. 6,8. 5,8 7,8. 5,8. )1,8. Ô,)l 35^1 31
•+>

2 H,

2

5,8 11,2. 7,8 ,40,7. 7,8. 6,6 8,8. 6,6, 5,)1. 5,8 39,5 5)1,2

t 2 1 6,6 11,8. 8,2 44, 1. 8 6,9 9,3. 6,9. 5,)1. 6,2 H0 55,2

(i 1,8 3,8 5,5 12,2. 8,8 'l4,6. 7,8. 7 9,1. 6,6. Ô,)l. 6,8 36,5 31,6

1,9 3,8 5,8 13 8,8
!

12, 2 8. 3,7 9,8. 7,3. 5,7. 6,6 38 53

t> 1,8 5,1 5,2 40,7, 7,2 10,2. 7 6,5 8,1. 5,8. 1,2. 5,7 30,8 26
c
) 2,2 M 5,8 9,6. 7,6 9,8. 7,2. 6

!.

8,2. 5,7. 1,2. J4,8 H5 57 ,5

I
' $
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Anas acuta. Linn. A
Anas rufiaa, m Pall. A. . .

Anas Pénélope, m. Linn. A.
Anas clypeata, m. Linn. A. .

Anas creccà, m. Linn. A. . .

Anas ferna, m. Lin. A. . .

Anas querquedula. Linn. U.
Anas . . .

|Anas fuse a. Linn. A
jMergus alhellus, f. Linn. A.

Os f«

a
o

24

23

19,)*

18,3

n
20,6

20,6

20

25, )4

46,3
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2,Jf
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1,6

2,2

2,4

2

3

2

MM
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3,Jf

)f,2

M
3,6

5,6

)f

T i Lia.

3»

35

33

29,3

25,6

5H

32,6

30,5

h Si

2k

4,8

4,8

M
4

4,6

4,8

4,H

4,X

o

-, s!

3,

H

3,6

2,8

2, )f

3,8

5,2

3, )f

5

3

Beinerkung. Der Buchstabe A bezeichnet die Skelette avis «lem Mnseaitl

Akademie.—U die der Uni versitat.
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Tarsi.
Digitus

interior.

Digitus

médius.

articulorum.

9,JJ. 6,J*.- 6

40,)f. 7,8. 6,8

8,6. 5,8. U,B

8,2. 5,6. 5

6,2. U,6. 3,3

14,2. 8 6

8,5. 5,9. 5

8,2. 6

43,6. 9,6. 8

8,2. 5,6. 5,%

Dîgitus enterior.

Lougitudo articu-

lorum.

7,3.

6,8. »,7. )f,8

TT ,,Hu-
es

mé-
rus. P

o O
<-Q

.tj
-bc

G C
oo •

38,6 35,2

)42 37

37 34,8
• 3)1,5 29,2

38 33,6

38 3 2, k

35,Jf 30,2

28,H 23,6





ZNEITE TABELLE

ENTHALTEND

DIE

£J ÏGE EINES JEDEINT KNOCHEn's , AUSGEDRUCKT

J\ HEILEN DES MITTELFUSSKrVOCHEINSjSODANN

BA VERHLELTNISS DER KNOCHEN DES SCHEN-

KE S , DES SCHIENBEINS UND DES MIÏTELFUSS-

KffpCHENS; DER ZEHEN DER GLÏEDER JEDES DER
DBîI VORDERZEHEN, UND DER ERSTEN GLIEDER

ALLER VIER ZEHEN.
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Lange der Fiua-Knochen, in Theil«

des Mittelfussknocliens ausgrdriickt.

Vultur fulvus, 2

Vultur Papa
Cathartes percnopterus
Falco peregrinus
Falco aesalon • .

Falco tinnunculus
Aquila fulva, jun
Aquila imperialis
Aquila maculata
Aquila albicilla

Gypogeranus serpentarius. . . .

Strix aluco

Stvix ceylonnensis .

Strix uralensts

Strix nyctca. 2 . .

Strix nisoria • . .

Strix?

Lanius excubitor . . .

jOcy pterus leucorhynchus
jlrena puella. . •

jCeblepyris papuensis
jBombycilla garrula. 2

[Edoliiis remifer
Turdus
Lamprotornis cantor

j

Ixos psidii

Ixos perspicillatus .

ïbiinalia tboracica

Pitla cyan vira

jiYIyothera loricata

Philornis Miilleri

iVJyophonus ineJallicus

iJVialurus marginalis
Gracula religiosa

Paslor Jalla

Saxicola œnantbe et rubetra, 2.

Sylvia pboeuicurus ettrochilus, 2.

Regulus ignicapillus. .....
Motacilla alba et llava, H. . . .

1,32

0,95

0,9 H'

4M
4,48

4,21

4,03

4,25

|

0,96

4,26

'o,M
N,27
4,2»

4,56

,4,68
! 2,03

[4,60
I 4,00

4,47

4,^6

4,20

4,26

4,43

0,89

4,45

4,02

0,78

0,86

0,77

0,9»

4,20

0,7»

0,73

4,14

0,91

0,66

0,69

0,58

0,74

4,76

4,64

4,53

4,74

4,55

4,50

4,35

4,58

4,33

4,60

4,09

4,68

4,72

2,00

2,45

2,57

2,)I0

4,55

4,74

1,86

4,58

4,75

4,7»

4,»5

4,67

4,»8

4,50

4,JH

4,52

4,57

4,59

4,50

4,28

4,60

4,»8

4,54

4,21

4,49

4,5^

0,29

0,20

0,26

0,»0

0,50

0,25

0,25

0,55

0,27

0,36

0,06

0,27

0,2U

0,30

0,32

0,38

0,35

0,35

0,54

0,U2

0,»5

0,»3

0,50

0,34

0,JM

0,X0

0,35

0,JH

0,28

0,56

0,»2

0,27

0,33

0,)|6

0,^2

0,25

0,31

0,37

0,32

6C

0,^2

0,»»

0,53 0,

0,62

30

59

27

,58

12

;»7

0,»9

0,55

0,60

0,71

0,51

0,»2

0,5»

0,50

0,55

0,55

52

a

70
4,0»

0,80

0,84

0,»0

0,63

0,5H

0,68

0,24

0,56

0,53

0,70

0,75

0,90

0,61

0,72

0,92

0,82

0,82

0,90

0,85

0,72

0,81

0,77

0,62

0,70

0,58

2 0,72

,50 0,70

32 0,62

,59 0,ô5

58 0,85

»2 0,80

.3» 0,60

,38 0,62

>,»0 0,60

^3 0,65

S

0,52

0,60

0,^6

0,75

0,5 H

0,56

0,56

0,»2

0,56

0,50

0,1»

0,»»

0,38

0,50

0,50

0,60

0,65

0,1*5

0,68

0,72

0,6»

0,66

0,6»

0,^8

0,66

0,58

0,H6

0,»8

0,)i»

0,50

0,5»

0,)|0

0,»2

0,74

0,50

0,»»

0,»2

0,»6

0,52
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Anthus pralensis, 2.

Eu ry] ai mus. cucullatus
Kitta thalassina

Cypselus a pus, 3

Hirundo rustica

.Caprimulgus europaeus, 3. . . .

[Alauda arvensis et arborea, » .

Alauda tartarira

Emberîza nivalis et citrinella. 2

Parus a ter et palustrls, ». . . .

Fringilla canari a, coelebs, canna
bina,mpntifringilla, cb loris, cir

trinella , domestica. 40. . . .

Fringilla linaria

Corythus enucleator , 2
Ploceus pbilippensis. • . . • .

Loxia curvirostra, 2
Sturnus vulgaris . .

Corvus cornix, monedula, frugile
gus et glandarius ,6

Corvus corax •
.

Glaucopis occipitalis

Colaris orientalis

Certhia familiaris , .

Nectarinia pectoralis
Dicaeum rubrum
Aracbnotbera inornata
Pomatorhynus montanus. . . .

Merops persicus.

Buceros plicatus • » .

Picus viridis et major
Picus Martius
Cuculus canorus
Coccyzus guira
Centropus philippensis. ....
Centropus affinis

Bucco Kotterea
Trogon Macklatii
Crotophaga major.

Lange der Fuss-Knocbeu , in Theilen

des Mittelfussknochens ausgedriirkt.
Iltl
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1 »5

1,52

4,2»
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4,»6

4,77
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0,30

0,3»

0,^8

0,54
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0,»2
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0,»4

0,^2

0,35
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0,»5

0,55

0,»0
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1,55
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Lange der Fuss-Knochen, in Theileni

des Mittelfussknocbens ausgedrtkkt.

Psylopogon pbillipensis. . . .

Pbaenicopbaeus viriJerufus. .

Psitlacus Aracanga, molluscensis
amazonicus

, ery thacus, ocbroce-

plialus,leucoceplialus,Alexandn,

ponlicerian.pu]larius,viridiss.1)*

Crax Alector. 2

Pénélope ruficeps. ........
Pavo cristatus

Meleagris gallopavo
Niïuiida Meleagris
Phasianus gallus .

Pbasianus colcbicus. 2

Argus giganteus
Crypturus -coronatns
Tetrao urogallus, médius, bona-

sia tetrix et lagopus, 8. . . .

Perdrix colurnix
Tin am us vermiculatus. ....
jColumba domestica, 5

Culurnba domestica
Strutbio carnelus

Casuarius Novae Hollandiae. . .

Casuarius galeatus. .....
Otis larda

Cbaradrius vanellus etbelvetic. 2.

Charadriusmorinelluset aurat. 2.

Haernatopus oslralegus
Dicolophus crislatus. • . . . .

Grus cinerevis, 2

Ardea purpur ea

Ardea cinerea, egretta et garzet. 3.

Ardea comata .

Ciconia leucocepbala
Platalea leucorodia, 2

ibis l'alcinellus et leucos, 2 . . .

ÎNumenius arcuatus et pbaeopus,2.
Scolopax major et gallinago, 2. .

Scolopax rusticola, 2
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] 7 5 7 42 7 20 9 34 48 40 27 40 7 6 5 6 M

i: 25 47 21 28 25 k 3 42 9 7 42 9 7 6 M M 3
Vi 17 4 4 M 6 5 43 41 7 6 5 4M 9 8 7 8 9

, 7 M 4M 24 49 3 45 40 8 41 7 6 6 8 40 37
[49 45 M 45 29 24 24 43 40 25 40 8 40 11 23 M4

4 2k 20 1 3 5 k 8 7 41 7 6 2M 45 44 44 3 6 7 5'

! 46 42 6 40 4M 44 3 20 24 45 40 9 8 7 10,510 9 6
; 42 9 2,5 5 7 6 9 7 40 40 7 46 43 41 40 8,5 9 8 6
! 45 40 6,5 40 45 42 9 7 20 23 49 27 25 2M 23 8 "7 6 M
122 47 3 7 9 8 7 5 43 8 6 23 12 40 10 20 28 30 23

•1 25* 20 40 22 34 28 3 SI 40 7 5 38 2M 49 20 22 29 30 25
k 3 5 40 4M 42 41 9 45 4M 44 6 M 3 M 15 46 45 42

: 45 40 M 43 47 45 15 41 7 5 M 6 M 3 3 5 5 M
! im 9 6 48 25 22 14 40 40 8 7 45 42 44 44 7 41 42 8
: 40 6 7 47 26 20 7 6 42 40 9 21 42 40 41 9 44 42 8

KH ~ K ^
HH ^ I—

I

<3 <
«1 <

Verhaltniss der

ersten Glieder

aller -t Zehen.
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Lange der Fuss-Knochen, in Tlieilen

des Mittelfusslcnochens ausgedriickt.i

cr> & ù CO

femor

•

tarsi

postt

.

inte
medii

.

exte
merui

6
H «3

O
Dig. fi fi

Q m

0,55 4,50 \ 0,41 0,56 0,^6 0,10 85 91

•1,02 4,66 \ 0,21 0,72 0,90 0,80 A A7 «11
1

1
' p (

0,91 4,70 \ 0,00 0,68 0,80 0,71 A 9 1; V-

0,88 4,75 A 0,00 0,51 0,70 0,65 1 '17 )

0,72 4,10 A 0,10 0,19 0,65 0,55 4 02 il-

0,57 4,26 \ 0,42 0,H2 0,52 17
! 0,92 4,64 A 0,18 0,57 0,81 0,70
1 0, 2 9 4,06 \ 0,00 0,21 0,50 27 )i7 1
0,JM 4,21 A 0,00 55 0,12 0,58

0,78 4,14 4 0,26 0,59 0,82 0,74 1,50

4,4 4 4,50 A 0,46 57 0,77 0,61 88 3

4,18 4,66 4 0,27 0*82 4,40 0,'89 4,11
' 0,85 4,15 \ 0,55 75 0,95 0,82 «,oO ;

14 04 4,78 A 0,58 0,98 4,54 1 46 1 35

; o,85 4,58 \ 0,42 50 0,5 4 12 -1 9U

0,28 4,08 \ 0,00 0,49 0,25 24 0,60

0,72 4,65 \ 0,17 0,75 0,94 A fis 4 fi 9

65 4,65 \ 0,48 95 1,11 A A 8 9 0°

0,51 4,62 \ 82 0,99 1 10 4 91

4,54 2,16 4 0^85 4,48 4,48 2,'l1

4,00 4,76 4 0,72 0,90 0,90 1,83

4,20 2,00 4 0,82 4,19 1,18 1,90

4,50 2,10 4 1,95

4,16 2,25 4 0,85 4,55 1,50 2,31

4 0,16 4,22 4,70 4,55 2,60

4,88 4 0,15 4,06 4,12 4,22

0,81 4,68 4 0,05 0,95 4,40 4,25 2,00

0,85 4,56 4 0,60 0,75 0,71 1,90

4,55 2,42 4 0,22 0,60 0,88 0,87 2,88 3

4,08 4,51 4 0,55 0,68 4,04 1,01 2,96 3

0,92 4,65 4 0,10 0,74 4,01 4,51 2,15 l

4,40 4,72 4 0,51 0,87 4,25 4,56 2,53

5,70 4 0,95 4,75 5,00 2,52 9,80 4»

4 0,52 4,40 4,60 4,72 '4,51

4,15 2,20 4 0,54 4,08 4,50 4,66 5^39 \

4,88 4 0,16 4,20 4,50 4,^9 3,80 .1

Limosa melanura
Limosa ru fa . . .

Tringa alpina
Calidris arenaria
Machetes pugnax, 2

Totanus calidris

Totanns bypoleucus, 2

Hitnanlopus rufipes

Recurvirostra avocetta
Pana cha varia, 2 .

Crex pratensis.

Gallinula porzana
L

Porphyrio Smaragdina
Fu lira atra, 2

Glareola austriaca .

Phoenicopterus ruber
Podiceps cristatus, minor et sub-

cris ta tus, 5

Colymbus arcticus. ......
Columbus septentrionalis. . . .

Uria Brunuichii
Uria antiqua,
Oinbria psittaculla.

Tyloramphus cristatellus. . . .

Mormon cirrîiatus et glacialis, 1.

Aplenodytes, patagonica, 2. . .

Podoa Surinamensis
Procellaria capensis

Lams canus, islandicus, marinus,

argèntatus, ichlbyaetus et tri-

dactylus, 6

Sterna hirundo
Pelecanus crispus et onocrotal. 5.

Carbo graculus et cormoranus, 2.

Carbo pygmaeus et africanus, 2.

Tacbypetes aquila •

Sula piscalor

Plotus melanogaster
Pbaëton pboenicurus, 2
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I.

Art.

II.

Art.

III.

Art.

IV.

fi fi fi $

m as

, 42 9 3 10 13 11] 7 6 11 10 9 17 12 10

I

1 7 7 5

; 5 3 3 9 11 10i 15 13 11 9 8 19 11 13 13 9 15 11 10

li 29 17 — 11 16 15 9 8 19 13 10 11 10 8
l\
— 1 1 3

11 8 — 8 10 9
1

9 7 1 3 2 9 6 5 5 — 1 1 3

IV — 10 13 11 i 9 8 13 11 9 12 10 8 7 — 26 25 48

12 — 9 13 12 i 3 16 10 7 20 11 12 11 < — 11 15 10

i; 22 a H 15 19 16 9 8 11 11 10 13 9 7"
7 9 15 17 13

; 45 8 10 9 9 7 5 1 18 12 10
?;

45 11 14

! 6 5 10 12 11 7 5 7 1 3 11 1

1

8" 20 21 41

il 18 13 3 7 9 8 6 5 1-1 11 10 10 7 6 4 1 11 11 10

H 11 9 2 7 10 8, 10 7 7 5 1 10 7 6
?

3 6 6 1

; io 6 3 9 12 10 !

10 7 7 5 *l 12 7 6 7 10 18 -17 42

'

7 5 3 6 8 7 8 7 11 1

1

9 IO 7 6 6 6 7 7 " 3

9 .5 3 8 11 10 9 8
12 10 11 9 5 1. 6 8 1

1

10 9

10 7 1 10 17 11 15 11 11 8 5 5 5 9 11 15 4 1

17 25 — 10 12 11 1.1 1 1 22 9 5 25 23 12 8
1

1

— 1 5 3

18 11 ! 5 6 7 13 12 13 9 9 21 10 8 J10 6 6 7

,

18 11

11

A 23 28 29 7 X 17 11 10 15 9 8 9' 5 16 11 42

t 18 9 11 12 2 1 16 9 9 28 15 13 <9 19 16 41

le 22 10 9 15 13 20 16 15 31 26 22 23' 23 21 22

) 7 1
" 1 5 5 13 11 11 9 9 1 3 3 3'

8 k7 6

t 10 5 2 3, 3 10 1

1

15 11 11 23 18 15 * 18
•

16 20 15

13 l 1 10
l

1 5 1

•

:

1 5 i 7 7 7 8 9 7 7 16 11 10 12 10 11 11

2 15 21 19 5 2 7 5 1 20 11 11, 111 2 9 9 7

9 21 28 21 9 8 20 11 15 11 7 5 8 11 11 15 11

16 52 19 6 7 8 5 5 2 2 13 11 8 8 7 6 5

5 9 6 15 19 18 22 21 8 5 1 zQ 15 12 12[ 9 12 8

» 6 3 2 3 3 13 12 10 7 7 8 6 5 5 13 15 12

11 16 1 1 2 3 5 5 *1 13 10 8 15 12 10 10 7,5 8 9 7

» 7 10 13 7 6 30 28 25 22 20 16 *7\ 28 27 27 27

10 17 11 5 8 11 41 10 9 13 15 12 11 13 11 M
;

11 12 11 12

10 17 30 25 7 8 19 22 22 21 16 13 20 20 47 19 16

5 11 16 17 21 20 9 11 11 19 18 15 16 20 22 18 19

1 M 5 5 11 15 17 16 15 15 15 13 13 13 11 14 15 16 13 13

5 12 15 15 10 9

I

U 3 5 12 10 9 10 12 16 15 14
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Cygnus 0lor,musicus etBewick .3.

Anser albifrons, 2

Anser leucopsis

Anas tadorna
Anas fuligula

Anas marila, clangula, ferina, 6.

AnasBoscbas, acu la,rufina,Pénélo-
pe clypeata,<juerquedula crée. 8.

Anas fusca

Mergus albellus

Lange (1er Fuss-Knochen, in Theileui

des Mitlelfussknocbens ausgedriïtkt.

S
se

s
4JS

0,9» 1,72 1 0,16 0,89 1,15 1,1» 2,»6

1,07 1,76 1 0,19 0,72 0,95 0,91 2,17

0,97 1,63 1 0,1» 0,60 0,82 0,76 1,97

1,0» 1,82 1 0,25 0,78 1,00 0,98 2,06

1,37 2,10 1 0,35 1,2» 1,60 1,76 2,57

1,35 2,06 1 0,58 1,30 1,68 1,80 2,38

1,20 1,9» 1 0,25 0,90 1,23 1,22 2,26

1,27 2,25 1 0,37 1,23 1,56 1,60

1,28 1,90 1 0,31 1,2» 1,51 1,59 2,2»



705

Verhalntiss

der

Zeaen.

W3

tn

O Ç
PL,

g
tu

sic
sic îi

s S' s S

3 4,7 21,5 21

46 21 20

3 13 48 47

42 45 45

2 7 9 40

7 2» 31 33

3 42 46 46

42 45 47

46 49 20

Verhalt-

n i s s Verhâltnisy Verfcàltniss der Verhaltniss der
] i e d e r cler Glieder

Glieder der aus- ersten Glieder
d deriniitlertn

innern Zehe. seren Zehe. aller a Zehen.

Zehe.

S
1—1

h-i

!>
<

PLi
<u X

S
"

Art.
Art.

Art.

< <
Art. Art.

Art.

:

Art.

r
ri

ri ri

k 49 43 41 9 6 5 5

i

!

3 40 40 8

3 3 6 H 5 46 40 7 8
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ERBLAIRUNG BER ABBILBUNGEi

T A F E t -X.

1. Fussknochen des Dolile (Coi*vus Coriîix ).

A. Ganzer Fuss: a. Schenkelbein, b. Sehienbein.

tVWadbein c. Mittelfussknochen, d , d, Zehen.

B. Obères Gelenk des Schenkelbeins. B'Untergelenk desselben.

C Obères Geleîik des Schienbeines. C'Uuterer Theil desselben von yoijg

C'Unteres Gelenk derselben.
V" - - i

D. Obères Gelenk desMittelfussknochens, mitdem hioteren Fortsatz J)'01

Theil des Mittelfussknoctiens von vornen , mit den unbewegli

fdj dj djj und der beweglichen fd'J Rollen.

2. Einige Tbeile des Fusses voin grossen Spechl ( Pic us major.)

E. Obères Miltelfuss-Gelenk mit hinterem Fortsatze-, — e Lezeichnc ]

Miïudung des Kanals, der zur Vorderflaclie des Mi Itelfussknotben di !

gebt, gleich jenem der Ma uerscbwalbe. In der Beschreibung ist suc

niebt erwahnt worden,weil ich ibn erst unlângst bemerkt babe,iiei

icb ein neues Specbtskelett anferligte.

E' Oberlheil desselben Knocbens von vornen, wo beide Ausgange(é, é

erwabnten Kanales dargestellt sind.

F. Nagelknochen von der Seile.

5. Umriss des oberen Mittelfussknocben-Gelenkes einer Ente ( Auas fuligal

k. Einige Tbeile des Fusses von Buceros plicatus.

G. Hinterer Mittelfussknochen-Forlsalz.

I. Nagelglied knocben von der Seite mit Luflloch (b) anseinern Yorderrajl

J'. Gelenk desselben Knocbens von binlen, mit Luftlocb ( b' ).

5. Einige Theile des Fusses einer Eule (Strix nyetea.)

K. Oberlheil des Mittelfussknocbens voq vornen mit dem BriirJkche

L. Gelenk des Nagelgiied-knocbens von der Seite. L\ Dasselbe von hi

M und M'slellen, Verglcichs halber, das INagelglied-knochen-Geîenl

Katze dar.

6. Einige Theile der Ferse der Mauerscbwalbe.
(
Cypsclus murarius).

IS". Oberlheil des Mitlelfussknochens von vornen mit dem Kanale (fin

der von der Gelenk — Flache vorwarts verlauft. ]V Umriss der Fi h

ces Geleukes dièses Knocbens mit der Oeffnung des Kanales (iT),
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fa

IN REGI03SIBUS ALTAlCïS

E T

CONFINIBDS GOLLEGTAEUM»

Auctoribus Gr. Karelijn et Joh. Kirilow.

( ContinuatioJ.

V

vide bullet. n° iii. 18^1.

Campanulàceje.

568. Campanula Steveni MB. Fl. Taur. Cauc. III.

p. 438. Campanula Infundlhulum Fi. Ali. ï. p.

339. — Tarbagatai: in subalpmis Tseïieharak-

Assu. Sub fineni Maji iîorens.

569. Campanula Bononiensis L. Fl. Alt. I. p. 2^0.-—

In pratis sîccis ad 11. Uba prope fortaJitium

Ubinskoi. FL Julio.

570. Campanula glomerata L. Fl. Alt. ï. p. ZM.

In montosis apricis prope Buclitarminsk ; in

sylvaticis jugi Narymensis, locis demissioribus
;

alpes etiam ascendit; Fl. Julio, Augusto.

574. Campanula Sihirica L. Fl. Alt I. p. 2H-H-. In

campestribus deserti Soongoro-Kirghisici et in

montosis ad fl. Irtysch frequentissima. Fl. Majo,

Junio , Julio.

Ann. m\. N° IV. U5
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572. Adenophora communis Fiscb. Fi. Alt. ï. p, 2H-6,

In sylvaticis ad fl. Irtyscli , Uba et Ulba fre-

quens. FI. Julio.

Ericinfje.

573. Ledum palustre L. FI. AU. II, p. 97. In paîu-

dosis prope paguni Uimon. Julio defloratum.

Taccinie^.

Vaccinium Myrtillus L. FJ. Alt. II. p. 66. —
In subalpiiiis lapitlosis ad rival uni Serscbenka

prope munim eutum Feklistovskoi ; nec non in

al pibu s Narymensibus. Julio fructus raaturat.

AsCLEPIADEiE.

575. Cynanchum Sibiricum R. Br. Fi. Alt. I. p. 279.

In montosis ad 11. Irtyscb frequens. FI. Junio.

*576. Cynanchum longifoUuni Martens Spreng. Syst.

c p. p. \ 10. In argilloso-salsis deserlï Soongo-

ro-Kirgbisici inter il. Knrtscbum et laciim

Noor-Saissan. FJ. Julio, Augusto.

Gentiaine.e.

577. Gentiana decumbens L. FI. Alt. I. p. 280.

In canipestribus deserli Soongoro - Kirgbisici

frequens ; nec non in alpibus Narymensibus
,

locis berbidis. Fl. Julio, Augusto.

578. Gentiana algida Pall. Fi. Alt. I. p. 281. In

alpibus Narymensibus et in monte Crucis prope

Riddersk. Fl. Julio, Augusto.
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579. Gentiana septemfida Pal 1
. FI. Alt. î. p. 281.

lu berbidis buinidiusculis alpiiirn Élbensium

et Narym en si um frcquens. Fl. Julio, Augusto.

580. Gentiana Pneumonanthe L. Fl. Alt. I. p. 282,

In hu midis ad lî. Ulba prope munimentum
- Feklistovskoi. Fi. Julio.

581. Gentiana barbota Froel. Fl. Alt. I. p. 282. ïr*

pratis siccis ad 11. Katunja prope pagutïi Ui-

mon \ nec non in alpinis jugi Narymensis ad.

torrenleiii Dscbaidak. Fl. Julio, Angnsto.

582. Gentiana angùlosa MB. Fl. Alt. I. p. 283. —
Coroîla nec 5-fida , ut ait cl. Bimge 1. c. , sed

decemlida , laciniis al ternis minoribus, semper

obtuse vel acute bifidïs ; lacinise majores nec

subintegree , sed evidenter denticulatce
,
quod

in innumeris speciminibus observare nobis li-

cuit ; cum diagnosi Spreogeliana in Syst. veg.

data, planta nostra optime convenit. — Tarba-

gatai in alpinis lapidosîs Tsebebarak-Assu fre-

quens; 11. Majo.—la alpibus JNary snensibus spe-

cimina pauca Augusto mense dellorata legimus.

583. Gentiana Altaica Pall. Fi. A't. S. p. 283. In

alpibus Naryrnensibus
,
Augusto plerumque de-

llorata.

*58Jk Gentiana prostrata Haeuke ?

G. {Chondrophyllum Bge. Fndl.) annua, caule

prostrato ramoso ; corollis ^10-fidis caly ce tu-

fouloso duplo longioribus, laciniis al ternis grosse

2—3-dentalis ; dentibus calycin s adpressis ; fo-

liis squarrosis spatbulatis obovatisve
;
inferiori-

Ji5*
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bus obtusis, superioribus acutiusculis ; floribus

erectis
,
capsula obovata

,
tbecapodio corollani

excedente.—In omnibus quadrat cum descrip-

tione plant se bonionymse Germa nic.se (Koch.

Syn. fl. Germ. p. U90)
y
a nobis non visa?, ai

frne tus ibi non descripti
,
ergo de identitate

cum nostra dubium restât. Iconem Jacquinia-

nam etiam nobis examinare non licuit. A G.

mitante Bge, radice anima > foliis squarrosis
7

capsula? forma aliisque notis distinguitur.

Hab. in berbidis alpium Narymensium ad

torrentes Ken-su et Dscbaidak . Initio Augusti

ilorens. ©.

85. Gentiana squarrosa Ledeb. Fl. Alt. I. p. 285»

In bumidiusculis ad rivulum Scbugascb in fl.

Koksa infl tientem
,
prope pagum Uimon. Au-

gusto deilorata.

586. Gentiana riparia KareL et Kir. nov. Sp.

G. (
Chondrophyllum Bge ) biennis ? eau le

erecto
,
simplici aut ramoso , corollis 4 0-fîdis f

calyce tubuloso fere longioribus , dentibus ca-

lycinis adpressis ; foliis imbricatis cartilagineo-

marginatis adpressis , inferioribus et mediis

spatbulatis obtusissimis
,
superioribus carinatis

acutiusculis
;

capsula obovato-truncata , tbeca-

podio corollam subsequante. — Affinitas sunima

cum G. aquatica, tamen distincta videtur fo-

liis inferioribus et mediis obtusissimis et omni-

bus in mucronem non aut vix ac ne vix in

quibusdam speciminibus productis,— corollisque
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majoribus. Capsula? iis G. aquaticar similes,

thecapodia interdum corollam adœquant
,
ple-

rumque vero breviora,

Hab. in herbidis deserti Soongoro-Kirgbisici

ad rivuîum Tonsyk prope Ajagus ; nec non ad

torrentem Karakol circa montes Tarbagalai.

Majo floret ; initio Junii jam fructus maturat. Q?
587. Gentiana macrophjlla Pall. FI. Alt. ï. p. 286.—

In berbosis ad rivulos inter Ustkamenogorsk et

Bucbtarminsk rarior. Fl. Julio.

588. Gentiana pratensis Frœl. FJ. Alt. I. p. 288.

—

In berbosis subalpinis ad rivuîum Serscbenka

prope munimentum Feklistovskoi ; nec non in

pratis bumidis ad fl. Katunja prope pagum
Uimon. Fl, Julio, Augusto.

589. Gentiana glacialis Vill. Fl. Alt. L p. 288. Na-

rym : in al pi ni s berbosis ad torrentes Ken su

et Dsebaidak. Fl. Julio, Augusto.

590. Gentiana rotata Frœl. FL Alt. I. p. 289. —
Naryui : in alpinis bumidis ad torrentem

Dsebaidak. Fl. Julio, Augusto.

59 L Swertia ohtusa Ledeb. Fl. Alt. I. p. 290. Na-

rym : in bumidis alpinis et subalpinis frequens;

in montibus Kurtscbum ad margines rivulo-

rum rarior. Fl. Julio, Augusto.

592. Anagallidium dickotomum Grieseb. -— Swertia

dichotoma L. Fl. Ali. I. p. 291. — In pratensi-

bus ad rivuîum Scbugascb in fl. Roksa influen-

tem
,

prope pagum Uimon ; alibi a nobis non

visum. Augusto omnino fere déflorât uni.
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593. Êrythrœa Meyeri Bge. Fi. Alt. I. p. 220.—In

pratensibiis ad fl. Uha prope mmiimentum

Ubinskoi frequens ; in 1er Ustkamenogorsk et

paguni Sogra in campestribus ; nec non in

montibus Knrtscluim cleserti Soongoro - Kirg-

bisici , ad rivulorum m arg in es. Fl. Julio , Au-

gusto.

59JJ-. Villarsia njmphoides Vent. Fl. Alt. I. p. 221.

In aqui s lente fluentibus fl. Irtyscb. prope

Krasnye-Jarki, Fl. Julio, Augnsto.

PoLEMO NI ACKjE.

595. Polemonium cœruleum L. Fl. Alt. T. p. 232.

In montosis sylvatieis jngi Narymensis. Fl. Ju-

lio, Augusto.

CONVOLVULACEES.

596. Convolvulus Sepium L. Fl. Alt» ï. p. 222. In

sylvatieis prope Semipalatinsk ; in inontibns

Kurtsclium deserti Soongoro-Kirgbisici. FL Ju-

lio, Augusto.

597. Convolvulus arvensis L. Fl. Alt. I. p.

a èreetus. In rupestribus montiurn Tarba-

gatai ad torrentem Dscbanybek. Fl. Majo.

8. sagittatus. In arenosis deserti Soongoro-

Kirgliisici in ter fl. Kurtscbnm et lacum Noor-

Saisan. Fl. Julio.

* 598. Convolvulus dianthoides Karel. et Kir.

novo Sp.
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C. caule berbaceo ereelo ramosissimo
7

in-

cano ; foliis Jinearibus eîongatis
,

jimioribus

subsericeis, adultis glabratis ; lloribus panicu-

latis
;
pedunculis elongalis bifloris, bracteis ml-

u u lis a flore remtotis
,

sepalis lanceoiatis cuspi-

dalis aequalibus.— CorolJa rosea, quani in pré-

cédente paulo minor.

Hab. in sterilibus arenosis deserti Soorigoro-

Kirgbisici ad 11. Uldsebar circa montes Tarba-

gâtai. Sub fïnem Maji floreniem invenimus.

599. Convolvulus Besseri Spreng. FJ. Alt. I. p.

226. ïn montosis arenosis deserti Soongoro-

Kirgbisici ad 11. Uldsebar. Fi. Majo.

600. Convolvulus Ammannl Desrouss. Fl. Alt. 1. p.

226. In montosis apricis in ter Krasnye-Jarki

et Baty. Angusto Uorentem legimus.

* 60 1 , Convolvulus pungens Kar. et Kir. nôv. Sp.

G. ( Euconvolvulus ) caulibns suffruticosis

erectis vei adscendentibus, foliisqne Hneari-lan-

ceolatis utrinque attenuatis adpresse sericeis
;

pedunculis âxillaribus u nilloris bracteis a flore

remotis lineari.hu s
;
sepalis duobu s exterioribus

ma jor ibus i n vol liera n trb us, I a le-corda l i s .—Ha bi-

tus C. lineati et affînium, sed calyeis forma

ab omnibus distinctissimiis. GorolJa rosea extus

sericea, major quam in précédente.

Hab. in montosis apricis deserti Soongoro-

Kirgliisici prope Ajagus. Fi. sub fiiieui Maji

et Juiiio. %}.

602. discuta europœa L. FJ. Ait. 1. p. 29^1. In
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montosis prope Buchtarminsk , variis planlis

ianascens* FJ. Julio.

Var. Jloribus in glomerulis copiosioribus .

Prope pagum Sogra in rnderatis
7
Urticae dioi-

cae pleruiuque iunascens. Augusto deflorata.

603. discuta monogyna Valrl. FJ. Alt. i. p. 29^.

In montosis inter Ustkamenogorsk et Buclitar-

minsk frequentissirna. FJ. Julio.

BoRRAGINEjE.

*6(W. Rochelia stellulata Rchb. FJ. Bot. Zeit. 482^,

p. 2^3 var. nuetilorum dorso p 1erunique ver-

ruci s destituto.

Hab. in pratensibus ad rivu!os circa montes

AktscliavJy et Tarbagatai. Majo fl. et fructi-

ficat.

*605. Rochelia incana Karel. et Kir. nov. Sp.

R, caule calycibusque incano-sericeis
, pilis

foliorum raris subadpressis, caryopsibus minu-

tissune granulatis. — Habitus et statura Roche-

liœ stellulatœ et lejocarpœj inter quibus ex su-

perficie fructus quasi média, ab ntraque tamen

vestitu caulis calycumque valde di versa. Gorol-

îa ceerulea, minuta^ calycem vix superans.

Hab. in pratensibus ad fl. Uldschar circa

montes Tarbagatai. Sub finem Maji jam deflo-

rata. ©.

606. Rochelia lejocarpa Led. FJ. AJt. J. p. 472. In

pratensibus ad torrentem Dsclianybek circa
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montes Tarbagatai; in montosis prope Ajagus,

FI. Sïàjo,

*607. Lithospermum tenuijlorum L. Spreng. Syst.

veg. I. p. 546. n. %'\. — In pratensibùs ad tor-

rentes Dscbanybek et Terekty circa montes

Tarbagatai. El. Majo.

608. Steenhammera Pallasii T Lirez, in Bull , de la

Soc. des Nat. de Mosc. 1840. n. 2. p. 2K7— Li-

thospermum Pallasii Led. Fl. Alt, i. p. 476. lu

umbrosis montiurn Tarbagatai ad torrentes^

haud frequens. Fl. Majo.

609. Arnebia cornula Fiscb. et Mey. Ind. I sem. h»

Petr. p. 22. — Lithospermum cornutum Led.

Fl. Alt. I. p. 475.-— In arenosis ad rivulum

Bnrgan circa montes Tarbagatai. FL Majo.

610. Pulmonaria mollis Wulf. Fi. Alt. 1. p. 4 79.

In sylvaticis montiurn Tarbagatai ad torrentem

Tscbebarak-Assu. Sub finem Maji omoino dé-

florata.

614. Onosma simplicissimum L. FL Alt. I. p. 483.

In montosis apricis prope Bucbtarminsk. FL

Julio.

Var. foliis latiorihus» In monte Sedelka in-

ter fortalitium Bucbtarminsk et munimentum

Alexandrovsk. Fl. Julio.

642. Onosma Gmelini Ledeb. FL Alt. I. p. 484-. lu

rupestribus montiurn Arkalyk désert i Soougo-

ro-Kirgbisici. FL Majo.

*613. Onosma setosum Led. FL Alt. ï. p. 484 in
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aclnol.— la siccis steriiibus deserti Soongoro-

Kirglîisici prope Uiugus. FI. Junio.

61% Notigci picta F. et M. Ind. il. sem. p. 1 8. Ly-

copsls picta Lehm. Fl. Alt. I. p. 485.— lu raon-

tosis deserti Soongoro-Kirghisici prope Ajagus.

Fl. Majo.

6I5. Myosotis alpestris Sclisiildt. Fl. Alt.I. p. 489.—

Tarbagatai : in subalpinis herbosis Tscheharak-

Assu ; ilec non in montosis ad il. Narym. Fl.

Majo.

616- Myosotis nemorosa Bess. Fl. Aît. I. p. 488. la

nemorosis ad margines rivulorum in ter Ustka-

nienogorsk et Buehtarminsk. Fl. Junio, Julio.

6 17. Eritriclium villosam Bge. suppî. n .51. — Myo-

sotis villosa Led. Fl. Alt. I. p. 491. Tarbaga-

tai: in alpinis herbosis Tscheharak-Assu ; Fi.

Majo. In al pi bus Narymensibus initio Augusti

fructiferum legimus.

618. Strophiostoma sparsiflorum T tirez, in Bull.de

îa Soc. des Nat. de Mosc. 4 8M. n. 2. p. 258.—

Myosotis sparsifiora Mik. Fl. Alt. I. p. 186. —
In nemorosis umbrosissimis niontium Aktschav-

]y ad torrenlem Karakol . FL Majo, Junio.

619. Asperago procumbens L. Fl. Alt. I. p. 492.

lu prateiisibus désert i Soongoro-Kirghisici ad

rivulum Donsyk rarior , ad fl. Uldschar fre-

q uens. Fl. Majo.

620. Rindera tetraspis Pal]. FJ. Alt. I. p. 493. — lu

montosis deserti Sjongoro-Rirgliisiei prope Aja-

gus. Fl. Majo.



713

621. Solenanthus circinnalus Led. Fi. Ait. 1. p.

49^. — lu montions Arkalyk rarissime; in ru-

pestribus montium Tarbagatai ad rivnlos fre-

quens. Fl. Majo.

622. Cynoglossum officinale L. Fi. Alt. î. p. 495.

In pratensibus ad il. Irtyscli ; Fl. Junio.

623. Cynoglossum viridiflorum Lebm. Fl. Alt. î. p.

496. In montosis fruticetis descrti Soongoro-

Kirgliisici prope Ajagtis et Arkalyk. Fl. Majo,

Junio.

* 62^. Echinospermum secundum Kar. et Kir.

nov. Sp.

E. foliis obîongo-lanceolatis liirsutis, racemis

erectiusculis braeteolatis, floribns secundis de-

flexis
;
caryopsibus acuieis basi connatis inae-

qualibus glochidalis, latitudine disci lôngiori-

bus
y
uniserialibus , disco Jateribusque minute

tuberçulatis. — In omnibus convenit eum E.

dejlexo Le/un. prseter aculeos duplo longiores,

basi dilatatos, Jatitndiiiem disci superan tes
;

a

medio ad apicem fuscescentes. Utraque species

variât foiiis obtusis vel acutiusculis.

Hab. in montosis deserti Soongoro-Kirgbisici

prope Arkalyk ; in pratensibus ad torrentem

Tschebarak-Assu circa montes ïarbagatai. Fl*

Majo. ©.

625. Echinospermum Lappuia Lebm. Fl. Ait. L p.

498. In pratensibus ad fl. Irtysch frequens.

Fl. Majo, Junio.



626. Echinospermum patulum Leh.ni. Fl. Alt. I. p.

200. In montosis deserti Soongoro-Kirghisici

iiinc inde, Fl. Majo.

627. Echinospermum slrictum Led. FL Alt. I. p.

200. — In siccis sterilihus prope Seniipalatinsk

trans fl. Irtyseh. Fl. Majo, Junio.

*628. Echinospermum affine Kar. et Kir. nov. Sp.

E. ramis erectis, foliis tuberculatis patulo-

pilosis, corollee tubo longitudine calycis, flori-

bus pedicellatis, caryopsibus niargine aculeis

gïochidatis uniserialibus distantibus erectis fi-

liformibus , latitudine disci brevioribus , disco

carinato tuberculato, lateribus basi tubercula-

tis, cœterum rugulosis a ut lœvibus nitidis.

—

E. stricto quam maxime affine, at in hoc fruc-

tus majores , aculei copiosiores
,

dupîo fere

longiores, discum adaequant et superant, coni-

ci, id est basi latiores, et la tera tuberculis de-

stituta — Variât tuberculis in lateribus plus

minus copiosis. Tuberculi baseos bi-triseriales,

séries aculeis approximata ad médium caryop-

sis excurrit. Stylus abbreviatus.

Hab. in montosis deserti Soongoro-Kirghisici

inter Arkat et Usunbulak. Fl. Majo. ©.

629. Echinospermum tenue Ledeb. Fl. AU. I. p.20î

.

In apricis montium Tarba gâtai et Aktschavly.

Flor. Majo.

630. Echinospermum brachjcentrum Ledeb. Fl. Ail.

I. p. 203 ? — Specimina nostra a planta Lede-

bouriana recedunt statura minore, foliis non
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callosis, pubescentia adpressa oixinino sericea

(licencia
?

Erilrichis anaïoga atqtie pedicellis

fructuum nondom maturorum calyces supe-

rantibus. Sed e speciminibus paucis, frucln

maturo destitutis
y

speciem novam creare 110-

hiimus.

Hab. in rupestribus montium Aktscîiavîy.

FI. Majo.

*631. Echinospermum stjlosum Kar. et Kir. nov. Sp.

E. caulibus a basi vel a medio ramosis ; tiï-

bo corollse calyceni aequante; caly cibu s fructi»

feris erecto-p
<

atentibus,pedicellos subaequantibus;

caryopsibus margine aculeisglocliidatis un i sériai i-

bus: disco subcarinato : carin a lateribusque tu-

berculatis
,
stylo caryopsem fere duplo excéden-

ts — Àb affinibus facile stylo elongato dignos-

citur, praeterea ab Ecli. microcarpo Lcd.j fruc™

tibus buic
(
prœter stylum ) simiJlimo , disthi-

guitur superficie totius plantée bispida , vires-

cente nec ineano-sericea atqtie floribus paulo

minoribus.

Hab. in montosis deserti Soongoro-Rirgliisicî

prope Ajagns. Fl. Majo. G-

632. Echinospermum macranthum Ledeb. Fl. Alt,

I. p. 205? In montosis deserti Soongoro-Kirghi-

sici inter Dscbartascli et Arkat. FI. Majo»

*633. Echinospermum triseriale Bge. ined. In mon-
tosis deserti prope Arkalyk rarissime. Fl. Majo*
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SOLANACEAE.

63'L Solarium nlgriïm L. FI. Alt. I. p. 237. In ru-

deratis ad lï. Irtysch hinc inde. Fi. Jimio
,

Julio.

635. Solarium Persicum W. FJ. Alt. T. p. 237. In

umbrosis motilium Aktscliavly ad il. Karakol
;

in sylvis in ter Ustkamenogorsk et Bucbtar-

minsk. FJ. Junio, Julio.

6-36. Hyoscyamus physaloides L. FJ. Alt. I. p. 229.

In campestribus deserti SoQngoro-Kirgbisici

prope Arkat. FL Majo. _

Var. floribus minoribus. In rnpestribus um-

brosis montium Tarbagatai ad torrentem Tscbe-

barak-Assu. FJ. Majo.

*G37. Verbascum Scliroderianum Mey.. var?? fo'iis

multo minus tomentosis et cauie ramoso. For-

san nova species, sed e speeiminibus paueis in-

completis Jiatid deter minauda.

Hab. in apricis montium Tarbagatai Joco «S:i-

j a-Assu » dicto. FJ. sub finem Augusli. 2£.

*638. Verbascum polystacliyum Rar. et Kir. nov. Sp.

Y. caule acute trigono, ramoso, polystacbyo;

foliis inferioribus obovato-Ianceoîatis longe pe-

iiolatis, et superioribus corda to-obJongis subam-

piexîcaulibus, dense tomentosis; spicis interrup-

tis
y
ïlôribus glomeratîs, calycibus tomentosis,

antberis œqualibus. — V. Syriaco Schrad. affine

videlur, at buic folia superiora lanceolata, non

corda to- ob 1 on ga

.
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Hab. in argilloso-salsis désert i Soongoro-

Kirgbisici circa montes Tarba gâtai
?

prœsertim

ad ri valum Bnrgan. Sub finem Maji florere

incipit. 2/.

*639. Vei'basciùn Schraderiano afï. — Yerosimiliter

propria species, sed e speciminibus incomple-

tis, omnino fere defloralis, haud rite détermi-

na nda.

Hab. in rupestribus prope Bucbtarmin sk.

Initio Augusti déflora lu m.

6^0. Verbascum phaeniceum L. F!. Ail. I. p. 231.

In campestribus deserti Soongoro-Kirgbisiei et

ad fl. Irtyseb frequens. Fl. Majo ?
Junio, Julio.

*6M . T^erbascum condélabrum Kar. et Kir. nov. Sp.

Y. caule tereti ramoso ppîystaebyo rainisque

apbyllis adscendentibus lomentosis ; foliis infe-

rioribus petioiatis oblongo-obovatis basi atte-

nuatis, pubescentibus, nervis lomentosis ; su-

perioribns lineari-lanceolatis sessilibus tomen-

tosis
;
peduneulis binis, rarius ternis. ( floribùs

roseis ). — V. phoeniceum, b/ibitu et florum co-

lore buie quodammodo si mi le , foîia inferioi a

minora, basi subcorda ta, ovata vel vix attenu-

ata atque supra glabra habct, peu une al os so-

Jitarios etc.

Hab. in pratensibus ad torrentes Uldscbaret

Tscbebarak-Assu circa montes Tarba gâtai ra-

rissime. Sub finem Maji florct. y|r
.
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ScROFULARINEAE.

6-i2. Alectorolophus Crista Galli L. FI. Alt, lï. p,

JM9. In montibns Akl scba vly deserti Soongoro-

KJrghisici ; in pratensibus prope Buclilarminsk

frequens. Fl. Majo, Junio, Julio.

Gymnandra Jltaica W. Fl. Alt. II. p. ^20.

In liumidiuscuiis alpiutn Narymensium. Fi. Ju-

lio, Augusto.

GM. Euphrasia officinalis L. Fl. Alt. lï. p. #22. In

pratensibus ad fl. Buchtarma et ïrtyscb fre-

quens ; nec non in alpinis lapidosis ad rivulum

Serscbenka prope niunimentum Feklistovskoi.

Fl. Julio, Augusto.

6)15. Odontites rubra Pers. Fl. Alt. IL p. #2*1-. In

pratensibus ad fl. Irtysch bine inde. Fl, Julio.

6#6.. Pedicularis interrupta Stepb. Fl. Alt. II. p.

#2#. In rupestribus montium Tarbagatai ad

torrentem Dscbanybek rarissime. Sub linem
Maji vix florens.

6U7. Pedicularis abrotanifolia MB. Fl. Alt. II. p.

#26. In berbidis alpinm Narymensium fre-

quens. Sub fînem Jnlii omnino deflorata.

6*i8. Pedicularis palustris L. FL Alt. II. p. #28. In

sylvalicis ad fl. Kurtschum deserti Soongoro-

Kirgliisici. Fl. Julio, Augusto.

6#9. Pedicularis proboscidea Stev. Fl. Alt. II. p.

#30. In subaïpinis lapidosis al pinm Ulbensium

et Narymensium frequens. Fl. Julio.

650. Pedicularis compacta Stepb. Fl. Alt. IT. p. ^34.
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In lierbidis a î plum Naryniensium frequens. FI.

Julio, Augusto.

651. Pedicularù fiava PaU. VI Ail. II. p. ^33. In

canipestribus désert i Soongoro-Kirgbisîci prope

Àrkat, ad rivufum Donsyk et alibi. Fi. Majo.

652 Pedicularis acliilleœfolia Stepb. FJ. Alt. II. p.

^3>l. In rnontosis Tarbagalai ad 'torrentem
Ahenek-Assu. Fi. Majo,

653. Pedicularis rubens Stepb. Fi. Alt. II. p. Ji35.

/?. désertorum Bouge Siippï. In berbosis bu-

midiusculis désert i Soongoro-Kirghisici ad rivu-

lu ni Narym. Fi. Majo.

3. Altaica Bge. SuppL In rnontosis fruticetis

prope Arkal yk. Fior. Majo.

65'!. Pedicularis elata W. Fi. Alt. II. p. U37. Tar-

bagatai : in subalpiuis Tscbebarak-Assu , iior.

Majo. Eandeni in al pibus Narymensibus Au-

guslo florentem legimus.

*655 Scrofularia aquaiica L. Spreng. syst. veg. II.

p. 78 !f. il. \ 5. In bu midis ad. margines rivuîo-

rum inter Ustkamenogorsk et Bucbtarminsk.

FJ. Julio.

65o. Scrofularia Altaica Murr. FJ. AU. IL p. M 4.

In rupibus umbrosis ad 11. Ulba prope Ulbins-

koi redut. Julio jarn semina maturat.

657. Scrofularia incisa Weinm. FJ. Alt. II. p. kUZ.

— In rupeslribus subalpiuis jugi Tarbagataici

oriental iori s loco. « Cbabar » dicto. Initio Sep-

tembre fructiferam leginuis.

*658. Scrofularia pinnata Kar. et Kir, nov. Sp.

Ami. 4 N° IF. H6
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S. {Paniculatœ) caul« quadrangulari, angulis

subalatis; fol lis glabris pinnaliseclis, segment is

lineari-lanceolatis inciso-dentatis, dentibus cus-

pidatis
;
panicula terminali glandulosa : glandulis

minutis, pediceîlatis ; iaciniis calycinis obtusis-

simîs late membranaceo-margînatis, rudimento

fila menti quinti lanceqlato, tnbo corollse labium

superius dnpio superante. - Scrofularia canina

L. buic non dissimilis, recedit foîiis minoribus,

etiamsi ma gis dissectis
,
potins bipinnatisectis

,

nam segmenta non minus profunde divisa

sunt quam folia
?
glandulisque paniculae sessi-

libus prsedita
?
unde a planta nostra babitu

satis diverso gaudet.

Hab. in umbrosis sylvaticis circa montes

Tarbagatai ad torrentem Tscheharak - Assn.

rarior. FJ. Majo. %.
659. Lincwia acutiloba Fisch. FJ. Alt. II. p. ){%%, ïn

arenosis prope Semipalatinsk. Fl. Junio , Julio.

G60. Linaria macroura MB. Fi. Alt. 11. p. V46. In

campestribus deserti Soongoio-Kirgbisici fre-

quens. FJ. Majo.

661. Linaria Lœselii Scbweigg. Fl. Alt. IL p. )\\7

>

In pinetis sahulosis prope Semipalatinsk. Fi.

Julio.

662. Veronica lojigifolia L. FJ. Alt. L p. 26. lu

insulis fï. Irtyscli ex adverso fortalitii Semipa-

latinsk. FJ. Jnnîo.

663. Keronica paniculata Pail. In inontosis ad fl.

Irtyscb
?

Uba et UJba frequens; nec non in
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fructîcetis montium Kiirtscfaum. Fi. Junio
,

Julio.

66 Y. Veronica spicata L. FJ. Alt. I. p. 30. lu raon-

losis deserti Soongoro-Kirghisici et ad fl. Irtysch

frequens. FJ. Junio, Julio.

Var. alpina. caule humiliore foliisque

latioribus moliiter pubescentibus. In alpinis

lapidosis ad rivulum Sérschenka prope muni-

mentum Feklistovskoi ; nec non in alpibus

Narymensibus. Fl. Julio.

Var. viscosissima. In pratensibus ad rivu-

lum Sérschenka prope munimenliini Feklis-

tovskoi; nec non in rupestribus ad IL Bûch-

torma. Julio omnino fere deflprata.

665. Veronica pinnata L. Fi. Ait. I. p. 33. In ap-

ricis deserti Soongoro-Kirgbisici prope iljagus;

in montosis ad fl. Uba et Buchtorma frequens.

Fl. Majo, Junio, Julio.

666. Veronica Beccabunga L. Fl. Alt. 1. p. 37. In

humidis glareosis ad torrenteni ïscheharak-

Assu circa montes Tarbagatai. Fior. Majo.

667. Veronica Anagallis L. Fl. Air. L p. 37. In

humidis ad torrentes circa montes Tarbagatai.

Fi. Majo.

668. Veronica Teucrium L. Fl. Alt. I. p. #0. In

apricis montium Tarbagatai. Fl. Majo.

669. Veronica biloba L. Fl. Alt. I. p. k0. In ru-

pestribus montium Aktschavly; in arenosis ad

torrentes Dschanybek et Terekty circa montes

Tarbagatai. Sub finem. Maji deflorata.

Ji6
+
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670. Veronica verna L. Fi. Ail. I. p. kï. In m*
pestribns unibrosis mon linm Arkat deserti

Soongoro-Kirghisici. FJ. Majo.

674. Gratiola officinalis L. Fl. Alt. ï. p. 16. lis

pra teusions ad fl. Irlyseb bine inde, in mon-

tibus Kurtselium. Fi. Junio, Julio.

Orobanche^:.

672. Orobanche ammophila C. A. M. FJ. Alt. II. p.

JJ-5JI. In arenosis rleserti Soo ngoro-Kirgliisicî

inter Dscîiarlascli et Arkat. FJ. Jimio»

*673. Orobanche borealis Tarez. Cal. pl. Baie.

Dali. ii. 877.

O. alho-lanata «,
sqnamis cauliriis llorali bus-

qué ovato-Janeeolalis ,
sepalis bifidis: Jobis

lanceolalis subaequalibus , tubo coroîlae cylin-

dricœ incurvée brevioribus ; labiis corolJae sub-

œquilongis, superiore profonde biJido, inferiore

trifido , laeiniis obtusis dentieulatis subœqnali-*

bus; filamentis styloque gîabris; stigmate sub-

bipartito
?

laeiniis patentissimis. —- Simillima

O. ammophilœ , at distinguitnr genitalibus

glabris atque labio snperiore corollae profunde

bifido.

In montosis deserti Soongoro-Kirgbisici prope

Ajagus ; H. Julio. Planta inventa etiam a ci.

Turczaninow in arenosis ad 11. Bargusin , in

transbaicalensibiis boréal ib us. 2^.

674. Orobanche amœna G. A. M. FJ. Alt. If. p. H57,

In sterilissimis arenosis deserti Soongoro-
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Kirghisici ad rivalum Donsyk non procul ah

Ajagiis. FJ. Junio.

675. Orobanchê bicolor C. A. M. FI. Aît. If. p.

lu montosis deserti Soongoro-Kirghisici propf

Ajagus et in pratis siccis ad fl. Ulba prope

( nu ni ment uni ) Ubinskoi rarissime. Fl. Junio,

Julio.

676. Phèlipœa salsa C. A. M. FJ. Alt. 11. p. JJ61.

In saisis deserti Soongoro-Kirgliisici inter Ar-

kalyk et Dsehartasch. Fl. Majo.

Labiat^e.

677. Dracocephalum Altaiense Laxm. Fl. Air. IL

p. 38^. Tarbagatai: in alpinis lierbosis Tsche-

harak-Assu; sub fiuem Maji llorens. lu al pi-

bus Narymensibus Augusto florentem legimus.

678. Dracocephalum nutans L. FJ. Alt. II. p. 386.

In apricis montium Aktscliavly. Flor. Majo.

Var, alpina : verticillis floriim magis con-

fettis , follis latioribus rugosis. — Tarbagatai:

in alpinis et subalpinis Tschebarak-Assu. Fl.

Majo.

*679. Dracocephalum thjmiflorum L. Spreng. Syst.

II. p. 69^. rs. 2*1-. In montosis fruticetis deserti

Soongoro-Kirghisici prope Arkalyk. FJ. Majo.

680. Dracocephalum Ruyschiana L. Fl. Alt. 11. p.

388. In campestribus deserti Soongoro-Kirghi-

sici et in montosis ad il. Irtysch frequens. Fl.

Junio, Julio.

681. Dracocephalum peregrinuni L. Fl. Ait. II. p.
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rupeslribus montium Tarba gâtai ad lorrentem

ïebeske. Fi. Auguslo.

682. Thymus Marschdllianus W. FJ. Alt. II. p.

390. In fruticetis ad fl. Uldschar circa montes

Tarbagatai. FJ. Majo.

683. Thymus serpyllum L. Fi. Alt. IL p. 391. In

apricis montium. Aktscliaviy; nec non ad 11.

Irlyscb, Uba et Bucblarma frequens. Fi. Majo,

Junio, Julio.

68^. Scutellaria galerlculata L. Fl. Alt. fi. p. 392.

In syl vaticis prope Semipalatinsk. Fl. Julio.

685. Scutellaria lupulîna L. Fl. Alt. 11. p. 393. In

sylvaticis ad 11. Uldschar circa montes Tarba-

gataî ; in rupeslribus prope Bucliîarminsk. Fi.

Majo, Junio, Julio.

686. Scutellaria Sieversii Bge. Fi. Alt. IL p. 39^.

la argillosis deserti Soongoro-Kirgliisici prope

Ajagus. Fl. Major

687. Origanum vïilgare L. Fi. Alt. II. p. 396. In

montosis ad 11. Irtysch et in campestribus

deserti Soongoro-Kirgbisici frequens. Fi. Junio,

Julio.

688. Hyssopus offîcinalis L. FJ. Alt. IL p. 398. In

apricis montium Aktscliaviy et Tarbagatai; in

rupestribus ad 11. Irtyseb, Uba , Bucbtarma et

Narym. Fl. Majo, Junio, Julio.

ftS9: Mentha arvensls L. F. Alt. II. p. ^00. In

berbidis ad rivulum Sucbaja-retscbka prope

Semipalatinsk. Fl, Junio, Julio.
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690. Nepeta macrantha Fisc h. — Dracocepliaiuni

Sibiricum L. FI. Alt. II. p. 389. In pratensibus

ad IL MaJoi-Narym. FJ. Julio, Augusto.

691. Nepeta Sibirica MB. FL Alt. II. p. 7*02. — lu

campestribus deserti Soongoro-Kirgbisici inter

Dschartasch et Arkat. Fl. Majo.

692. Nepeta Ucranica L. FJ. Alt. IL p. M 3. la

campestribus deserti Soo r s goro-K i rgb i s i c i et ad

IL Irtyscb frequens. FJ. Majo, Junio, Julio.

*69 Nepeta densiflora Kar. et Kir. nov. Sp.

N. (Pycnouepeta) puberula , caule erecto,

foliis ovato-lanceolatis in petiolum attenuatis,

obtusiusculis
,

insequaliter crenatis ; verticiilas-

tris in spicam densam rarius interruptam ad

apicem caulis congestis ; bracteis lineari-ob-

lougis calyci busqué iliis sequalibus molli ter

pilosis ; ore obliquo ; corollae velutinae labio

inferiore obsolète crenulato.— Species iV. su-

pinœ inflorescentia, bracteis florîbusque similis,

distincta vero caule erecto et foliis basi angus-

talis nec subcordatis.

Hab. in berbidis aJpium Narymensium ad

iorrentem Dscbaidak. FL Julio, Auguslo.

59'l. Lamium album L. FL Alt. II. p. ^06. In mon-

tosis deserti Soongoro-K i r g b i sici ad margines

rivulorum. FL Majo.

T^ar. verticillis paucifloris foliis longioribus

lutioribusque. In umbrosis sylvaticis mon tium
Aktschavly ad fl. KarakoL FL Junio.

695. Stachys sjïvatica L. Fl. Alt. IL p. HQ7. In
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sylvaticis ad IL Ulha. prope Ulbinskoi redut.

FL Julio.

696. Stachys palastris * L. FI. Alt. 11. p. ^08. I»

bumidis hinc inde. Fl. Julio.

697. Leonurus Marrubiastrum L. Fl. Alt. IL p. J108.

In pratensibus ad fl. Irtysch, Uba et Ulba. Fl.

Julio.

698. Leonurus glaucescens Rge. Fl. Alt. IL p. JI09.

In glareosis ad fl. Uldscliar circa montes Tar-

bagatai
;
Majo flore t. lu lapidosis prope Bucb-

tarminsk Julio florentem legimus.

699. Phlomis agraria Bge. Fl. Alt. II. p. MA. In

campestribus deserti Soongoro-Kirgbisici inter-

Semipalatinsk et Ajagus frequens. Fl. Junio.

700. Phlomis tuberosa L, FL Alt. IL p. JM2. In

pratensibus ad fl. Irtyscb bine inde. Fl. Junio,

Julio.

701. Phlomis alpina Pall. Fl. Alt. IL p. In

subalpinis sylvaticis ad rivulum Serschenka

prope munimentum Feklistovskoi. Julio omnino

déflorata.

702. Ereniostachys rnolucelloides Bge. FL Alt. IL

p. JH5. In argiilosis deserti Soongoro-Kirghisic i

prope Ajagus. FL Majo.

*703, Lagochilus hirsutus Bunge ined. In argiilosis

deserti Soongoro-Kirgbisici ad iacurn Noor-

Saissan, non procul ab ostio fluvii Kara-Irtysch,

in eum influentis. Initio Augusti florentem in-

venimus.

70 '4. Lycopus europaeus L. Fl. Ait. L p. 48. In
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ruderatî* prope pagum Sogra. Auguslo déflo-

ra tus.

705. Ljcopus exaltatus L. FJ. Alt. I. p. Î8. In lier-

bidis prope Semipalatinsk. FJ. Julio.

706. Âmethystea cœrulea L. FJ. Alt. I. p. 49. In

montosis apricis prope pagum Uiiraon. Auguslo

semiua maturat.

707. Ziziphora clinopodioîdes Lam. F?. Alt. I. p.

20. lu montosis ad il. Irtyseh et Bucbtarma

frequens ; nec non in rupestribus montium

Tarbagatai. FJ. Julio, Augusto, Septembri.

708. Ziziphora tenuior L. FJ. Alt. L p. 22. lu are-

iiosis deserti Soongoro-Kjrgliisici ad- rivulnm

Burgan circa montes Tarbagatai. Fl. Majo.

709. Salvia sylvestris L. FJ. Ait I. p. 25. In cam-

pes tribu s deserti Soongoro-Kirghisici frequens.

FJ. Majo, Junio.

Primulace^.

710. Cortusa Matthioli L. FJ. AJt. I. p. 206. lu

subalpinis syivaticis jugi Narymensis rarior.

Augusto dellorata.

711. Lysimachia vulgaris L. Fl. Alt. I. p. 207. In

pratensibus ad fl. Irtysch frequens. Fi. Julio.

712. Primula macrocalyx Bge. FJ» Alt. I. p. 209.

Tarbagatai: in berbosis subalpinis Tscixeharak-

Assu ; nec non prope Bucbtarminsk ad. rivulos.

Fl. Majo.

713. Primula nivqlis Pall. Fl. Ail, L p. 210. In
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mensîum. Sub lînem Julii déflora (a-.

7\ H. Primula auriculata Lam? Specimina média

in ter hanc et longifoliam legimus in alpînis

berbosis ad torrentem Dscbaidak ( a] pi uni Na-

rymensium ), Julio florentia.

715. Primula longiscapa Led. var. umbella Jari-

nosa. In bumidis deserti Soongoro-Rirgbisici

prope Usunbulak, nec non ad rivulum Donsyk

prope Ajagus. Fl. Junio.

716. An 'rosace maxima L. FJ, A] t. I. p. 2U. In

montosis deserti Soongoro-Rirgbisici fréquents.

FJ. Majo.

*7\7. Androsace lactiJLora Fiscb. Spreng. Syst. veg.

I. p. 577. m 6. In rupestribus moutiuni Akt~

scbavly \ nec non in subalpinis lapidosis Tsebe-

barak-Assu jugi Tarba gâta ici. FJ. Majo.

7J8. Androsace filiformis Retz. FJ. Alt. I. p. 216.

în uliginosis ad margines rivulorum in ter Ust-

kamenogorsk et Bucbtarminsk. Julio deflorata.

719. Androsace villosa L. FJ. Alt. I. p. 217. In

rupestribus montium Tarbagatai Joco «Cbabar»

dicto. Auguslo semina maturat.

720. Glaux maritima L. FJ. Alt. I. p. 27U* In ar-

gillosis bumidis deserti Soongoro-Rirgbisici ad

rivulum Donsyk. Fl. Majo.

721. Limosella aquatica L. FJ. Ait. IL p. ^63. la

paludosis prope metallifodiuam Riddersk. Au-

gusto déflora ta.
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722. Utricularia vulgarts L. Fi. AU. h p. 17. lu

aquis lente fliieiitibus (I. Maloi-Nary in. Sub
finem Julii llorens.

Plumbagine.e.

723. Statice Gmelini W. FI. Alt. I. p. ^32. lu

pratensibus arl il. Irtyscli et in campestribiis

deserti Soongoro-Kirgbisici frequens. Fi. Julio.

ssima K.ài\ et Kir. uov7
. Sp.

St. glabra, scapo tereti, siiperiie paniculato
,

ramis omnibus floriferis ; foliis lato-spatbulatis,

basi atlenuatis, apice obtusissimis, leviter emar-

ginatis.—Planta 3-pedalis, folia 8 poil, longa 3

poil, la ta. Calyces minuti, albidi, scariosi.

Hab. in subsaisis deserti Soongoro-Kirgbisici

ad rivulum Aksuvat in ter Kokbekty et montes

Tarbagatai. Sub finem Augusti speeimina pan-

ca omnino deflorata et foliis fere omnibus de-

lapsis legimus. 2£.

725. Statice deciplens Ledeb. FI. Alt. I. p. Ji33. In

saisis deserti Soongoro-Kirgbisici in ter Usiin-

bulak et Gorkoi piket. Fl. Junio.

726., Statice callicoma G. A, M. in bulJ. scientif*

48^4. Statice incana Fl. Alt. L p. ^35. excb

syn.— In montosis deserti Soongoro-Kirgbisici

prope Ajagus. Fl. Jtinio.

727. Statice speciosa L. Fl. Alt. I. p. ^ 36. In mon-
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tosis sterilibus deserti Soongoro-Rirgliisici in ter

Semipalatiiisk et Ajagus. FJ. Junio.

*728. Statice ochrantha Rar. et Kir. nov. Sp.

S. glabra
,

scapo ramisque ancipitibns tri-

cjiietrisve, floribus spicatis confertissimis , foliis

glaucis obovato-spatbulatis mucronatis ; brac-

teis orbicuîatis mucronatis pubescentibus ; ca-

Jycibus (ocliroleucis) basi nervosis : nervis pu-

bescentibus
,

pilis a medio ad apiceni evanes-

centibus , limbo obtuse 5-Jobo. — Habitus et

characteres fere St. speciosœ , sed caîyces in

nostra ocbroleuci nec violacei , nervis tan lum™

modo a basi ad médium , nec per totam Ion-

gitudinem aequaliter pilosis.

Hab. in rupestribus subalpinis Tsclieharak-

Assu jugi Tarbagataici. Sub finem Maji speci-

mina perpauca vix florere incipientia inve-

nim us. 2/,.

729. Statice suffruticosa L. Fi. Alt. I. p. ^37. In

saisis deserti Soongoro-Rirgliisici frequens. FL

Junio, Julio.

Plantagine,e.

730. Plantago major L. FJ. Alt. î. p. US. In ni-

deratis prope Buclitarminsk. FJ. Junio, Julio.

731. Plantago exaltata Hornein. Fl. Alt. 1. p. 4M.

In campestribus deserti Soongoro-Rirgliisici ad

11. Ajagus. Fl. Junio, Julio.

732. Plantago maritima L. Fl. Alt. L p. In
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saisis ad lacum Noor-Saissan. Augusto omnino

deflorata.

Amaranthace,e.

*733. Amaranthus retrqflexus L. Spreng. Syst. veg.

I. p. 929. ni 37. In ruderatis prope Buchlar-

minsk ; nec non prope pagnm Sogra. FJ. Julio.

Auguste

Chenopodiaceje.

731. Brachylepis salsa C. A. M. FJ. Ail. L p. 372.

Var. a. C. A. M. J. c. Tu argilloso-salsis de-

serti Sbongoro-Kirghisici inter fl. Kurtschum

et lacum Noor-Saissan. Fl. Julio, Augusto.

Var. C, A. M. 1. c. In argillosis prope

Ajagus. Pritnis diehus Junii florentem legimus.

Var, y. glanca, îierbee colore exquisite glau-

co. In argillosis al lacum Noor-Saissan, non

procul ab ostio fluvii Kara-Irtyscli , eum in-

fluentes. Fl. Julio, Augusto.

*735. Anabasis phyllophora Rar. et Kir. nov. Sp.

A. fruticosa, caule ramosissimo, foliis çarno-

sis brevibus, semicylindricis, mucronatîs; flori-

bus glomeratis : glomerulis 3—5 ad apices ra-

morum pedunculatis, racemosis
;
calycibus fruc-

tiferis trialatis : alis maximis reniformibus. —
Rami articulali , articulis tarde secedentibus,

Species eum A. brevifolia C. A. M. in pîuri-

bus cohvenit , attamen ramis solidiusculis et

inflorescentia diversissima

.
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Hab. in argiilosis deserti Soongoro-Rirgliisici

in 1er Rokljekty et lacuni Noor-Saissan. Septembre

fructiferam. legimus. -|^.

736. Halogeton glomeratus G. A. M. FJ. Alt. I. p.

378. In saisis cleserti Soongoro-Rirgbisici fre-

quéns. FI. Augusto.

737. Halimocnemis Sibirica G. A. M. FJ. Alt. I, p.

382. In saisis cleserti Soongoro-Rirgbisici in ter

Usumbnlak et Gorkoi piket rarior; in ter fl.

Klirtscbum et laciiin Noor-Saissan frequens.

Fi. Junio, Julio.

*738. Halimocnemis malacophylla G. A. M. in FJ.

Alt. I. p. 385. ( in adnotalione acl Hal crassi-

foliam ). — Polj cnemum malacophyllum MB.

Mein. mosq. 2. p. 23. n. 5. — Salsola pilosa

Pall. illusl. fasc. 3, p. 28. t. 20.—In argilloso-

salsis cleserti Soongoro-Kirgbisici in ter fl. Rurt-

sebum et Jacum Noor-Saissan. FJ. Augusto.

739. Halimocnemis jumperina G. A. M. FJ. Alt. 1. •

p. 386. In argiJlosis prope Ajagus ; nec non

ad laeum Noor-Saissan. Fi. Ju uiOj Julio.

"7^0. Salsola arbuscula Pall. Spreng. Syst. veg. I.

p. 92^. n. 20 A:l Jaciim Noor-Saissan in pro-

montorio Barcîiot-Mys clicto , îoeis sterilibus

arenosis. Augusto fructificat.

7h\. Salsola bvachïata PalJ. Fl. Alt. I. p. 388. In

subsaisis deserti Soongoro-Kirgbisici inter Kok-

bekty et Semipalatinsk. Septenibri fructifiera m
legim us.

7 '42, Salsola clavifoUa Pall. FJ. Alt. I. p. 389. In
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argilloso-salsis inter fl. Kurtsébum et lactini

Noor-Saissan. Fl. Augusto.

713. Salsola Kali L. Fl. Alt. T. p. 392. In cleserti

Soongoro-Kirgbisici arenosis ad fl. Kara-Irtyseb

rarior- Augusto fruetificat,

*7W\. Salsola Tragus L. Spreng. Syst. veg. I» p. 925.

h. 35. In arenosis ad lacum Noor-Saissan ra-

rior. Fl. Augnsto.

715. Salsola collina Pall. FI. Alt. I. p. 393.

a glabra lœvis foliis latioribus. In arenosis

deserti inter Kokbekty et Semipalatinsk. Au-

gusto fructifera lec ta.

J3 subhirta aspera Jolliis subfiliformibus. Ha-

bitu a var. ce diversisshna. In arenosis ad la-

cum Noor-Saissan rarior. Augusto floret.

7^6. Schanglnia linifolla C. A. M. Fi. Alt. t. p. 395.

In mon tibus Kurtschuni , solo fertiliori. Fi.

Augusto.
*7 }47. Schanglnia arbuscula Kav. et Kir. nov. Sp.

Scb. frnlicosa, foliis linearibus carnosis
7
se-

tigeris; floribus axillaribus, subsessilibus
,
glo-

meratis
;
calycis profunde 5-partiti laciniis mar-

gine membranaceo cinctis. — Species ob folia

setigera cura Schoberia setigera convenit , at

prseter notam genericani recedit ab il la caîyei-

bus profunde ô-partitis
7

nec breviter 5 n'dis
,

Jaciniis inargiiiatis et eœt.

Hab. in aririlioso-salsis deserti Soonsoro-Kira-P no
hisiei inter fl. Riirtsclium et lacum Noor-Sais-

san. Fl. Augusto
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7US. Schoberia phjsophora C. A. M. Fi. AH, t

p. 396. Cum praecedente eodemque tempore

floret.

*7*i9. Schoberia heterophylla Kar. et Kir. nov. Sp.

Sch. anoua
,
glabra , caule erecto ramoso

,

ramis strictis ; foliis inferioribus semi-cylindri-

eîs, acutis, siiperioribus ( floral ib us ) basi atté-

nua ti s , cucullatis , brevibus ; ilo ribus axillari-

bus solitariis , rarius bims
;

caîycis Jaciniis

transverse cucullatis ; seminibus leevissimis. —

-

Distinguitur a Schoberia glauca Bge forma

foliorum superioruiii , iloribus plerumque soli-

tariis atque seminibus laevibus; a Schob. acu-

minata C. A. M. foliis superioribus et laciniis

calycinis transverse nec longitud inaliter cu-

cullatis.

Ha h. in argilloso-salsis inter fl. Rurtscbum

et lacum Noor-Sayssan. Fior. Augusto. Q-

750. Schoberia acuminata C. A. M. Fl. Alt. I. p. 398.

V^ar? pusilla et cucullis miuimis. in saisis ad

II. îrlyscb supra ostium fiuvii Kurtschum. fre-

q tiens. FI. Augusto.

751. Schoberia corniculata C. A. M, Fl. Alt. I. p.

399. In saisis ad rivulum Tschorga, a mendie

iaeum Noor-Saissan inlluentem. Septembri flo-

rentein legimus.

*752. Schobetia pterantha Kar. et Kir. nov. Sp.

Sch. anima, glabra, caule erecto ramoso, ra-

mis patentibus ; foliis semi-cylindricis obtusis

vel aciitiusculis
,
superioribus brevioribus ; flo-
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ribus axillaribus glomeratis
,

calycis lacions

obliquis, dorso carinato-cnciillatis : cucullis alae-

formibtis per totam Jongitudinem calycis ex-

currentibus 5 seminibus lsevibus. — Species dis-

tinctissima calycis formai

Habb in argilloso^salsis ad Jittora merîdiona-

Jia lacus Noor-Saissan. Septembri fructificat. ©.

753. Chenopodium viride L. FJ. Alt. 1. p. #0#. In

saisis in ter fl. Knrtsclium et la enm Noor-Sais-

san. Angnsto lloret.

75^. Chenopodium glaucum L. Fi. Alt. 1. p. #07.

In ruderatis ad fl, Bucbtarma. FJ. Angnsto.

755. Chenopodium acuminatum W. FJ. Alt. 1. p..

#07. lu sterilibns arenosis prope Seniipalatinsk.

Fl. Julio.

Var. pusilla. In arenosis ad laeum Noor-

Saissan. Angnsto flore t.

*756. Chenopodium acuminatum W. var? sed foliis

basi acutissimis distjnclum. An species propria?

ïn saisis prope Semipalatinsk trans fl. Irtyscli

Septembri men se specimina perpauca fructi-

fera legimus.

757. Chenopodium Botrys L. FJ. Alt. I. p. #10,.

In Japidosis prope Bncbtarminsk. FJ. Julio
,

Angnsto.

758. Echiiiopsilon lanatum Moq. — Kochia hyssopi-

folia Rot h. Fl. Alt. 1. p. #io\ — In saisis prope

Semipalatinsk trans fl. Irtyscli. Septembri de-

floratum.

*759. Echinopsilon hirsutum Moq. Tand. Kochia

Ami. N° IV. U7
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hwsuta No lté. — Chenopodium hirsutum L,

Spreng. Syst. veg. 1. p. 922. n. «9.—Gum prœcc-

dente rarissime occurrit. Septctnbri fruclificat.

"760. Echinopsilon divaricatum Kar. et Kir. nov. Sp.

E. anmmra
,
pilosum , rainosissimum

y
ramîs

subliorizontalibus
; fol ils linearihus planis

;
caîy-

ci bu s axiJlaribus solitariis
;

spiiiuîis rectis dis-

en ni sub cluplo sapera nti bus.—Ab Ech. hysso-

pifolio praeter alias notas difFert spinuTis reetis;

ab Ech. sedoide foiiis planis
9
ramis divaricatis

ramosis atque spinis calycis longioribus.

Hab. in argilloso-salsis ad liltora meridio-

nolia lacns Noor-Saissan. Septembri fructifenim

leginius. 0.

761. Kochia prostrola Schrad. Fl. AU. T. p. «12.

In saisis ad lacum Noor-Saissan. Fl. Auguslo.

Var. subsericea. In rupestribus montium

Tarba gâtai ad torrentem Tebeske. Fi. Augusto.

*762. Londesia eriantha Fiseb. et Mey. adnot. ad

ind. IL sem. bort. Petr. p. 15. In areuosis

deserti Soongoro-Kirgbisiei ad ri y ni uni Burgan

eirca montes Tarbagalai. Sub finern Maji inve-"

iiinius vix florere ineipientem.

763. Camforosma rulhenicum MB. Fl. Alt. I. p. 451.

In sterilibus sub saisis deserti Soongoro-Kirgbi-

siei bine inde. Fl. Junio, Julio*

76^. Blitum virgatum L. Fl. Alt. I. p. 42. In gla"

reosis ad rivulos eirca montes Aktsebavly; nec

non in al pi nié et subaipinis jugi Tarbagataiei
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orientations loeo « Saja-Assu » dielo, fréquent

FJ. Junio, Julio, Augusto, Sepiembri.

765. Blitiim polymorphum C. A. M. FI. Ait, ï. p e

13. lu saisis prope Seraipàlatiust trnns fi. ïr-

tysch. Septenibri fructifer'um.

766. Halocnemum strobilaceum MB. FI. Alt. I. p. 6,

lu saisis deserti Sooîîgoro-Rirgliisici Iraus IL-

Kurtscbum et ad lac uni Noor-Saissaij. Fl. Julie,

Àugusto;

*767. Salicornia Jtràbica L. — Halocnemum Arabi-

cum Spreng. syst. veg. I. p. 19. n. 3. — Var\

glauca.

lu saisis deserti Soougoro-lvirgbisiei inter fl,

Kurlscliuni et lacum Noor-Saissau. Fi. Julio
,

Augusto.

768. Salicornia herbacca L. Fi. Alt. ï. p. 2. — Tu

saisis ad lacum Noor-Saissan. FL Augusto.

769. Salicornia prostrata Pâli. Fl. Alt. I. p. în

saisis subbuoiidis prope Semipalaiinsk traus fl,

Irtysch. Septeihbri florentem invenimus.

770. Salicornia faliata Pall. Fi. AU. ï. p. %. lu ar-

gilloso-salsis deserti Soougoro-Kirgbisici inter

fl. Kurtschiun et laeu ni Noor-Saissau. Fl. Julio,

Augusto.

771. Atriphw nilens Rebeut. Fl. Alt. IV. p. 306.

In arenosis ad. lacum Noor-Saissau rarius. Au-

gusto defloratuni.

772: Jtriplex canum C. A. M. F). Alt. IV. p. 306.

In argillosis deserti Soongoro-Rirgbisici orien-

talions pcrfreqnens. Fl. Julio, Augusto.
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773. Atriplex micrànthum G. A. M. FI. Alt. TV. p,

308. In argilloso-saîsis inter fi. Kurtscbum et

lacum Noor-Saissan. FJ. Auguste).

77*. Atriplex patulum L. Fi. Alt. IV. p. 310. lu

arenosis prope Semiprdatins'.. Septenibri fruc-

liferum lectum.

775. Atriplex lœve G. A? M. Fi. Alt. IV. p. 3H.

In saisis inter Semipalatinsk et Kokbekty hinc

inde. Septenibri fructiferum.

776. Atriplex laciniatum L. FI. Alt. IV. p. 31 3. In

argilloso-salsis inter 11. Kurtscbum et lacum

Noor-Saissan frequens. FI. Julio, Augusto.

777. Atriplex verruciferum MB. FJ. Alt. IV. p.

34 8. In saisis deserti Soongoro-Kirghisici in-

ter Usimbulak et Gorkoi piket. Junio florere

iucipit.

'778. Oxyhàsis Rar. et Kir. nov. gen.
(
Atripliceœ

C. A. M.
)

Character genevis. Flores polygamie lierma-

pliroditi fœmineis mixti. Hermaphr. Vengoniu.m

ty-5-partitum T laciniis cariiiato-cucullatis. Sta-

inina receptaculo insert"a> perigonii laciniis

opposita. Scjtiamulse nu lise. Utriculus eoinpres-

6us» Semen verticale f Fœm. Perigonium ad

basin valde angustatuin r campa nulato—sub-

eompressum, apice 3-dentatum. Utriculus com-

pressus
,

perigonio in cl us us , liberus. Stylus

unicus T bificlus. Semen verticale y testa cru-

stacea« Embryo annulai is
,
pûripbericus y a 1 b li-

nem farinaceum cingens. — Genus Gbenopodii
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habita, Atriplici proximum, prsesertim sectioni

Halimo j sed floribùs fœuimeis minutis basi

valde attenuatis
y

utriculo eum perigonio non

connato et praesertim. sernine etiam in floribùs

hermapbroditis verticali, bene distinctum.

Oxybasis minutiflora Karel. et Kiril.

Herba annua
?

ramosissima ,
glabra ; flori-

bus glomeratis ,
ebracleatis; loliis aiternis

,

angulatis.

Hab. in saisis non procul a Sernipalatmsk

trans fl. Irlyscb rarissime. Septembri fructife-

ram invenimus.

779. Ëurotia ceraloides C. A. M. Fl. Ait, IV. p.

239 In areoosis ail lacum Noor-Saissan. FL

Augusto.

780. Ceratocarpus arenarius L. Fl. Alt. IV; p. 498.

lu arenosis deserti Soongoro-Kirghisici frequens*

Fl. Junio, Julio.

781. Axyris amaranthoicles L. Fl. Alt. IV. p. 237.

In lapidosis prope Bucbtarminsk. Fl. Julio
,

Augusto.

CoRlSPERMEJE.

782. Corispermum Pallasii Stev. Fi. Alt. 1. p. 41 «

In sabulosis ad fl. Kara-lrtysch. Augusto fruc-

t lis rnatnral.

PoLYGOINE^E.

783. Poljgonuni Bistorta L. Fl. Alt. II. p, 77. In

subalpinis Tarbagatai , lôcis berbidis , nec
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non in aïpibus Narymensibus frequens. FJ.

Majo, Junio, Julio,

78U. Polygonum alpinum AIL Fi. Alt. II. p. 79. lu

îîiontosis deserti Soongoro-Kirgbisici bine inde.

Fi. Majo.

785. Polygonum Convolvulus L. FI. Alt. II. p. SI.

In montosis sylvaticis ad fl. Narytn. FI. Julio.

786. Polygonum amphibium L. Fi. Ait. II. p. 82. a,

et [3. Utraque varietas frequentissime occurrit

ad Jacum Noor-Saissan et ad 11. Kara-Irlysch.

Fl. Julio, Augusto.

787. Polygonum lapathifolium L. Fl. Ail. II. p. 83.

In eampestrjbus ad fl. Buebtarnia. Fi. Julio
,

Auguste.

788. Polygonum minus Ait. Fi. Alt. IL p. 83. In

arenosis ad 'fl. Kara-lrtysch deserti Soongoro-

Kirgbisici. FJ. Julio, Augusto.

*789. Polygonum vupeslre Rai*, et Kir. nov. Sp.

Habit ii et pluribus characteribus cum Po-

Ijgono alpestrl C. A. M, bene cou ven il , sed

floribus longe peduncuialis ( id est peduneulis

flore plus duplo longioribus ) , nec subsessili-

bus, salis ab illo distinctum.

Hab. in rupestribus umbrosis montium Tar-

L a gâtai ad torrenlem Tscbebarak-Assu : nec

non in rupestribus Saja-Assu jugi Tarbaga-

taici orientations , ad fontes fluv. Taldy. Fior.

Majo. %.
790. Polygonum aviculare L. Fl. Alt. IL p. 85.

In ruderatis fere ubique ; in subalpinis lier-
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bidis jugi Tai-bagataici frequens. Fl. p?r totam

œstatem.

791. Polygonum Bellavdi Ail. Fi. Alt. II. p. 85.

In arenosis deserti Soongoro-Kirgliislci inter

fl. Rurtscbum et laeum Noor-Saissan ; née non

in sabulosis prope Seniip •vlatins^. Fi. Junio,

Julio.

792. Polygonum strictum Ledeb. Fl. Alt. II. p. 86

In saisis deserti Soongoro - Rirghisici inter

Usunbulak et Gorkoi piket; — in montibus

Rurtscbum solo fertiliore frequens. FJ. Junio,

Julio.

793. Tragopyrum lanceolatum MB. FJ. Alt, II. p. 73.

a divaricatum 1. e. in arenosis ad fl. Rurt-

scbum. FJ. Junio, Julio.

/3. strictum I. c, in montosis apricis deserti

Soongoro - Rirgbisiei props Ajagus , etc. FJ.

Junio, Julio

*79^. Tragopyrum buxifollum MB. Spreng. Syst.

veg. II. p. 251. n. 5.— In rupestribus mo'ntiutn

Tarbagatai ad torrentes Dsclianybek et Terekty.

Fl. Majo.

795. Rumex Marschalliaitus Rcbb. Fi. Alt. II. p.

59. In saisis deserti Soongoro-Rirgbisici inter

Usunbulak et Gorkoi piket ; rtec non prope

Sernipalatinsk trans fl. Irtyscb ad laeus saîsos.

FJ. Junio, Julio.

796. Rumex Avelosa L. FJ. Ait. IL p. 60. In sub-

alpinis ad rivulurn Sersebenka prope muni-
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mentum Feklislovskoi , nec non in montosis ad

fl. Narym. FJ. Junio, Julio.

797. Oxyria reniformis Hook. . FJ. Alt. 11. p. 56.

In bu midis sylvaticis alpkim INarymensium ad

torrenteni Terekta. Augusto fruçtificat.

798. Rheum Rhapcnticum L. Fl. Alt, H. p. 90. In

sylvaticis subalpinis jugi Narymeiisis. Sub

finem Julii fructus niaturat,

799. Rheum leucorhizon Pall. Fl. Alt. II. p. 91. In

montosis apricis deserti Soongoro- Rirgbisici

prope Arkalyk, Fl. Majo,

Thymele^e.

800. Daphne Jltaica VM, Fl. Alt. II. p. 71. In

sylvaticis torrenteni Tscbebarak-Assu, ad radi-

éem montium Tarbagatai. FL Majo.

*801. Passerina vesiculosa Fiseb. et Mey. in KareL

enurn. pl. Turcom. n. 790.— Gîtai planta Tur-

comanica ad unguem convenit. — In arenosis

deserti Soongoro-Kirghisici ad rivulum Burgan

eirca montes ïarbagatai. Fl. Majo.

Santalaceje.

802. Thetium multicaule Ledeb. Fl. Alt. I. p. 276.

In montosis apricis deserti Soongoro-Kirgbisici

prope Ajagus. Fl. Majo.

*803. Thesium longifolium Turcz. Gat. Fl. Baie.

Dab? Specimina nostra fîorentia eum specimi-

nibus Baicalensibus bene conveniunt
2

sed
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fructii carent. — la rupestribus et subalpiais

Tarhagatni ad torrentern Tscheharak - Assu

rarius. Fi. Majo.

80^. Thesium réfraction G. A. M. in Bull, scient.

48JH . Thesium ramosum FI. Alt. excl. syn.

—

In saisis deserti Soongoro - Kirgbisici inter

Usunbulak et Gorkoi piket. Junio fruetificat.

EuPHORBIAGEiE.

805. Euphorbia Cyparissias L. J3. pubescens Fi.

Alt. IV. p. 180 ? — Specimina pauca vix llo-

rentia sub fmem Aprilis mensis legimus in

fruticetis ad 11. Irtyscb inter Roriakovo et

Seinipalatinsk-

806. Euphorbia virgata Kit. Fl> Alt. IV. p. 481. In

mcntosis ad 11. Irtyscb et in deserti Soongoro-

Rirgbisici carnpestribiis frequens. Fi. Majo
,

Junio.

807. Euphorbia Esula L. FJ. Alt. IV. p. 481. In

montosis deserti Soongoro-Kirgbisici frequens.

FJ. Majo.

*808. Euphorbia cœsia Karel. et Kir. nov. Sp.

E. glabra , eximie glauca ( in vivo ), radiée

muiticauli , foliis inembranaceis integerrimis

sessilibus , caulinis oblongis basi attenuatis
,

paulo supra basin dilatatis , ad apicem sen-

sim attenuatis , obtusis , mucronulatis , rameis

angustioribus fere Jinearibus , involucrorum

ovato-rbombeis, triangularibus
,
acutis, aequali-

ter ialis ac lougis ; verticillo multiradiato
3



radiis diebotomis; app mdicihns longe bicorni-

bus , èapstiîis gl abris punctulatis , seminibus

îœvibus.— In afïînibus Euph, Esula , vit?g ata

et Cyparissias foliorum in vol lierai i am dianie-

ter Iransversalis longitudinalem superat , et

jam hoc solo ebaractere
(
prœter characteres

alios ) a nostra speeie cseternm simillima dis-

tin guuntur.

Hab. in montosis deserti Saongoro-Rirgbisiei

prope Arkat FJ. Majo. 2£.

'809. EupJiorbia eriophjlla Rare], et Rir. nov. Sp.

E. radiée multicauli, caule puhescente ; foliis

nienibranaceis sessilibus integerrimis ; eaùiinis

ex basi ovata oblongis, acutiusculis, pubescen-

tibns, involucrorum lato ovatis rhombeîs acumi-

natis glabriusculis
;

appendicibus bieornibus
;

vertieiilo multiradiato , radiis diebotornis; cap-

sulis gîabris , seminibus Variât

pubeseentia pareiore et copiosiore
,

superficie

giauca vei viridi. Ab E, Esula et afïînibus

differt pubeseentia foliisque basi latioribns ova~

lis. Euph, salic'folia Host, folia majora , la-

tiora et basi angnstata habet. Capsulas maturas

in hostra non vidimus.

Hab. in. montosis deserti Soongoro-Kirgbisi-

ci ad rivulum Narym. Fl. Majo. 2£.

810. Euphovbia subcordata C. A. M. Fl. Alt. IV. p.

18'4. In montosis prope Ajagus rarior. FJ. Majo.

*8 M . Eupliot'bia subamplexLcaulis Rar. et Rir. nov.Sp.

E. glaberrima, radiée erassiuscula muitieau-



]i; fol i is inembranaceis subsessilibus obtusîs

serrulatis, basi cordatis siibaœpiexicaiilibus,

cauliuis oblongo-ovalibus, radioruin obovalls;

verticillo 3-6-radiato, radiis 2-3-fidis; appendi-

cibus rotundatis
;

capsulis glabris, fimbriJIis

elongatis ( lutescentibus ) dense obteetis, semi-

nibus — Capsulœ fere E, maçrorhizœ,

fiiobrillis densioribus Vestjuè, foiia prorsus di-

vers a, iJlis E. alpinœ similia, a qua statura ma-

jore, verticillis, atqne indumento capsula ru ni

copiosiore e fimbrillis elongatis iinearibus con-

stante dignoscilur.

Hàb. in rupestribus montium Tarbagatai ad

torrentes Dscbanybek et Terekty. FJ. Majo: 2/j

*8J2. Euphorbia pachyrhiza Kar. et. Kir. nov. Sp.

E. glaberrima, viridis, radice crassa multicau-

Ji ; verticilJis 3-5- radia tis , radiis dicbotomis
;

fol îis cauliuis subsessilibus inembranaceis se'r-

ruîalis laneeolaiis acutiusculis vel obovato-,

oblongis retusis mucronulatis ; radioruin bre-

vioribus rotunda to-elliplici s
2
obtusis

;
appendi-

cibus rotundatis, capsulis subglobosis glabris
>

verrucis conicis longiusculis (purpnreis) obtec-

tis, seminibus kevibus
(
gryseis ) caruncula-

tls.— Àflinis quodammodo E. macrorhizœ , at

statura foliisque minoribus
7

giabrilie caulis^

unibellœ radiis divisis. nec non indumenlo cap-

sularum satis diversa.

Hab. in rupestribus montium Aktsebavly
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frequens ; in montibus Tarbagatai ad torren-

tem Tselieliarak-Assu rarior. Fl. Majo. 2£. I7?

813. Euphorbia palustris L. var. a et /5. Fi. Alt.

IV. p. 493. — In bnniidiusculis deserti Soongo-

ro-Kirgbisici hinc inde. FJ. Majo, Junio.

8U. Euphorbia lutescens G. A. M. FJ. Alt. IV. p. 49^.

In sylvaticis suhalpinis ad rivulum Serschenka

prope mun imentnm Feklistovskoi. Julio fruc-

tus mat lira t.

815. Euphorbia Chamœsyce L. jS pilosa Fl. Alt.

IV. p. -196. In rupestribus inter Buchtarminsk

et Woronenskoi. Augusto deflorata.

Urtice^e.

*816. Urtica cannabina L. var? caulibus altissimis,

foliis inferioribus minus divisis.

Hab. in arenosis et rupestribus ad torrentem

Tebeske, e latere septentrionali montiuni Tar-

bagatai exeuntem. Augusto deflorata.

817. Cannabis saliva L. Fl. Alt. IV. p. 29^. In pra-

tensibus ad fl. Irtyscb frequens ; nec non in

deserti Soongoro-Kirgliisici arenosis ad lacum

Noor-Saissan. Fl. Julio, Augusto.

Amentaceje.

818. Salix tenuijulis Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 262 ? In

montibus Aktscliavly ad fl. Karakol. Junio

fructus maturat.

819. Salix viminalis L. Fl. Alt. IV. p. 865. In mon-
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losis prope Semipalatinsk. Initio Maji déflo-

ra ta •

*820. Salix Jacquini ïlost. in Rchb. fl. Germ. ex-

citrs. I. p. 466

—

Salix fusca Jaecj. Auslr. t.

09-— lu Iraiiiidiusculis alpium. Naryiiieiisium

ad torrentem Dscbaidak. Sub finem Julii deflo-

rata,

*821. Populus Fseudo-balsamifera Fîsch. mss. Ad

torrentem Terekty, circa montes Tarbagatai.

Majo fruotus maturat.

822. Populus alba L. FL Alt. IV. p. 295. In nemo-

rosis prope Semipalatinsk. Initio Maji déflo-

ra ta.

CoMFERJE.

823. Pinus Cembra L. FJ. Alt. IV. p. 200. Inmon-

tosis et subalpinis ad fl. Ulba, Narym et Bucb-

torma. FJ. Majo, Junio.

82^, Larix Sibirica Led. FJ. Alt. IV. p. 2OT. In

montosis ad fl. Narym. SuJd finem Jnlii fruc-

tas maturat.

825. Juniperus Sabina L. FJ. Alt. IV. p. 298. Irï

riipestribns monlinm Arkat désert i Soongoro-

Kirgbisioi. FJ. Majo.

826. Juniperus nana W. In Japidosis asperis al pis

ad rivulum Serscbeiika prope mnnimentnm

Feklistovskoi. Julio frtictus maturat.

827. Ephedra monostachya L. FJ. Aît. IV. p. 300.

In rupestribus niontiuni Tarbagatai ad torien-

tes Dscbanybek et Terekty. Fl. Majo.
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BuromKM.

828. Ridomus umbeîlaius L. FI. Alt. IL p. 93. lu

pnludosis ad fl, Irlyscli frequens. FL Ju!io
?

Auguste.

Alismace.e.

829. Alisma Plantago L. vav. follls lanceolatis tri-

nerviis*

In saisis deserti Soougoro - Kirgbisîci in ter

Usumbulak et Gorkoi pjkef . Iwitio Junii flo-

rere incipit.

830. Triglochin maritimum L. Fl. Alt. II. p. 62.

In uliginosis ad rivu lum Donsyk deserti Soon-

goro-Kirgb isici, FJ. Majo.

831. Triglochin palustre L. Fl. Ait. 11. p. 63. In

bumidis ad. rivulum Sucbaja rclschka prope Se-

mipalatiiiek» FL Majo, Junio.

Fluviales.

832. Potamogeton rufcsccns Schrad. FJ. A' t. L p.

457. In aquis lente il lient il; us fl. Bucbtarnia

projie fortalitiiiin Bucbtarminsk. Augusto fruc-

tiferiim îeginuis.

833. Potamogeton perfoliatus L. FL Alt. L p. 158.

In IL Irtyscb prope Krasnye-Jarki. FJ. Julio.

Orchidée.

83'1 Orchis laVfolia L. FJ. AU. IV. p. 468. In fru-

ticetis montium Aktsebavly ad IL Karakol. FL

Junio.
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I RIDEJE.

835. Iris tenuifolia L. FJ. Alt. I. p. 55. In campes-

tribus ad il. Irlyscb inter Koriakovo el Senii-

palatinsk. FJ. Aprili, Majo.

836 Iris halophila Pal]. Fi. Alt. I. p. 57. Th cam-

pestribus deserti Soongoro-Kirgliisici ad tor-

rentem Terekty circa montes Tarbagatai. FJ,

Mijo.

837. Iris giaucescens Bge. FJ. Alt. 1. p. 58. In cam-

pes tri bus ad fl. ïrtyscb înter Koriakovo et Se-

mipalatinsk. FJ. Aprili, Majo.

838. Iris Bloudovii Ledeb. FJ. Alt. IV. p. 331. In

umbrosis berbidis montinm, Tarbagatai
;
regio-

nem subalpinam etiam ascendit. FJ. Majo.

Amaryllideje.

839. Ixiolirioii Ledebourii Fiscb. et Me y. mss. —
Amaryllis la'arica Led. FJ. Alt. IL p. HO. ex cl.

synon. — In montosis deserti Soongoro-Kirgbi-

sici prope ArkaJyk. FJ. Majo.

*&ÏÏQ. lxiolirion Pallasii Fiscb. et Mey. — Amaryl-

lis latarica Pail. itin. III. p. 727. iî. 85. t. D,

f. A.—In çampestribus deserti Soongoro-Rirgbi-

sici ad radicem montinm Kungur - tscbavJy.

FJ. Majo.

SmïLACINEJË;

8"'H. Polygonattim viilgare Des r.— Convallaria Po-

lygonalum L. Fi. AJt. IL p. H\. — lu rupes-
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K
tribus prope Bucbtarminsk. Augusto fructus

maturat.

"8^2 Asparagus neglectus Rar. et Rir. nov. Sp.

A. caule herbaceo paiiiculato , foliis setaceis

brevibus
;

stipulis dorso calcaratis, membrana-

ceis, acutis ; floribus dioicis, pedunculis supra

médium articulatis, folia duplo excedentibus.

Varietates sequentes distinguendœ :

et : foliis erectis cauli et ramis adpressis, pe~

dunculorum parte infraiiodaîi supranodalem

sesquies raro duplo snperante.

fi : foliis divaricato-patentibus, pedunculorum

parte infraiiodaîi supranodalem duplo vel triplo

superante.

Asparago officinali habitu et ebaracteribus

valde appropinquatUTj tamen pedunculis supra

médium articulatis constanter ab illo differt.

Ab A, Dahurico magis recedit foliis abbrevia-

tis
,

pedunculis duplo brevioribus , nec illos

duplo fere excedentibus, atque pedunculis flo-

ribus duplo vel triplo longioribus nec illos

subaequantibus. — Celeberrimus Floree Altaicae

auctor verosimiliter nostram speciem pro As-

para gi officinal is varietatem babuil.

Hab. var. u in montosis deserti Soongoro-

Rirgbisici prope Ajagus et alibi, baud rara
;

var. /3 in rupestribus umbrosis montinm Tar-

bagatai. Utraque Majo floret. 2j[.
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LiLIACEiE.

8)13. Tullpa Altaïca Pal]. FJ. Alt. IL p. 32. In ru-

pest.ribns monlium Aklscbavly , et Tarbagatai

ad torreiïteiîi TYrekty. FI. .Majo.

SkU. Tulipa tricolor Ledeb. Alt. II. p. 33. In cam-

peslribus ad fi. Irtyscli prope Seniijarsk ; nec

non in montosis deserti Soongoro-Kirgbisici

fréquent isslïii a. Fi. Majo.

8*15. Fritlllaria minor Lcdeb. FI. Alt. II. p. 3# In

p iludosis prope Arkalyk. FI. Majo.

SH6. Frhiliaria verticillâta W. FJ. Alt. IL p, 35.

In rnpestribus montium. Tarbagatai ad torren-

teni Terekty et Dscbanybek. Fl. Majo.

Sk7. Gagea bulbifeva Schult. Syst. veg. VIII. p.

552. — Ornithogalum bulbiferum Pall. FJ. Alt.

IL p. 28. In campestribns ad fl. Irtyscli inter

mtiniinenta Osmoryscbskoi et Pestschanoi. Ulti-

mis diebus Aprilis florens.

8^8. Gagea filiformis Ledeb. FJ. Alt. IL p. 30. sub

Ornitliogalo. In inonlosis deserti Soongoro-

Kirgliisici ad fl. Karakol. Fl. Majo.

*8^9. Gagea emarginata Kar. et Kir. nov. Sp.

G. [Sectio 3. Koch. syn. fl. Germ.). Folio

radicali solitario lineari apice calloso obtusins-

colo carinato, scapum \—2-bifloriim snperante
;

floribus duobus, exteriore dilatato , ioteriorem

mnllo minorem amplectente
;

peduncnlis sim-

plicibns snbviliosis
,
perigonii pliyllis obîongis

Jnn. \m. N- IV. »°
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emarginatis ; bulbo solitario. Flores majuscixli,

ïiitei.

Hab. in rupestribus montium Aktschavly ad

fl. Karakol. FJ. Majo. %.
*850. Allium viviparum Kar. et Kir. nov. Sp.

A. (§ h. Scliult. syst.) foliis subfeus carinatis

planiusculis
,

spatlia bivalvi, acuminata ; u i li-

bella liemispbaerica
f

bnlbifera
;
perigonii îaci-

niis ovato-oblongis, a basi ad apicem attenua-

tis, apice obtusis subcucullatis ; staminibus basi

valde dilatatisj monadelpbis^perigonmm aequan-

tibus.—Jam floribus caeruleis prseter alias no-

tas ab omnibus ejusdem subdivisionis specie-

bus distinctissiniurn. Allium azuréum Less.

plant. Inder. exsice. ad hoc nec ad Ail. azu-

reum Led. spectat.

Hab. in fruticetis insulae 11 u vil Irtyscïi ex

adverso fortalitii Semipaiatinsk Fl. Junio. 2/,.

851. Allium nutans L. Fl. Alt. I. p. h. In praten-

sibus prope Semipaiatinsk ; nec non in mon-

losis inter Ustkamenogorsk et Buclitarminsk

frequens. FL Julio, Augusto.

852. Allium lineare L. Fl. Alt. II. p. 6. In areno-

sis ad fl. Irtyscli inter Semipaiatinsk et Ustka-

menogorsk. Fl. Julio.

853. Allium flavidum Led. Fl. Alt. H. p. 7. lu sub-

alpinis lapidosis ad rivulum Serscbenka prope

munimen Lu ni Feklistofskoi ; nec non in aJpibus

Warymensibus. Fl. Julio.
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85 !f. Allium tulipœfolium Led. Fl. Alt. IL p. 9. la

rnpestribtis prope Usunbulak deserti Soongoro-

Kirgbisici. Fl. Majo.

*855. Allium robustum Kar. et Kir. noy. Sp.

A. (§ 8. Schult. Sjst.) bulbo ovato-subglo-

boso, tunicato ; caule basi subdipbyllo tereti
;

foliis (loratis) oblongo-lanceolatis acutis , .mar-

gine integerrimis
;
spatba 2—3-valvi, val vis basi

concretis ; umbella gîobosa vel bemisplieerica,

den sa ; laciniis perigonii 1 in e a ri~oblong i s , ob-

tusiusculis , denium reflexis ; sta minibus peri-

goniiiiii excedenlibus , basi valde dilatatis
?
co-

hserentibus. — Pi eru nique bi pédale, Allio tuli-

pœfolio Led. cum maxime affine , robustius.

Umbellae floribus numerosioribus
,
plerumque

gîobosae , rarius bemispliœricse. Lac i ni se peri-

gonii longiores et angustiores saturate piirpu-

rea?. Capsula magna, viridis, spongiosa, trilocu-

laris , loculis inedio sulco impresso subbilobis.

Sem ina in loculis 3
;
nigra, oblonga.

In pratensibus deserti Soongoro-Kirghisici

circa montes ïarbagatai ad torrentem Tsche-

barak-Assu. Sub finem Maji jam déflorât. 2jl-

856. Allium obliquiim L. Fl. Alt. IL p. 40 ? — In

pratensibus ad rivulum Serscbenka prope mu-
nimenturn Fekîistovskoi. Julio jam omnino de-

floratum.

857. Allium azureum Ledeb. FL Alt. IL p. 43. In

pratensibus ad rivulum Donsyk prope Ajagus.

FL Junio.

»8*
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858. Allium odorum L. Fl. Alt. î. p. 4 5. In fmtî-

cetis insnlse fluvii Irtysch ex a J verso fortalitii

Semipalat'nslu FI. Junio.

859. Allium fîstulosum L. FI. Alt. IL p. 4 6 In prœ-

rnptis alpium Naryrnensium. Julio jam. deflo-

ralnm.

860. Allium Ledebourianum Schnît. — Allium uli-

ginosum Ledeb. Fl. Alt. !L p. 46. nec Don. —

-

In uHginosis ad rivuîos in lin vinm Kurlschum

influentes. Sub finem Julii defloratum.

864. Allium Schœnoprasum L. fi. alpinum DC. Fl.

Alt. — In humidis alpium Narymensium fre-

quens. Fl. Jnlio, Aûgusto.

*862. Allium Inderiense Fiseh. hort. Gor. —- In ar-

gilîosis deserti Soongoro-Kirghisici non procuî

ab Ajagus. Fl. Majo.

863. Allium globosum MB. FI. Alt. IL p. 48. In

arenosis ad fl. Irtysch et Bachtarma hinc inde.

Fl. Julio.

86JJ-. Allium Pallasii Murr. Fl. Alt. IL p. 49. In

eampestribus deserti Soongoro-Kirghisici. prope

Ajagus. Initio Junii déflorât.

*865. Allium caricifolium Karel. et Kir. nov. Sp.

A. (§ 3. Schult. Syst. veg.) caule basi folio-

so, fol iis linearibus canaliculatis angustis
;
spa-

tha bivalvi acutiuseula
; umbella globosa con-

ferta
;

perigonii laeiniis œqualibus
?

ovato-ob-

longis
,

apice obtusiuscnlis ; staminibus simpli-

cibus, basi subuîatis, perigonium subdupio ex-

cedentibus.
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Bu] bus subglobosus, magriitudine fere niicu-

. î a rum ave] In nse, tunicis purpurascentibus , non

reticulatis tectus. Cauiis ter es striatus , a basi

acl médium aut ad tertiam partem foliosus
,

cœterum nudus. Folia anguslissima lœvia ca-

nal icul ata aut in specioiinibus inajoribus pla-

. niuseula. Pediceili ad basin aiticulati , cadu-

cissirni. Laciniae perigonii sequales, oblongee , a

basi ad apîcem sensbn attenuatse , obtusiuscu-

îae, purpurascentes, aut saepe albidae, liiiea pur-

purea earinaîi percursae. Slj]us longus stamina

fere adseqtian?; Capsula 3-locularïs, 3-goua :

iôeuîis subdispermis, seminibus nigris , altero

aborhvo alaeformi- Alliuin angustum Don., no-

bis tantummodo ex Scbultesii desoriptione

{ Sciiult. Syst. 8. p. 4032) nolum , nostro vl-

detur vxîîde proplnquuni , at buic laciniae pe-

j îgonii interiores minores , bu] bus reticulatus

et spain oc mucronatae tribuimtur.—Variât nos-

ira species stalura majore et minore, foliis ca-

iialiculatis aut planiusculis.

Hab in mootosis slerilibus prope Ajagus;

nec non in apricis moutium Aklseliavly
}

et

Tarbagatai ad t orrentes Dsclianybek et Terek-

ly. Fi. Majo. %.
£66 Allium vîridulum Ledeb. Fl. AU. U. p. 20 —

Variât stalura aïtîore et humiliore, umbellis

multi — et paucifloris. — In sterijissimis arenosis

uc serti Soongoi o-Kirgbisiei ad rivulum Donsyk

prope Ajagus. Fl. Jimic*
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867. Allium subi ilissimum Ledeb. Fl. Alt. I. p. 22.

In niontosis deserti Soongoro-Kirghisici prope

Ajagus. Fi. Augusto.

"868. Allium oliganthum Kar. et Kir. nov, Sp.

A. (§ 3. Sehuit. S) st.) cauîe \—2 -folio, foins

setaceis semiteretibus canaliculatis
;
spatlia bi-

valvi acatiiiscula ; unibella bemispliserica U—40-

flora, floribus pedicellos superantibus aut sub-

sequaotibus
;
perigonii laciniis sub-ovali-oblon-

gis
,
supra mediuoi ad apîceni attenuatis , ob-

tusiiisciilis ; s ta 111 i ni bus simplicibus subulatis
,

perigonio tertia parte brevioribus.

Bulbus ovatus, magnitudine Ail* caricifolii

eodeiiique modo vestitus. Gaules solitarii , ra-

ritis biixi, k—7-pollicares, l crêtes. Perigonii la-

cinise lineares, aut ovali-oblongse, apice angus-

tatae, paJJide roseae vel albidae suffuso rtibore
,

iineaque carinali satura tiore percursae. (1erm en

lutescens, subtrigonuni. Slylus magnitudine

fere staminum. Allio rubello parum affine, at

iîoribus majoribus et paucioribus, breviter pe-

dicellatis
,

laciniisque obtusis satis distinctum.

Allium tenue PalL herb. (Schult» Sjst. veg. 8.

p. -1033) , a no bis non visum^ jam staminibus

perigonium aequantibus a nostro recedit.

Hab. in lierbosis bumidiusculis inter Ajagus

et rivulum Donsyk. Fi. Junio.

869. Allium Stellerianum W. FJ. Alt. II. p. 2#. In

niontosis ad fl. Irtyscb , Uba , Ulba et Bucb-

tarma. Fi. Julio, Augusto.
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870. Eremurus spectahilis MB. FJ. Alt. I. p. 25.

In argiliosis désert i Soongoro-Kirghisici prope

Ajagus frequens ; nec non in montibus Arka-

lyk. FJ. Majo.

COLCHICACEJE.

874. Veratrum album L. FJ. Alt. II. p. 62. In

montosis sylvaticis ad fl. Narym. FJ. Julio.

872. Veratrum nigrum L. FJ. Alt. II. p. 63. In

fruticetis deserti Soongoro - liirghisici prope

Ajagus* FJ. Julio.

JuNCEJE.

873. Juucus lampocarpus Ellrh. FJ. Ait. IL p. K7.

In lui midi s ad 11. Narym. FJ. Julio,

*87 îl. Juncus acutijlorus Ehrh. Spreng. Syst. veg.

IL p. 407. n. HO. In huniidis prope Semipala-

tinsk. FJ. Junio, Julio.

875. Juncus b Lifonius L. FJ. Alt. II. p. US* In

humidis deserti Soongoro-Kirgliisici frequens.

FJ. Majo.

876. Juncus bulbosus L. FJ. Alt. IL p. US. In hu-

midis prope Semi palatin sk. Fi. Junio, Julio.

877. Juncus bottnicus Whînbg. Fl. Alt. IL p. H9.

Quoi praecedente eodemque tempore floret.

TYPHACEiE.

878. Sparganium ra/nosum Sw. FJ. Alt. L p. 236.

In paludosis ad fl. Irtysch prope Krasuye-Jar-

ki. Augusto fructificat.
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Aroide^e.

879. Acorus Calamus L. Fi. Alt. 1. p. HO. lu pa-

Judosis prope Buçhtarminsk. FJ. Julio.

Gyperacfje.

*880. Isolepis supina Schult. —- Scirpus supinus

Rotli. Spreng. SysL veg. L p. 207. u. 66. — lu

iuundatis ad il. Kara-Irtysch deserti Soongoro-

K.ir<ïliisici. Fi. Julio.o

*881. Scirpus hamulosus Stev. Spreng. Syst. veg. I.

p. 243. ii. 4 #5. .Çam praecedente eodemque

tempore flore t.

*882. Scirpus marilimo proxim. Forsau species

nova, sed ob speciniinà pauea val de incomple-

ta nou rite détermina uda. — In liumidis ad

t ivulum ïscliorga , iaeiun Noor-Saissau in-

fîuentem. Septembre jam exsîccatum iuvenimus.

883. Eleocharis paluslris R. Br. Fi. Alt. !.. p. 69.

lu uliginosis ad ri vu] os deserti Soougoro-Kir-

ghisici prope Ajagus. FJ. Majo, Junio.

88^. Eleocharis acicularis R. Br. FI. Alt. I. p. 69.

lu iuundatis ad II. Kara-Jrtysch. deserti Soon-

goro-Kirghisici. Fl. Junio, Julio.

885. Cyperus australis Schrad. Fl. Alt. L p. 72.

lu arenosîs ad fl. Kara-trtyscli. Fl. Julio,

Augusto.

886. Cyperus fuscus L. Fi. Alt. I. p. 72. Tu liumi-

dis ad fl. Narym. Fl. Julio, Augusto.
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Var. culmo elongato. In inundatis ad fl.

Kara-Irtyscb. FJ. Julio, Auguste.

*887. Cyperus Soongoricus Kar. et Kir. nov. Sp.

C. ( Fusci Kunth. ) cnlmis triquetris , laevi-

bus ; antbela distacbya, spica superioie bevi-

ter ped uncu la ta , inferiore sessili, u traque e

spiculis iiumerosissimis liuearibus mullilloris

composita; involucro dipbylîo inaequali
;

gl Li-

rais subrotundis navicuïaribus ,
apiee oblique

Iruncatis fuseis , dorso et margine viridibus
;

floribus diandris trigynis ; acbœniis subrotun-

dis triangularibus
,

glum.a vix brevioribus.

—

Habitu refert speciraina maciïenta C. fusci ,

sed flores C diffbrmis , ab utroque antbela

biradiata spicisque e spiculis nuinercsîssimis

( omposilis, praeter alias notas, bene distinctus.

Hab. in montibus Kurtscbuni ad. margines ri-

vulorum , îoeis bumidiusculîs baud frequens.

FI. Julio, Augusto. 0.

888. Carex Curaica Kuutb. — Carex ovata C. A.

M. Fl. Alt. IV. p. 207.—In campestribus deserti

Soongoro-Kirgbisici frequens. Fl. Majo.

889. Carex Schrcberi W. Fl. Alt. IV. p. 24 0. In

berbidis montium Tarba gâtai, locis demissiori-

bus. Fl. Majo.

*890. Carex polyphylla Kar. et Kir. nov. Sp.

C. culmo folioso triquetro foliisque gramineis

margine s cal) ri s ; bracteis brevissiniis; spiculis

superioribus superne masculis , inferioribus
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superne et inferne mâsctilis , mëdio faemineis
,

stigmatibus binis
;

perigyniis ovatis compressis

acuminatis marginatis scabriusculis ore biden-

tatis, glumam ovatani aculam excedentibus. —
Proxima videtur G. muricatœ s sed praeter

spiculas inferiores basi masculas differt frueti-

bus propter rostrum breviorem minoribus.

Ilab. in sylvaticis ad torrentem Tscbeliarak-

Assu, circa montes Tarbagatai. Fl. Majo. 2/,.

89 1. Carex atrata L. FJ. Ait. IV. p. 2M. lu rupes-

tribus alpinm Narymensium. Julio frtictus

maturat.

*893. Carex melanocephala Tarez. Cat. fl. Baie.

Dali. In bumidis alpium Narym ad torrentem

Kensu. FJ. Juiiîo, Julio.

893. Carex supina W. Fl. Alt. IV. p. 218. In siccis

sterilibus deserti Sooiigoro-Kirgbisici frequens.

FJ. Majo.

89'1. Carex vesicaria L. Fl. Alt. IV. p. 220. In

bumidis ad rivulorum margines in ter Ustka-

menogorsk et Buebtarminsk. Fl. Junîo, Julio.

895. Carex milans Host. Fl. Alt. IV. p. 220. In

pratensibus deserti ad radieem montium Tar-

bagatai. FJ. Majo..

896. Carex saxatilis L. Fl. Alt. IV. p. 223. In bu-

midis alpium Narym ad torrentem Ken-su. Fl.

Junio, Julio.

897. Carex niiida Host. FJ. Alt. IV. p. 226. In

eampestribus deserti Soongoro-Kirghisici fre-

quentissima. FJ. Majo.
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*8'98. Carex diluta MB. Spréng. Syst. veg. 111. p.

825. n. 22JJ-. lu umbrosis montiuni Aktschavly

ad 11. Karakol. Fl. Majo, Junio.

Gramina.

*899. Alopecurus alpinus L. ventricosus Kar. et

Kir. foliorum vaginis inflatis , flosculis niajo-

ribns.

Hab. in berbosis alpinis Tscbebarak -Assu

j agi Tarbagataici. Fi. Majo, Junio. 2|.

900. Phleum alpinum L. FJ. Alt. I. p. 73. Narym :

in pratensibus subalpinis. Julio defloratum.

901. Crypsis alopecuroides Scbrad. FJ. Alt. I. p.

75. In ruderatis prope pagum Sogra. Angusto

deflorata.

902 Panicum Crus Galli L. FJ. Alt. I. p. 77. In

pratensibus prope Bucbtarminsk ; in ruderatis

prope pagum Sogra. Fl. Julio.

903. Panicum viride L. FJ. Alt. I. p. 77. var. mnrca

pauciflora. In arenosis ad fl. Kara-li tysch

deserti Soongoro -Kirgbisici. Auguslo frueti-

feruni.

90^. Urachne grandi/lova ïrin. FI. Alt. I. p. 78. In

montosis apricis prope Ajagus ; nec non in ru-?

pestribus niontium Tarbagatai. FJ. Majo.

905. Stipa Altaica Trin. FJ. Alt. I. p. 80. In are-

nosis ad rivnlum Sucbaja-retsclika prope Semi-

palatinsk. FJ. Junio, Julio.

906. Stipa orientalis Trin. Fl. Alt. I. p. 83. In

montosis sterilibns deserti Soongoro-Kirgliisici
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prope Ajagus. Sub finem Maji jam omnino

déflora ta.

*907. Stipa Richteriana Kar. et Kir. nov. 8p.

St.
(
Eustipa, callo conico

)
glumis caudato-

acuminatis, superiore paulo breviore, perianlbio

undique villosulo tertia parte longioribus
;

arisla tortili , birta
,
gîumis 3-plo et quadrupîo

longiore; antberis midis ; fol lis convoi utis ri-

gidis. — Affinis Stipœ junceœ , sed in bac an-

thersê barba tae et arista glumis 6-plo longior.

Hab. in argillosis deserti Soongoro-Kirgbisici

inter Ajagus et rivulum Donsyk. Medio Majo

jam seminibus maturis onusta.

908. Polypogon maritimus DG. Fi. Alt. I. p. M. In

ârenosis ad fl. Kara-Irtyscb deserti Soongoro-

Kirgbisici. Augusto fructificat.

909. Chilochloa Boehmeri Beauv. Fl. Alt. I. p. 85.

In alpinis lierb ici i s Tscbebarak-Assu jngi Tar-

hagataici. Fl. Majo.

910. Phragmites communis Trin. Fl. Alt. I. p. 88.

In arenosis ad ripas flnviorum fere ubique ; ad

làcum Noor-Saissan copiosissime. Fl. Julio, Au-

gusto.

911. Avenu sempervirens Vill. Fl. Alt. I. p. 89. In

montos is apricis deserti Soongoro-Kirgbisici

frequens. Fl. Majo.

912. Avena pratensis L. Fl. Alt. I. p. 90. In inon-

tibus Tarbagatai frequens
,
regionem àîpinam

etiam ascendit. FJ. Majo.

913 Hierochloa borealis R. et Scb. Fl. A'i. I. p.
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92. In afenosis prope Semipalatinsk. FJ. Apriji,

Maju.

9 Pi. Melica ciliala L. FI. Alt. I. p. 93. In rùpestri-

bus monliuin AktscliavJy ad 11. Rarakol. FJ.

Majo, Junio.

945. Melica nutans L. FJ. Alt. I, p. 93. In subal-

pin is sylva ticis ad rivuJum Serscbenka prope

muniment il in Feklistovskoi, Julio fructiferam

legimus.

916. Melica alilssima L. FJ Alt. I. p. 9^. lu syl-

vaticis montium Tarbagatai ad torrentem

Ts clieha rak-Assu . FJ. Majo.

917. Beckmaimia erucœformis Host. FJ. AJt. I. p.

9^. In humidis ad 11. Irtysch prope Rrasnye

Jarki. FJ. Junio, Julio.

918. Eragrostis pllosa Beauv. FJ. Alt. 1. p. 95. In

areuôsis ad il. Rara-Ii tyscli deserti Soongoro-

Rir^hisici. Au^usto déflora ta,

919. Poa pratensis L. FJ. Alt. I. p. 96. In mon-

tosis deserti Soongoro - Rirgliisici frequens. FJ.

M.jo.

920. Poa Altaica Trin. FJ. Alt. I. p. 97. In mon-

tibns Tarbagatai ad torrentem Tscbebarak-Assu

rarior. FJ. Majo.

921. Poa bulbosa L. FI. Alt. I. p. 98. In mon-
tosis deserti Soongoro-Rirghisici fere frequens.

FJ. Majo.

922. Poa alpina L. Spreng. Syst. veg. I. p. 3 VI.

n. 54. Var. Jlosculis obtusiusculis. In alpinis

Tschehara k-Assu ad fontes frigidas. FJ. Majo.
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923. Poa fertllis Host. FJ. Alt. I. p. 98. In mon-
tosis sylvaticis inter Ustkamenogorsk et Bncb-

tarminsk. FJ. Junio, Julio.

92^. Poa nemoralis L. Fl. Alt. I. p. 99. In umbro-
sis nemorosis montinni Aktscbavly ad fl. Kara-

kol. FL Majo, Junio.

1925. Poa cœsia Smitb. Spreng. Syst. veg. T. 339.

n. 30. Poœ nemoralis var. sec. cl. Trin. — In

rupestribus umbrosis inontium Tarba gâtai ad

torrentem Tscbebarak-Assu. Fl. Majo..

*926. Poa? paradoxa Kar. et Kir. nov. Sp.

P.
(
spiculis herbaceo-mcmbranaceis, j3. péri"

anthiis dorso convexis ïrin.
)

paniculse (juni-

oris ) contra ctiuseulae radiis 6-pluriinisve, supra

basin floriferîs scabris, interdum monostacbyis
;

spiculis superne bifloris , inferne plerumque

unifions , terminalibus trifloris ; flosculis ener-

viis laevibus, acutiusculis, superiore ab inferiore

remoto; liguîis truncatis
,
longiusculis ; radice

fibrosa , anima. — Species singularis , melius

forsan génère distinguenda ; sed dencientibus

speciminibus maturis proprium genus creare

non audemus.

Hab. in herbosis ad rivulum Ai deserti Soon-

goro-Kirgbisici. Fl. Junio. 0.

927. Kœleria cristata Pers. Fi. Alt. I. p. 403. cum
varr. In sterilibus lapidosis deserti Soongoro-

Kirgliisici frequens. Fl. Majo.

928. Dactjlis glomerata L. Fl. Alt. L p. AQK* In
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pratensibus ad torrentem Tscbebarak-Assu

circa montes Ta rba gâtai. FJ. Majo.

929. Aeluropus lœvis Trin. —- Dactylis littoralis

W. FJ. Alt. I. p. 40JJ-. In arenosis et subsaisis

deserti Soongoro-Kirgbisici ad lacum Noor-

Saissan. Fl. Junio, Julio.

930. Festuca ovina L. Fl. Alt. p- 407* In campestri-

bus deserti Soongoro-Kirgbisici frequentissima.

Fl. Majo.

931. Festuca nigrescens Lam. FJ. Alt. T. p. 408.

Var. Jlosculis pubescentibus. In al plais berbosis

Tschebarak-Assu. Fl. Majo.

932. Bromus squarrosus L. FJ. Alt. ï. p. 4 41. In

glareosis ad torrentem Karakol circa montes

Tarba gâtai. Fl. Majo.

*933. Bromus multiflorus IIos t. Spreng. Syst. veg. I.

p. 357. n. 3. In pratensibus ad torrentes circa

montes Tarbagatai. Fl. Majo.

*93^. Bromus Wolgensis Spreng. Syst. veg. T. p*

357. n. h. In apricis montin ni Tarbagatai ad

torrentem Terekty. FJ. Majo.

*935. Bromus commutatus Scbrad. Spreng. Syst,

veg. T. p. 359. n. 23. In pratensibus ad tor-

rentem Tscbebarak-Assu circa montes Tarba-

gatai. FL Majo.

936. Bromus inermis L. Fl. Alt. I. p. 4 4 4. In cam-

pestribus deserti Soongoro-Kirgbisici prope

Ajagus. Fl. Junio.

*937. Bromus latifolius Kar. et Kir. nov. Sp.

Br. ( Zerma Trin*) panicula nutante; radiis*
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inferne. subsenis
;

spiculîs 3—JMlori.s, oblongo-

lanceolaiis, îœvîbus; flosculorum valvula infe-

riore apiee brevissime bidentata , ex emargina-

tura breviter aristatà ; foliis pïanîs , latis 5 ra-

diée repente. — Habitus Br. aspéri , sed spi-

cnlae ]sèves pauçifloraé, aliseque noise removent
;

cbaracteribus ad Br. inermem accedit , ta aien

pa nieu la mitante
,

spiculis angustioribus Isevi-

bus , ad liervos lantum scabridis , 3—tt-ïloris ,

et dliplo latioribiis baud segre dignoscitur.

Valvula superior, ut in Bromo inermi subtilis-

sime ciiiata.

Hab. in uni b rosis montium Aktscbavly ad fl.

Karakoî. FJ. Junio. 2jL.

938. Triticum prùstatum L. Fl. Alt. I. p. 412. In

snbsalsis prope Semipalatinsk. Fl. Aprili, Majo.

939. Triticum orientale MB. Fl. Alt. I. p. 443. In

lapidosis deserti Soongoro - Kirghisici prope

Ajagns. Fl. Majo, Junio.

9h0. Triticum cristatum Schreb. FI. Alt. I. p. 44 3.

In campestribus et montosis deserti Soongoro-

Rirgbisici haud rarum. FJ. Majo, Janio.

9^1. Triticum ramosum Tri 11. Fl. Alt. I. p. 4 4JJ-. In

montosis apricis prope Ajagns deserti Soongoro-

Kirgbisiei. Fl. Majo, Junio.

*9^2. Triticum lolioides Kar. et Kir. nov. Sp.

ï. caducei iinearis aiigusti axi continuo;

spiculis sub-5-floris
;
glumis insequalibus con-

cavo-lanceolatis , obtusiusculis ; inferiore 3

—

h-

nervi
,

superiore k—-5-nervi , îlosculis obtusis
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îaevibns plus qnam duplo brevioribns; foliis

convoînlo-setaceis
,

rigidis ; radiée repente. —
Nervi glurnarum marginales subobsoleti. Cul mi

geniculati. Yalvula superior pectinato-ciliata.

Hab. in sabulosis prope Semipalatinsk ad

rivuluin Sucbaja-retscbka. FI. Jnnio, Julio. 2/.

9 3. Triticum repens L. FJ. AU. ï. p. 116. In mon-
losis deserti Soongoro-Kirgbisiei frequeris ; in

frnlicetis ad torrentem Tscbebarak-Assu circa

montes Tarba gâtai. Fl. Majo.

9'i'l. Elymus angustus Trin. Fl. Alt. I. p. 119. In

montosis deserti Soongoro-Kirgbisiei ad fl. Aja-

-gns. FI. Majo.

9^5. Elymus junceus Fisch. Fl, Alt. L p. 119. In

campeslribus deserti Soongoro-Kirgbisiei prope

Semipalatinsk trans fl, Irtyscb. Fl. Jnnio,

*9 1

i6, Elymus desertorum Kar. et Kir. nov. Sp.

E. caduceo lineari, ereclo, areto; spieuîis ter-

nis bifloris ; flosculis distincte nervosis subuli-

feris, birtis, invohiceîlo subuîiformi et bispido

longioribus; foliis planis, radiée* —
- Ab

E. junceo, cui afïinis, distinguitur vaîvula in-

feriore nervis validis percursa, apice in subu-

larn sat îongam desinente, dum in illo nervi

istius valvujse tantummodo in faeie interna

versus apicem conspicui et subula plerumque

déficit, ve3, si adest minutissima est.

Duas varietates sequentes observavimus :

a latifolius, foliis latiusculis planis.

Jmu N° IV. %9
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angustifoliuSy foliis angustioribtis basi convo~

lutis, apïce explan a tis.

Hab. utraque varietas in montosis apricis

prope Àjagus deserti Soongoro-Kirgliisici. FJ.

Majo.

Elymus dasystachys Trin. FL Alt. T. p. 420.

var. b,, forsan specie distinguenda. lu sabulo-

sis ad rivulum Suchaja retschka prope Semi-

palatinsk. FJ. Junio.

9^8. Elymus lanuginosiis Trin. Fl. Alt. I. p. 424.

In lapidosis sterilibus deserti Soongoro-Kirghi-

sici ad rivulum Donsyk non procul ab Ajagus.

Junio fructiferum legimus.

*9^9, Elymus multicaulis Kar. et Kir. nov. Sp.

E. caduceo flaccido
,

subnutante; spiculis

binis ternisve sub-6-floris ; flosculis subuliferis

glabris involucella lineari-subuliformia
y hirta 7

obsolète nervosa superantibus ; subula floscu-

lorum illis duplo breviore; foliis planis ; radice

multieaiili, repente — Àb E. Sibirico et Dahu-

rico involucellis angustis obsolète nervosis et

subula flosculorum multo breviore, praeter ra-

dicem multicaulein, facile dignoscitur.

Hab. in sylvaticis ad torrentem Terekty cir-

ca montes Tarbagatai. Ultimis diebus Maji

mensis florentem invenimus. 2£.
*950. Elymus giganteus Vabl. fi crassinervius Kar.

et Kir., involucellis nervis crassis 4-2 percur-

sis. — In sabulosis prope Semipalatinsk. FL

Junio. 2£.
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951. Hordeum secûliniim Scbreb. FL Ait. I. p. 423.

In moulosis apricis ad fi. Ajagus deserti Soon-

goro-Kirgbisicû Fl. Majo> Junio.

OpHÎOGLOSSEAE*

952. Botrychium Lunariâ Sw. Fl. Ait* IV. p. 32^.

lu montosîs ad rivulum Serschenka prope mu-
îiimentum Feklistovskoi. Fructif. Julio.

FlLICES»

953. Polypodium vulgare L. FI. Alt. IV. p. 32#.

In rupestribus prope Buchtarminsk ; nec non

prope Ajagus deserti Soongoro-Kirghisici. Fruc-

tif. Julio.

95^. Polypodium Dryopterls L. Fi. Alt. IV. p. 325.

In deserto Soongoro-Kirghisico prope Ajagus,

Fructif* Julio.

955. Strutkiopteris Germanica W. FK Alt. IV. p.

325. In nemorosis ad fl. Ulba inter pagos

Tsclieremsclianka et Tarchanovka frequens.

Fructif Augusto.

956» Asplenium Filix joemina Bernh* Fl. Alt, IV.

p. 327. In subalpînis sylvaticis umbrosis ad ri-

vulum Serschenka prope munimentum. Feklis-

tovskoi. Fructif. Julio*

957. Âspidium Filix Mas Sw. Fl. Alt. IV. p. 329.

In rupestribus moutium Aktschavly deserti

Soongoro-Kirghisici. Versus finem Maji jam

fructificatb

H6*
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958, Aspidium fragile Sw. FI. Alt. IV. p.. 329, la

rupestribus umbrosis montiuia Tarba gâtai et

Âktscbavly. Fructif. Majo.

959. Woodsia Ilvensis R. Br. FJ. Alt. IV. p. 330.

In rupestribus inter Buehtarmmsk et Krasnye-

Jarki. Fructif. Julio.

Gr. Karelin.

<L 6. Maji i8M.

Semipalatinsk.



TJEBER

VON

OEOGNOSTISCIIEN FORMATIONEN

ÎM EUROPAEÏSCHEN RUSSLAND

Prof. J. H. Blasius und Alex. Graf Keyserling.

An den Vicepraesidenten der Kaiserlichen Gesellachaft der Naturforscher

zu Moscau.

Als icli im. December \ 8^0 mit meinem Freunde

Blasius von unserer Reise clurcu Russland zurûck-

kehrte, veranlassten uns E. E, fur die Gesellscliaft

der INaturforscher m Moskau ein Résumé unserer

geognostisclien Beobachtungen zu geben. Dièse wa-

ren bereits durch die grossen Geognosten Murchi-

son und Verneuil den geognostisclien Gesellscliaf-

ten zu London und Paris vorgelegt worden , docli

hatten wir, nacbdem dièse Herren Russland verlassen,

einige geognostische Détails nocli hinzuzufûgen Gele-

genheit gehabt. Einen Theil unserer Notizen ùber-

gaben wir an E. E. damais in Moskau , den Rest

(d. H, von der Kolilenform. ab ) ûbersandten wir
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ira Februar 48^1, begleitet von Skizzen und Durcb-

scbnitten , von der Hand meines Frémit! es;— E. E,

wissen wie schmerglich es mir gewesen, dass dièse

Sendung nie an Sie gelangt ist, besonders weil das

auf uns das Licbt undankbarer Rucksicblslosiffkeit

bat werfen musse n. Jetzt
?
wo icb wiederum micb

auf einer flùcbtigen Durcbreïse in Moscau befinde,

baben E. E. gewûnscbt, dass icb den friïberen Àuf-

satz aus den Concepten von Neuem zusammenstelle,

Freilicb ist das Interesse an diesen Notizen seitdem

durcb die geognosliscbe Kartê, die Mayendorf \v\\

Februar der Berliner geographiscben Gesells. vorleg^

te und die er durcb Mittbeiiungeh an Elle de B 'au->

mont in Frankeicb bekannt macbte, durcb wieder-

bolte Mittbeiiungen von Murchison und Verneuiî

und durcb die Karte unseres Freundes Helmersen

sebr gemindert. Docb babe icb micb uberzeugtj,

dass wegen der genaueren Nacbweisung der Beo-

bacbtungen^, die jenen Karten zurn Grande liegen,

iinsere Notizen aucb jetzt npcb einige Tbeiinabme

verdienen. Aber die Beobacbtungen, die icb in die-

sem Sommer gemeinsam mit Murchison und T^er^

neuil gemacbt babe
%

batten micb uber mancben

Punkt besser belebrt. Icb konnte jetzt , you mei^

nem Freunde leider getrennt, weder an eine neue

gemeinsame Abbandlung nocb an HersÇellung der

Skizzen und Durcbscbnitte gehen. So babe icb

denn nur einige Vermuthungen
x

die wir damais

liber Gegenden
?

die \yir nicbt untersucbt batten
s

geâussert^ im Texte unterdrûckt und die nothwen«5



873

digsten neueii Zusâtze in Ànmerkuiigen ver-

wiesen.

XJeber den Durchschnitt von Moscau seitwârls fùge

ieh sogJeich die Vebesserung hinzu, wie sie aus der

heiliegenden Tafel (*) , die auf îieuë Beobachtun-

gen von Murchison, Verneuil und mjr sich stûtzt,

zn ersehen ist. Was wir ùber das Yerhalten von

Prod. gigcis und Ihrem CJioristites gesagt, liât sich

ûberall bestâligt, doch der Kalk mit Prod, gigas

liegt nirgends auf déni Kalke mit Choristites , was

wir geglaubt haben , sondern libéral l unmittelbar

auf den Scbicbten des Devoniansystems , da wo
sie den erhôheten Rand des nordrussischen Bec-

kens , das unsere neuen Beobachtungen nacbge-

wiesen, bilden. Der Pr. gigas hielt sich sicher den

Rùsten aller Continente und lnseln nâher , wâh-

rend lhr Choristites ein Rind des uferlosen Ocea-

nes war. So ist die Bedeutung des Pr. gigas, der

nach unseren frûhereh Bemerkungen die Kohlen^-

lager des nordlichen Becken's (die freiJich von gerin^-

gem Werthe sind) andeutete, noch gesteigert. Jetzt

verrâth er die Nâhe von ailen Devoniancontinenten

und lnseln.

Der obère Kalk von Alexin ist vielleicht nicht

ganz paralJel dem von Kirilov und besonders von

Ust T^aga. —- Die durch Vorwalten von Lidariten

(
*

) Dièse Tafel soll vom Verfasser naçhgeliefert werden»

G. F. v. W,
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mit Choristites ilm fur ein besouderes Glied zu

geltcn. — Bei Serpuchov findet man nieht die von

uns vorausgesetzte Verbindnng des Kalkes mit Prod.

und Choristites ; vielmelir lieri'sclien dort die obe-

ren mit rotlien Mergeln wecbselnder Lager des Cho-

ristiten- Kalkes , der weiter hin von eigentbùmli-

cben grauem Kalksteine mit grossen Encriniteri
7

Gyatbopbyllen und Fiscbresten ùberlagert wird.

Empfangen E. E. die Versicberung den aiisgezeicli-

neten Hocbaclitung Ibres ergebensten

A. Kkyserlikq,

Moscou 29 Se^lember 184^

Nup derelireiivolle Wunscb des Viceprasidenten der

Moscauer Gesellschaft der Naturforscher konnte uns

veranlassen bei unserer Durclireise durcb Moscau eî-

niges AUgemeine von den geognostisebeii Résulta-

ten, die auf einer Reise in Russland von der wir su

eben zurùckkeïireii, gewonnen sind mitzulbeilen. Die

voil&tiiodige Begrûndung dieser Resultate und Be-

ziehung auf die vorliandene Literatur ist unter die-

sen Umstânden unmoglicb ; docli hoffen wir nûtz-?

licbe Anregung geben zu kônnen und diejenige

Nachsiclit zu findeu, auf die wir ein Reclit baben.

Der Graf Gancrin, ein Kenner des Einflusses, den

wissenscliaftliche Erforscbung des Landes zuweilen
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auf clen Wolilstand, und imraer auf die Fortbildung

der geistigeri Civilisation bat, veranlasste dièse Rei-

se; die selbst in den weniger bevolkerten Theileu

Russlands durch seinen Scbutz nicbt nur intéressant,

sondera aucb angenebm gewesen. Wir sprecben

den Dank aus, zu déni die Reisegesellscbaft sicb

verpflicbtet fùblt, und zu dem die Wissenscbaft

gegen einen Staatsmann/ der solcbe Unternebmun-

gen zu ihrer Forderung hervorrief, verbunden ist.

Der Baron Alexander Mayendorf war der Cbef die-

ser Expédition, der mit der Industrie des Reicbes

im weitesten Sinne bescbâftigt, wobei ihn unser

Freund P. Sinowieff unterstùtzte, mit derselben rù-

stigen Tbatigkeit und dçmselben Eifer, gegen den

Mûbseeligkeiten und Entbebrungen nicbts vermo-

gen, zugleich wissenscbaftlicbe Interessen verfolgte.

Murchisorij dem die Geognosie die ausgedebntesten

berûbmten Arbeiten verdankt und Kerneuil , ein

grùndlicher Kenner der Versteinerungen, batten sich

fur die Dauer der Reise durcb das nôrdlicbe Russ-

land dem Baron Mayendorf angescblosseu, und wir

begleiteten ibn ausserdem bis in die sûdlicben

Gouv : Kiew, PoUava und Charkov. Mit Mayendorf

gemeinsam baben wir den grossten Tlieil der Tbal-

sacben aufgefunden , derer wir im Folgen^en Er«»

wabnung ihuil werden (*).

(*) Als persœnlîche Verdienste Mayendorfs uni Russlands

Geognosie wahrend dieser Reise, hebe ich Lcsondcrs hervor i
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Wir wollen die Formationen von den âltesten an

in aufsteigender Ordnung durcbgeben und einiges

von ihrer Verbreitung angeben.

Crystalliniscbe Gesteine:

In Petrozawodzk ibeiJte uns der Oberst Arm-
strong eine von ilim besorgte geognostiscbe Karte

der Umgegend mit, deren Genauigkeit wir auf der

Reise bis nach Wytegra bestâtigen konnten. Auf

dieser Karte treten eigentlicb plutonîsche Gesteine

bis gegen und zwischen die Nordenden der Seen

Ladoga und Onega auf. Wir besucbten die kleîne

Felseninsel Ky-Oslrov an der Mùnduug des One-

gaflusses, die aus Gneus bestebt, der von Granaten

dureiidrungen und dessen Schicbten vertical auf-

gericbtet siiid. Man weiss, dass andere Inseln des

weissen Meeres z. B. die InseJ, auf der das berùbmte

Rloster Soïowetzkiïiegt, ans crystalliniscben Felsen

besteben. Dièse Pimkte verbunden geben ungefâbr

die Grenze der alten crystalliniscben Gesteine Finn-

land's, die sicb Jangs der Nordkûste des Finniscben

Meerbusen fortsetzt. Am Onegasee greifen crystalli-

niscbe Gesteine zwar weiler nacb Osten vor , sie

geboren aber zu den Porpbyren und Dioriten. So

dass er uns veranlasste, mit der lehrreichen Untersuchung der

Ufer des Volchov den Anfang zu machen, — dass er zuerst die

Kohlcnformalion in einen grossen Theil der Gouv. Tula und

Kaluga nach Petrefacten (Prod. gigantevs u. antiquatus) er-

kannt; und endlich, dass er die Grenzen der westlichen weissen

Kreide mit grosser Anstrengung aufgesucîit hat. A. K.
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zielien sich langs der Westkiïste des Sees Dioritfel-

sen bis gegen clas Siidende hin , mit ihren steilen

Abstiïrzen dem See zugekebii, dessen WclJen einen

festen qnarzigen Sandslein bespùlen, der aJs sehma-

ie und flache IJfersohle sich langs der Kùste voin

Siidende bis nahe von Petrozawodzk von den Dio-

ritbergen bindehnl und den wir
?

gestiizt auf die

benachbarten mùrben Sandsteine von Fedotowska

und an der Mœgra, fur alterirten Sandslein der Old

rW-forrnation gehalten haben.Dieser Sandstein wird

durcli das Wasser des Sees wobl unter Beihùife des

Frostes zerbroehen und bildet Trûmmerstrei feu

langs der Kùste, Solcber Trùmmerstreifen fimlen

sich bei Petrozawodzk an den Bergen 3 iïbereinan-

der in betrâebtlieber Hohe und sind von dem
Ohersten Butenief a]s frîibere Ufersebwellen und

Beweise von Hebungen scharfsînnig erkannt wor-

den, Wir erwâhnen noch einer kleinen kuppen-

fdrmigen Porpbyrinsel die bei Petrozawodzk aus

dem See hervortaucht und erinnern an das Por-

pbyrbreccie , Solominski Kamen genannl , dessen

Verbreitung am Seeufer Engelmann im russiseben

JJergjonrnal 4 838 angegeben, in einer Abbandlung,

die ùber das Vorkommen des Marmors und Dolo-

mites und ihres engen Zusammenhanges mit dem
Diorit weiter nprdlieb am See in der Gegend von

Tiodia intéressante Mittbeilungen entbalt, Ailes diè-

ses sind Beweise fur vufcanische Wirkungen, die

um und in dem Onegasee sich âusserten, in der

baltischen Kluft bervorbracben
3
und an der West-
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seitedes Sees die Reste neptuniscber Gesteine alterir-

ten. Die mit diesen metamorpbiscben Gesteinen eng

ferblindeneri plntonischen Gesteine Finnlands bilden

aber die eine Wand der baltischen Rluft, die sich

durcb den Ladoga und Onegasee in s weisse Meer

hin fortsetzt. Ibrë Grenue veiiàuft im Norden von

N. O. n. S* W. nnd am finniscben Meerbusen yoii

O. N. O. n. W. S. W. Dièse Richtungen finden sicb

in den L'ângenerstrekungen der gegenùberliegen-

den al ten neptunisclien Gebilde wieder.

Wenden wir uns zum Sùden Russlands, so sehen

wir die Grenzen der plutoniscben Gesteine in einer

ganz anderen Riebtung verlaufen. Zuerst Eichwald,

dann Dubois und Hoffmann, liaben uns ùber die oft

gneusartigen Granité westlicb vom Dniepr unter-

ricbtet. Wir liaben bei Krementschuk ara Ostufer

dièses Fiasses wabrbaften feldspathreiclien Gneus,

nur wenig ùber die Wasserdâcbe erhoben und in

Brùcbeiv aufgesclilossen, geselien. Er fallt constant

50° S. W., seine Scbicbten scbiessen also unter den

Fiuss ein und fassen ihn zwiscben sicb, so dass sein

jStreichen die Riebtung des Flusses bedingen mag^

die mit der caucasiseben Riebtung ùbereinkommt

Al. MayendorJ, im Bullet. d. I. Soc. géol* de Pa-

ris 1837) welebe auf die Langenerstreckimg der

Sedimentgehilde im sùdlicben Russland einge-s-

wirkt bat.

Neptuniscbe Gebilde.

Die der Petersburger Umgeged ùber deren La-^

gerungsverbâltnisse Strangway r ùber deren Fau>
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na und geognoslisclie Bedeutung aber Panders treff-

licbe Studieu die ersten AufschJusse gegeben baben

(*} sind die âltesten, die viir in Russland angetrof-

fen baben. Wir baben ibre 3 Glieder libéral 1 in

derselben Aufeinanderfolge beobacbtet. Zu unterst

den blauen Thon, der in nnbekannte Tiefen reicbt
;

dariiber den Ungulitensandstein schwankend in sei-

ner Mâchtigkeit von niclit mebr aïs 5 bis 200 Fusa

(im Norden des FL TVolchow). Die Unguliten sind

bald in den oberen ba!d in den unteren Scbicbten

des Sandsteines vorzugsweise ïiâuiig. Es gelang

uns neben den Ungulitenmassen selten eine kl eine

Art Orbicula ( ? ) zu finden iind so die Einformig-

keît, der von diesem Sandsteine begrabenen Scbop-

fnng, wenngleicli nur wenig, zu mildern. Ueberall

fanden yyir die oberen Scbieferschichten und das

Yorkommen des Schwefelkieses so wie Pander es bei

Petersburg geschildert bat. Dariiber folgt der Kalk-

stein , der die grosse Anzahl interîssanter Fossilien

gelieferl liât und den Murchison fur eiii Aeqtiiva-

lent der oberen silurischen Scbichten erkannte»

Doeli sprach sich der berùhmte Begrùnder des si-

lurischen Systems gegen eine detaillirte Paralleli-

sirung der Glieder dieser Formation aufdem Con-

(
*

) L. v. Buch hat es zuerst ausgesprochen,, dass sie dem

silurischen Système angehoren und -die inieressanteslen Beîlriîge

zu îhrer Fauna geliefert , die seUdeni noch durch Eichwajâïs

Mittheihmgen ans den Schâtzen seiner reichcn Sammlung selir

bcreichcrt wordcn îst. A. K.



880

tinerit mit denen En glands ans, und bat der gîeî-

clien auch nie erwartet. In dem Kalke hat schon

Pander drei, cloch durchaûs nicht scharf geschie-

dene Abtlieilungen angegeben , mit geringen oryc-

tognostischen Unterschieden. Wir fanden sie ziem-

licb aîlgemein wieder, nnd die oberste dnrcb vor-

waltende Sphœroniten nnd grosse Favositen ; die

mittlere dureh Vorwalten von Orthoceren nnd die

unlerste dnrcb berrsebende kieine Orlhisarten nnd
Trilobiten bezeichnet (

*
). Wir ùberzeugten uns

,

dass das Liegende der Petersburger Formation an

der baltiscben Kluft , deren sùdôsllicben Rand sie

bildet, nirgends beobachtet werden kann. Wir un-

tersuebten sie an der hohen nôrdJichen Feisenkûste

EsthJand's , um Petersburg , an der Tozna und

entdeckten sie bei Scheldicha, Putilova , in grosser

Entwickelung am unteren Wolchov von Widin-

Ostrov bis nacb Novaja Ladoga und an dem
Fiusse Sias, der in den Ladogasee fallt. An den

zulelzt erwâhnten Avten bemerkte Murchison ein,

wenngleich geringes, doeb constantes FalJen nacb S.

O. eine Erscheinung, die wir in den alten Schichten

(»* ) Noch jiinger sînd wohl die von kleinen Pentameren er*

fiillten Schichten Bel Oberpahlen in Livland , die meine Reisege-

sellschafter nnd ich in diesem Jâhre bei Pander gesehen haben^

und die nach einer hochst interessanten neuen Entdeckung von

Murchison und Vefneuil sich bei Schawl in Litthauen wîeder

finden.

A. K<
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des nordlichen Russlands wieder gefunden haben.

Dièse Schicliten ziehen sich in einer Breite, die ganz

Esthland bedeckt,lângsdem finnischen Meerbusen hin,

und Jaufen langs dem Sùdende des Ladogasees bis

nacb Lodenoie Pôle binauf, \vo wir den blauen Thon

noch in der Tiefe des Flusses Swir beobacbtet ha-

ben. Ihre Grenzen sind schwer zu bestimmen , wie

man das bei einem flachen von Diliivialscbutt

bedeckten Lande nicht anders erwarten kann , wo
man nur durch Verbindung der Punkte, an denen

identische Formationen aufgeschlossen sind, zu einem

Bilde des Landes gelangen wird. Ein solches Ver-

fahren wird aber durch die ununterbrochen fast

horizontale Lagerung der Flolze im flachen Russ-

land besonders anwendbar und sicher. Doch ha-

ben wir einen Punkt gefunden, an dem eine be-

stimmte Begrenzung der Petersburger Formation

môglich und deutliche Ueberlagerung zu beobach-

ten ist. Dicht unter Widin Oslrov, am rechten

Ufer des Volchov , sind die obersten Petersburger

Kalksteine hie und da mergliger Natur, von rothen

Flecken bunt und dem sogenannten Harlekinstone

der Englânder nach Murchison âhnlich. Yerfolgt

man dièse Felsen den Fluss hinauf, so findet man
bald Schichten die oryctognostich nicht verschieden

scheinen, aber eine andere organische Welt einschlies-

sen. Die Favositen und Sphœroniten schienen uns

ziemlich scharf abzuschneiden, und die dariïber fol-

genden fossiiienreichen Schichten enthielten nur sol-

che Muscheln, die in den Petersburger KaJken nicht
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sînd, clenen Murchisoti zum crstenmal Ilolopty-

chus artige Fischreste beigesellt fand. Wir tre-

ten somit in die Formation, fur die Murchison den

Namen Devoniansystem vorgescblagen h a t. Dièse

wenig ùber den Wasserspiegel des Volchov erbo-

benen Schicliten ver-fol gten wir langs den Ufern bis

binauf nacb Prussino und wir wissen, dass sie sicli in

der Tiefe das Flusses weiter bin fortsetzen. Einen gros-

sen Theil derselben Muscbeln fanden wir in dem

îicbtsrauen Kalke von Tschudova* — L, v. Buch bat

einige dieser Muscbeln mil jener génial en Meister-

scliaft cbaracterisirt , die'seinen Arbeiten ùber Pe-

trefacten ausscbliesslicb angebort. (Karsten's Ar-

chiv XV). Andere sind nacb den voriànfigen Be-

stimmungen, die wir besonders Verneuil verdan-

ken : Productus caperatus, ein Spirfer, dem stria~

talus SchL selir verwandt, Terebratula prisca, pli*

catella, concëntrica und eine besonders cbaracte-

ristiscbe Terebratel die der acuminata nabe ver-

wandt, docb bestimmt verschieden scbeint, und von

Verneuil al s T. Mayendorfi beschrieben werden

wird. Ferner : Modiola
,

grosse gerippte Avicul-

Arten,Steinkerne von Cypricardium, Bellerophon lo-

balus und eine andere Art, Enomphalus , Turbo
y

Serpula omphalodes. Dièse Formation bedeckt Liv-

land, ibre Grenze verlàuft sùdlicb von Pskow nacb

den Yaldaigegenden , wo sie durcb Helmersen be-

kannt geworden ist , und weiter in einem Streifen

sùdostlicli langs der siluriscben Formation liin-

auf, bis an und in den Onegasee , dessen Gestade
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hei TVyiegra von selxr gehârtetem rothen Sandslein-

triïmmern voll Holoptychus- ai tigen Fischen he-

cleckt sin(L Aehnliche Fischresle fanden wir am
FJ usse Mciegrci) unweit seioer Miïndiing, und May-

endorf, Murclàson und Verneuil heobacbteten sie

anstebend unweit Andoma^ von mâcbtigen Schicb-

ten dosen Sandes bedeckt , die mit bnnten Tbon-

bîgen wecbseJnd aucb am See die 450' boben Ab-

slùrze bilden, Hacli oben findet man in dieseni

Sande eine Sehichi feuerfesten sebwarzen Tbones

mit schlecht erbàltenen Stigmarienrestai und ùber

dieseni Sande Jiegt dolomitischer KaJk, der darcb

eine Menge von Chaeietes radians sicb als Berg-

kalk zu erkennen gibt. Dieselbe Auflagerung beo-

bacbteten wir in einem benachbarten Tlial TVitno-

<vaja Gora bei Vitaegorsk , wo die Schicbten ein

Fallen von etwa 40° nacb S. O. zeigten. Die wei-

tere Yerbreitung des Devonian kônnen wir nicht

mit Sicberbeit angeben, docb erfuhren wir., dass

der untere Tbeil des Onegajlusses bis etwa 50 Werst

oberbaSb der Miïndiing rot lie Sehiehten dtircb-

scbneideî und wir fanden bei Tamitzkaja, 33 Werst

von der Stadt Onega aufdem Wege nacb Ârchan-

gelsk ein en d un klen Mergelsehiefer , de ni iVeiiicb

nur ein so geùbter Scharfhliek, wie ibn Murchison

besitzt, mit grosser Wahrscheinlichkeit seine geogno-

stiscbe S tell ung anweisen konnte. Ein and ères,

unerwartetes Vorkommen dieser Formation zwi-

scben dem 62 ten und 63 len Breitengrad am Fiiisscben

TVolgej der in den Tscher, einem nord lichen Ne-

Ann. m\. N° IV. 50



beuffuss der JVylschegdctj fa lit, wurde durch die

Terebvatulà Mayendorji ausser Zweifel gestelll. Dort

nocli weiter nôrdlich kommt der Domanit vor, ein

sehr lestes und fett anzufïïhlendes schwarzes Scliie-

fergestein, das zli trefïlichen Tisehplatten, Linealen

nnd anderen Geràthen verarbeitet wird , den wir

hier anschliessen, wiewohl er bisher in keine For-

mation mit Sicberbeit sich einreihen lâsst (*).

Wir baben gesagt, dass der Bérgkaik , den wir

zuerst in der Umgegend von Wytegra antraten auf

das Deutlicbste seine Auflagerung auf Devonian

beobacbten làsst.

TNacb Uelm ersen' s Mittbeilungen ûber die geog-

nostiscbe BeschafFenheit des TJ^aldai-plateau s fin-

det ein âbnliehes Auflagerungsverhâltniss an der

Prikscha statt. Dièse Mittbeilungen maehten uns

bekaunt mit dein Vorkominen des Ber2kalk.es in

(
*

) In diesem Jahre haben die Beobachtungen von Murchison,

Verneuil und mir iïber die weitere Yerbreilung des Devonian—
Systems bedeutende und wichtige Auf'schliisse gegeben. Gain Kur.

iand ist von seiuen Schichlen Ledeckt, wir entdecklen sie aus-

serdem am Siidrande der Gouv. Kaluga, Tula, Rjésan und in

den Gouv. Tambov, Woronesch, Orel. Gewisse zwcifelhafte Schich-

len, die von den V erfassern dièses Àufs^tzes bei Orscha in*

Gouv. Moghilev und bei Witebsk beobachtet wurden, und die

sich den durch Dubois und durch die Sammlungen Petersburg's

bekannten Schichten des Gouv. Wilna anscbliessen mogen, rech-

ne ich zu derselben geognostischen Période.

A. K.
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iîer Umgegend von Borowitschi (*) und deutete

zum erstenmale auf seine ungebeuere Verbreitung

in Rnssland bin
,

zufolge den Beobachlungen von

Robert, der auf selner Reise von Petersburg nacli

Àrcbangel Fundorte des Bergkalk' s aufgefunden
,

zufolge den Petrefacten, die Schrenk voni Pinega FL

einçesandt und Fischer von IValdheim a us déni

Gouv. Moskau besclirieben. Den vereinten Kràften

der Mitglieder unserer Expédition ist es gelungen

die ûbrige Yerbreitung dieser Formation auf der

ungebeueren Ausdehnung genauer von Ort zu Ort

zu verfolgen* Wir beobacbteten Bergkalk auf dem
Wege nach Arcbangelsk, lângs der Wytegra, dent

Onega Fl. und der Dwina bis Cholmagori hinab
9

so wie auch zwiscben diesen Fiùssen. Auf der gan-

zen Erstreckung ist er entweder in Steinbrùchen

und Scblucblen aufgeschlossen , oder seine Nâbe

gibt sic li dure li Kalktrummer , die dem sahdigen

Boden beigemengt sind , zu erkennen. Unterbalb

Cholmagori fliesst die Dwina zwiscben rôthlich

braunen steilen Seliuttgenangen, in denen sicb hin

und lier einzelne Tbonscliicbten auszeielmen und

deren Deutung als Diiuvial oder Teriiàr uns zwei-

felbaft geblieben. Verneuil verfolgte den Bergkalk

weiter lângs der Pinega bis in die Nahe der Stadt

gl. N., obne seine Grenze zu erreieben ; wir beob-

(
*

) Eichwald hat das Yerdïenst dièse Formation in RusslanJ.

fcwetst nachgewiesen und erkannt zu liaben.

m*
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achteten ilm aufwârls liings der Dwina bis an die

Miïndung des Fi. Vaga. Hier endlich trafen wir

seine Grenze und die letzten Straten, die wir beo-

bachteten, wichen diirch ihre Petrefaclen von den

frûber beobachteten ab. Diesel ben Petrelakten hal-

ten wir lu dem anslebenden mergligen Bergkalk

der liinten um Kirilov unweit der Schehma ge-

funden. Dièse sieb enîspreebenden îelzten Glieder

des Bergkalkes an der Kaga und den Hôhen ost-

Jieb von Kirilov mit einander verbunden, gehen

die ôstliche Grenze der Formation. Wir haben den

Bergkalk geseben, der die obère J^olga im Gouv.

Twer begleitet und bei Stariiza in grossen Stein-

brûehen aufgeschlossen ist, wir haben ibn im Gonv.

Smolensky HO Werst westlich von TVjœsma an dem
Bâche Dimct, bei den Dôrfern Okscliehk und Gara-

distsche mit Procl. gigas entdeckt, und Petrefacten,

die der kenntnissreiehe Gulsbesitzer von Schwe-

kovsld ans dem sel ben Gouv. von der oberen Dùna
unweit ihrer Quellen mitgebracbt, bewiesen uns,

dass er auch dort vorwaltet (*}. Wir haften den

Bergkalk Moskau's untersucht , dessen Entblossun-

gen Fischer v. Waldheim so genau auf der Karte

(
*

) Im Gouvernement SmolensJc sind nur dièse beiden Fund-

orle des Bergkalkes kekannt ; der Spirifer mosquensis ist dort

nicht aufgefunden worden. Schwcrlich wird man in diesem

Gouv. den Bergkalk noch an anderen Gegenden zu Tage treten

sehen.

A. K.
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*les Gouv. Moscau angegeben , wir haben ihti în

Jeu Gouv. Tula und Kaluga in weiter Verbreitung

beobacbtet. Murchison und Verneuil entdeckten

den Bergkalk ini Gouv. Rjâsan bei Zaraisk und

Kasimov. Vor wenigen Jahren konnte Phillips

schreiben : The mountain limestone may be consi-

dered as peculiorly a Briltish rock
, for its extent

in our islands is far greater than in ail the rest

of Europe; und wie hat sicli der Umfang unserer

Kenntnisse geândert! Jetzt haben wir éiiie zusam-

menhângendtt Bergkalkmasse in Russland nachge-

wieseii, die einen grossern Flàchenraum bedeckt als

aile 3 brif.tische Kônigreiche zusa rumen , und doch

ist noch anderweitig sein Vorkommeu in Russ-

Jand bekannt. Eichwald hat in seinen interessanten

Mittheilungen. «Die Urwelt Russlands » p. 5^ u. s.

w. nachgewiesen , dass aile die Kohîenschichteix

des Luganschen Lagers von Bergkalk ûberlagert

sind, und daher dieser Formation angehôren. Mit-

theilungen und Durehsehnitte, die man dem Baron

Mayendorf mTschitgujew ùbergab, wiesen dasselbe

fur die Lage von Petrofskaja in Charko v nach (*).

Gegen den Ural hin kennen wir einzelne Punkte.

Yon der oberen Petschora erhielten wir einen Eu-

(
*

)
Gegenwarlig si.id dièse Gegenden durch die lehrreiche

Abbandluug des Majors Blode iiber Charko v noch viel griïndli*

cher bekannt geworden.

A. K.
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omplialuSy (1er uns neu scliien, cîer aber mit cînem

anderen, den wi'f im Bergkalk der Dwina aufgefun-

den, ûbereinstimnit. Aucli ein Sliïck Steinkolile von

der Petschora verdanken wir dem Wologdascben

Doma i n en (1 i recto r
,

Kollegienralb Nagcl. Der Ba-

ron A* v. Mayendorf erliielt Mittbeilungen von den

Herren v. Lazare/ und dem Fùrsten Butera , die

das Yorkominen der Rolil en for «nation an der Koswa

und Tschussowaja und deren Zuflussen nacbwie-

sen (
*

). In dieselbe Formation gebort der Ralk-

stein von dem uns C. Rose p. 423 seiner Reise er-

zâblt, dass ibn Herrmann bei Grobovskoje gefun-

den und dass er Productus enthielte. Àuf einer

Kart©, die Stchurovski seinem interessanten Werke

ûber den Ural beigegeben, selien wir die Verbrei-

tnng des Bergkaikes am Ai ; endlicli hat der Ba-

ron G. v. Mayendorf anf seiner Reise nacb Bo-

khara mit Pander die Rolilenformation bei Oren-

burg gefunden. Uebersiebt man dièses liings dem
ganzen Westrande des Ural s in einzelnen Flecken

naebgewiesene Yorkommen der Rolilenformation y

so liegfc in der Tliat der Gedanke nabe 7 dass sich

dièse Formation gleich einem Teppicn unter den

jûngern Sedimenten iïber den Osten des europâi-

scben Russlands ansdelint und ibr Rand durch

die uraliscbe Hebung siclitbar geworden ist ; und

(
*

)
Kntarga hat d'ies schon friïher bekaunt gemacht.

A. K.
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dass sie Falten und Vertiefuiigen 2.11 der Atifnahme

spâterer Ablagerungen bildete.

Die Kohlenlager dieser Formation haben wir in

den Gouv. % ula und Kaluga beobachtet und ge-

funden, dass sie ebenso wie im Luganscben Lager

mit Gliedern der BergkaJk formation wecbseln. Es

ist aber in diesen Gouv. das Gebirge cladurcli sehr

verschieden, dass es in horizontaler Lagerung ver-

blieben und dass entfernt von dem Heerde PJuto-

nischer Einwirkung sein mùrber Sand und Tbon

weder in Sandstein nocb zu Scbiefer umgewandelt

wurde. Hier mûsSen wir auf das Studium der Pe-

trefactenvertheilung in der ungeheuern Bergkalk-

masse Russlands hinweisen, eine Aufgabe. die nocb

auf lange Zeit den russischen Geognosten Beschàf-

tigung bietet und in der wir uns nicbt schmei-

cheln dùrfen, etwas Erschopfendes geleistet zu ha-

ben. Eine Tbatsacbe indess hat uns zunâchst frap-

pirt. Spirifer mosquensis und Productus gigas, die

beiden auffallendsten Mtischeln des russischen Berg-

kalkes
?
eine jede in ihren Schichten ùberaus zahl-

reich
,
hegegnen sich nie. Wir haben dièses Yer-

halten auf so grossen Strecken bestàndig gefunden,

dass wenn auch in Zukunft ein vereinzeltes Zu-

sammenlreffen dieser beiden gleichsam feindlichen

Muscheln aufgefunden wûrde, wir darin nur

eine zufâllige und unnalùrliche Vereinigung aner-

kennen mûssten. Vor unserer Abreise von Peters-

burg hatten wir die grossen Productus, bewundert

von denen die Bergingenieure ganze Haufen ans-
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Jem Waîdai heimgetragen, ohne jemaïs den Spiri-

fer mosquensis zugleicb mitzubringen. Diesen Spi-

rifer fanden wir aber in Menge, als wir den er-

steil Bergkaik uni TVyiegra antrafen und er ver-

liess uns nicbt auf unserem latigen Wege nach

Chalmagori, und dabei keine Spur von den grossen

Productif. Wir liatten den ganzen Bergkalk des

Norden s bereisel oline ilm zu finden. Dièse Thaïsa-

che war uns sehr aufFallend ; — dabei hallen wir

scbon and ère durcli Petrefacten, ei gentil ùmlicb aus-

gezeiclinele Scbicbten gefunden, zwischen Burkowct

und Prokschina
7
Scbicbten die von Cidarlten und

Encrinitenreslen erfûllt waren, und die wir unter-

bai b Swiskaja an der Dwina wieder fanden ; an-

dere Scbicbten mit eigenthùniliehen kleinen Forami-

niferen (*) und aus der V'agu raùchgraiien Steinkalk

und bei KirHo v weisse Mergeî, in denen Spirif*

mosqiu ebensôwohl aïs Pr. gig* fehlten, — dafùr aber

ein andei er Pr. der sicb dem Productus des Zech-

steines nâliert, Terebratelrt aus der Fami lie der Ju-

gaten ( # Arten bei Kirilov) Spirifer cuspidatus

(
* )" Es sind die von Fischer v. Waldheim in seînem grosseo

.Werke bescbriebenen Fossilien , die wie es besonders Murchi-

son und Verneuil in diesem Jahre nachgewie.sm , ein obères

Glied des Bergkalkes characteiisiren, das nacîi ihrer intéressantes

Entdeckung, das von der Volgaschlucht umfasste hohe BancE

î>ei Samara bildel.

À.
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( Kirilov ) und Avikeln ( Ust Faga ) fanden. (*)

Die Linien, welche die beiden Fundorte des Gida-

ritenkaîkes und Ust Vaga mit Kirilov verbinden,

so wie diejenige, welcbe die Wéstgrânze des nôrd-

lichen Bergkalkes bezeichnen sind unter einander

parallel. Bei dem Allegemeinen geringen FalJen

der Scbicbten nacb S. 0. mùssen wir erwarten in

der Ricbtung senkrecbt auf das Slreicben ostwârts

immer jùngere und jùngere Scbicbten anzutreffen.

Dem 11acli wâre ûber dem untersten Kalk mit Spi-

rifer mosquensis eine vielleicbt nicbt macbtige

Scbicbt, ausgezeicbnet durci) Vorwalten von Cida-

riten und Encriniten und in einigem Abstande da-

von, eine andere Scbicbt voll Terebrateln aus der

Familie der Jugatae mit eigentbùmlicben Produc-

tifs gelagert. Die Uebereinstimmung, die eine sol-

cbe Deutung der Scbicbten mît unseren Beobacb-

tungen auf einem Durcbscbnitt von Moscau bis an

das Ufer der Upa im Tnlascben Gouv. zeigt, scbei-

nen uns eine Norm anzudeuten. Der Bergkalk an

der Pachra bei Poclolsk entbalt den Spirifer mos-

qu. in Menge und zu oberst liegt die Cidariten-

scbicbte. Bei Serpuchov m uss man die Yerbindung

von den Kalken mit &p* mosq. und Pr. gig. er-

(*) Nach den Unlersuchungen , die Murchison, Verneuil und

ich in diesem Jahre gemacht, sind wir der Meinung , dass man

die Schichten von Ust Faga einem jiïngeren Système als dem des

Bergkalkes zurechnen mtiss.

A. K.
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warten ; wir haben leider wegen Reiseumstanden sie

aufzusuclien versàumt. Weiter im Siïden an der

Oka und Upa feblt der Sp. mosqu. Der Kalk bei

Tarussa ist von Pr. g/g". erfùlJt und von einer

Tbonscbicbt ûberlagert; bei Alexin liegt die Tbon-

scbicbt zu unlerst mit Sand und Koble ni agen ab-

wecbselnd , und darûber kommt wieder Kalk mît

vorherrscbenden Prod, gigas vor. Aber mit einer

Schicbt sebwarzen Stinkkalkes ( die bei Kaluga

feblt ) scbneidet das Vorberrscben des gros sen

Prod. ab und selten vvird man in den benacbbar-

ten bolieren dùnnen Scbicbten einen einzelnen Pr.

fiiiden. Dièse Scbicbten entbalten viele Terebrateln

au s der Familie der Jugatae und den Splrifer re-

suplnatus. Auf dem Kalke liegen von Neuem Tbou

und Sandscbicbten. Bei Kaluga ist man ungefâbr

in denselben Scbicbten, sùdiicber aber an der Upa

bei dem Dorfe TVosnesensk
,

liegt zu unterst eine

mâcbtige ïbon und Sandlage, welche Kobleu und

einen dùnnen Ralkstreifen voll kleiner Cypris um-
scbliesst. Darùber folgt ein mâcbtiges Kalklager,

von Horn- und Feuersteinen erfùilt, die ganze Plat-

ten bilden , erfïïîlt mit Pholadomya [Sanguinola-

ria) sulcata, Spirifer trigonalis, glatten und falti-

gen Terebrateln in Menge, die tiefer kaum beo-

bacbtet waren.

Wir glauben, dass dièse Beobacbtungen, die fol-

genden Glieder in binabsteigender Reibe im Bergkalk

anzunebmen berecbtigen :

\ . Kalk mit Spirifer resupinatus^ cuspidalus ( Ki-
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rilo v ) vielen Terebreteln aus der Familie der Ju-

gata
(
Spirifernâliiiliche TerebrateJn

) ; in diesem

Ralke kommen mâchtige Sand -— und Thonlager,

die Kohlen enthalten, vor.

2. Kalk mit Productus gigas, ohne Spirifer mas-

quaisis ; nur in dieser Schicht haben wir Trilobiten

beobacbtet ; sie umscbliesst Sand und Thon mit

Rohle.

3. Eine Schicht dureh Yorwalten von Gidariten

ausgezeichnet.

h. Kalk mit Spirifer mosquensis

.

Môchte dieser Versuch einer Gliederung des rus-

sischen Bergkalk.es grùndliche Beobachtungen, die

gewiss umgestaltend und ergânzend auf unsere

Darstellung einwirken werden, hervorrufen.

Auf dem Bergkalke im Pinegathal hat Verneuil

Gyps liegen sehen, freilich in Verliâltnissen, die es

nicht entschieden
y

ob er nicht wiederum von

Bergkalk ùberlagert wird. Das findet nicht stalt

bei den grossen Gypsmassen, in welchen die Dwina
zwischen den Stationen Saborsk und Kalefzkaja, 22

Werst lang iliesst und deren Fortsetzung wir bei

der Station Schistoserskaja a ru rechten Ufer beo-

bachteten
;
Gypsinassen, die nur denen des Zech-

stein's am Sùdrande des Harzes zu vergleichen

sind. Die oberen Schichten werden durch Aufnah-

me von Sand ziegelrothlich und gehen in einen

rothen schiefrigen Sandstein ùber. Dieser ziegel-

rothe Sand dominirt in der grossen rothen Mergel-

formation mit einzelnen untergeordneten , verstei-
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nerun gélose u Kalkscliichteii, dfe so reicli an Gjps

und Salz, im Osten an Kupfererzen sind. Wir lia-

ben an der Dwina ihre Auflagerung nidit beo-

bachtet , wiewohl melirere Grimde aufgefunden, die

sie hoclist walirscbeinlicli machen. Urn so melir

Freude macbte es uns, eme solche directe Aufla-

gerung von dem Major Olivleri im BergjournaJ

4838 N° : 9, p, A u. s. w. beschrieben zu finden.

An den Ufern der Tjâscha und Limetj beobaclitet

ev auf seinem oberen Flotzkalk, der nach den Hand-

stûcken mit dem Bergkalke ùbereinstimmt (*) die

bunte gypslialtige Mergelformation, die unter dem
Jura liegt. Einen Anlialtspunkt fur Deutung dieser

Formation gibt das von Fischer von Waldheim

den geognostiscben « Beitrâgen zur Kenntniss der

Gebirgsformation » Wangenheirri's von Qualen bei-

gefiïgte Petreiactenverzeiclmiss , unter denen der

fur den Zechstein enlscheidende Spirifer undula-

tus aufgefùlirt wird. Die Erforscliung dieser gros-

sen rotlien Formation ist wegeu des Mangels an

Fossilien ùberaus scbwierig; grosse Baumstâmme

sind die einzige Versteinerung die wir daraus er-

halten haben, und es bedarf nocii eines naberen

Studiums, um die Unterabtbeilungen dieser Ge-

bilde wùrdigen zu koimen. Sie bilden Ablage-

(
*

) Nach den neuen Untersuchungen wissen wir,, dass dieser

Kalk elwas jiïnger als der Bergkalk ist, doch immer noch zu der

Kohlen-Gruyne ( Bronn
)
gehort.
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rungen die, wie wir es gesagt baben , das grosse

iiôrdliehe Becken des Bergkalkes erfùllen, und ans

dieser Angabe ergibt sicb ihre Verbreitung.

Die Auflagerung des Jura's auf New red baben

Mayendorf mit Murchison und Verneuil an der

Volga unterbalb Kostroma besonders deutlich beo-

baehtet, an anderen Orteil , wie ini Gouv. Moscait

rubt der Jura auf Bergkalk. Er ist selir weit ver-

breitel, docb ùberall nur in kleinen FJeeken und

wenig machtig, kaum irgendwo ùber 200' und be-

slebt grosstentheils aus Sandsebicbten mil dunklen

Tbonen mit unlergeordneten Ralkstraten. Ueber-

rascliend ist jene Aebnlicbkeit der Fossilien in

allen den kleinen verstreuten Jurapartien
y

die

Bucfi in seinen Beitrâgen von den Ufern der Spree

bis tief in Asien hinein nacbgewiesen hat. Aile

geboren dem mittleren Jura an und uns ère Beo-

bachtun gen ordnen sicb ganz diesem Gesetze un ter.

An der Slsolla , die unterbalb TJstcisolsk in die

Wytschegda fâlït, kommen folgende Petrefacten vor :

Ammonites sublœvis , Lamberti , Jason ; Belcm-

nites excentrions, Cardium concinnum, Mya anguli-

fera , Gryphœa dilatâta , Ostrea deltoïdea. Dieser

Fundort ist dessbalb intéressant , \veil er zwiscben

dem an der Ostseite des Urals im boben Norden

entdeckten und dem von Mayendorf und Verneuil

bei Makariev beobacbleten mitten inné Jiegt. Man

wird nicbt geneigt sein bei einer solcben Ueber-

einstimmung der Scbicbien ihre' Ablagerung in

gesonderte Beeken zu denken , vieimehr nacb die-
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Seîi Tbatsaeben als erwiesen annehmen, dass au der

Zeit dièse Bildungen das Eismeer mit dem Gaspi-

sclien und scbwarzen Meer in eine gemeinsame grosse

Wassermasse verscbwamrnen . Uni den Kùstenver^

latif dièses damaligen Weltmeeres anzudeuten , so

viel die bisherigen Erfabrungen es erlauben , ver-

bitiden wir den Jura von Popilani im Gouv. Vil-

na mit dem bei Uglitsch im Gouv* Twer an der

Volga beobachteten, und verlângern die Linie in

einem Bogen îiacli IN. O. binauf ûber Makarief ,

der Cisolla und der Wytschegda (wo wir ihn nacb

Erkundigungen kemien ) bis zu der unter dem 6 ]

i°

Breite liegenden Gegend ostlicb vorn UraU Man
bemerkt , wie demnacli aucb die Juragrenze âbii*

îich den âlteren Formationen , nach der von A*

Mayendorf zuerst ausgesprocbenen Idée , sich wie

ein Gùrtel im Bogen um Finnland's crystalliniscbe

Massen hinziebet. Zur Zeit der Kreidebildung ist

die Scbeide zwiscben den nôrdlicben und sùdli-

cben Meeren vollendet gewesen , demi die Kreide

greift nicbt ùber das Gebiet der sùdlicben Meere

,

nicbt ùber den Bergkalkdamm binùber* Wir beo*

bacbteten die Kreide von Tschej'nigof) am Sosch^

Gouv. Mohilew , ostlicb von Rosslawl Gouv. Smo-
lensk, an der Desna, wo sie bis Novogorod-Seversk

anstebet und bie und da zwiscben diesen Punkten.

Weiter hinab an der Desna und dem Dniepr sa-

lien wir sie nicbt* Dann wieder im Gouv* Charkov

am Westufer des Donetz y Nacb Mittbeilungen, die

wir den Ofïicieren von TschugujeW verdanken,
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kommt sie vor: am recliten Ufer des Fî. Jerebetz

hinauf Lis 20 Werst von seiner Mûndung in den

DonetZj—am rechten Ufer der Krasuaja, so weit sie

in den Militaircolonien fliesst, an den Fi, Berewaja,

Haida Jewsuch. Ira Gouv. Kursk beobachteten wir

sie bei Bjelgorod, nnd sie verbreitet sich nacb den

Sammlungen nnd Nachrichtén, die zu uiiserer Kennt-

niss geJangten , ùber den ganzen Osten des Gouv.

Kursk. ïm Gonv. Orel uni Dmitrovsk , im Westen

des Gouv. Kursk und Charkov, ïm Gouv* Poltava

im Sùden von Tschernigov sahen wir nur

Schicliten von Sand und Sandstein , der letztere

von ausgezeicimetem Anselien. Er zeigt auf dem
Brucli glànzende Spaltflâcîien Quarzkoriiclien vou

einem dicliten kieseligen Cernent , zuweilen durcli

Opal verbunden. Er ist identiscli mit den Moscauer

Sandsteinen und gibt das Material zu den trefïli-

clien Mùlilsteinen dieser Gegend lier. Von Fossilien

Iiaben wir in diesem Sandstein nur Blattabdrùcke

vou Bâumen, die lebenden Formen nalie stelien
7

und von Bobrmusclieln durclischwarmte Holzer ge-

fund en. In Moscau beobacbtete Murchison und

Verneuil seine Aufllagerung auf Jura, wir sehen

ilin auf das deutlichste der weissen Kreîde von

Bjelgorod aufgelagert. Dalier halten wir fur er-

wiesen, dass er tertiâr ist. Die Tbone an der Basis

der Sand und Sandsteinscliicbten von Kiev mit

Steinkernen eines sehr grossen Cerithiums und ei-

nes grossen Isocardium s und mit einer Ostrea,

die der callifera nahe stehet, mogen vielleicbt der-
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selben oler einer wenig âlteren Formation ange-

hôren. Die Verbreitùng desselben Sandsleines babeu

wiraus einer hantlscbriftHebeii Karle des ausgezeieb-

neten Geo^noslen Jasikov. die uns durcli die Bemii-

hung A. Mayendorf }

s zur Einsicbt olïen stand
,

im Gouv. Simbirsk kennen gelernt ùnd Jasikov

bat diesen Sandstein nacb den baiidscbriftlicben

Mittbeilungen zuerst als tertiar und ûber der Rreide

liegend erkannt. Das mag das âlteste Terliàrgebirge

Rnssland's sein, wàhrend im Sùden der durcb Ver-

neuil und durcb andere bekannte Steppen Kalk zu

den jùngsten gebôrt. Den jùngsten Scbicbten der

îetzt genannten Formation môchten wir das Terti-

àrbecken vergleicben , das wir bei Schistosersûaja

an der Dwina und Kaga- Mùndun g entdeckten, au

i50' boeb ûber der Meeresflâcbe. Wir fanden da-

rin 4 5 Arten , die nacb VerneuiVs Vergleicbung

mit den Kopenbagener Sammîungen, aile noeb ]e-

bend in den nordiieben Meeren vorkommen. Es

sebeinen sogar meist nur Arien des weissen Mee-

res, demi man vermisst solcbe Arten des benaeb-

barten Eismeeres die dem weissen Meere feblen.

—

Wie verbalten sieb dièse Tei tiarbildungen , die

der Jetztwelt so nabe steben und doeb un ter den

grossen Diluvialmassen unmittelbar aùf die alten

Gesleine der Koblengruppe iiegen zu der Zeîï, da

Mammutbe und Rbinoceros lebten und das Fcsl-

Jand Producte lieferte, so versebieden von deneu

der Gegenwart ? Nacb allem was wir ûber climati-

sebe Aenderungen und deren engem Zusammen-
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îiange mit der Fauna wissen, raiïssen sie einer alteren

Période angeliôren* Und dock liegen ilire Reste in

Gerôlleschichten und Schuttgehângen iïber den aî~

ten wie ùber den jûngsten Tertiârbildungen. Tie-

fes Dunkel verhullt die Lebensverbâltnisse und

Gescbicbte dieser Rieseil unserer Vorzeit und ver-

gebens selien wir uns nacli einer Fackel ura, de-

ren Licht bis in jene Nacbt batte dringen kôn-

nen.— Wir baben an einigen Stellen die G renzen

der Yerbreitung nordiscber Gescbiebe feststellen

kônnen : im Gouv. MoJdlev fanden sicb die îetz-

ten bei Tschetschersk , in Tschernigof bei Mglin,

wir selien sie noch im Upathal
y
Mayendorj beo-

bacbtete die Jetzten in anderen Richtungen bei

Nijni-Novgorod und gegen Vjatka hin (*).

Moge dieser kleine Beitrag zur geognostiscben

Kenntniss des wasten Russland*s MitgHeder der Ge-

sellschaft zu Erweiterungen und Berichtigungen

veranlassen und so Fortschritte in Wissenscbaft und

Landeskunde îiervorrufen< Dessbalb entscliliessen

wir uns aucli noch einer interessanten Entdeekung

Erwabnung zu tlmn, die wir am \ ten December auf

dem Eise der Okka bei Orel tinter dem Scbnee

gemaclit baben. Dort stebt ein dunkel blangrauer

(*) Ich habe sie ïn diesem Jahre Lis nach Woronesch\cihve\^

tet gefunden.

A. K,

Ami. W ir. M
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Scliiefer an, voll Fischreste, die Placoiden angeîio™»

ren. Dieselben Fischreste sehen wir im weissen

Steinkalke von Otrada ( zwisclien Orel und Tula
)

der von kleinen Cyclas erfùllt war. Mochte doch

bald ein Mitglied der Gesellschaft diesen Gegen-

stand zu gùnstigerer Jahreszeit weiter verfolgen,

nnd ùber dièses intéressante Vorkommen mehr Licht

verbreiten, als unsere Mit tel es erlauben (*).

(
*

) Dièse r Wunsch îst erfiillt worden. Murchison und Ver-

neuil haben die^e Gegenden besucht und bewiesen, dass dîese

Schicblen dem Devoniansysterne angehôren.

A. K.



OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES

SUR

(Lettre adressée à Son Excellence Monsieur G. Fischer

de Waldheim , Conseiller d'état actuel, etc. etc. etc.)

Monsieur et cher Collègue ,

Puisque vous avez bien voulu prendre un vif

intérêt au succès de l'Expédition géologique que

je vieus d'exécuter , en compagnie de mes amis M.

de VerneuiJ, le Comte Keyserling et le lieutenant

Koschkaroff, je m'empresse de vous communiquer

quelques uns des principaux résultats de notre

voyage , avec d'autant plus de plaisir qu'en vous

priant de les présenter à la Société des Naturalistes

de Moscou
,

je m'acquitte d'un devoir envers ce

corps distingué qui m'a fait l'honneur de me
placer parmi ses membres étrangers.

L'existence dans le Nord de la Russie des systè-

mes silurien, dévonien et carbonifère vous est déjà

connu par les extraits de notre mémoire, insérés

dans les publications des Sociétés géologiques de

Londres et de Paris. Notre Lut principal cette

51*
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aimée était — i° d'étudier Tordre de superposition,

les relations et la distribution géographiques des

roches de sédiment supérieures ;
— 2°. d'examiner

la chaîne de l'Oural et d'y voir dans quel ordre se

relevaient les terrains horizontaux des plaines de

la Russie; — 3°. d'explorer la formation carboni-

fère du Donetz et les roches adjacentes du Midi.

Nous avions déjà reconnu , à peu près , l'année

dernière les limites du grand bassin carbonifère de

la Russie centrale , nous n'y avons ajouté cette

année que la connaissance de cette espèce de

massif soulevé qui forme la grande presqu'île du

Yoîga près de Sama ra , et dont les roches mises à
N

nue par de profondes découpures et entièrement

remplies de Fusulines que nous plaçons dans le

calcaire carbonifère supérieur, sont un des traits

saillans de la Géologie russe.

Le terrain carbonifère est généralement recou-

vert par une série de couches marneuses argileuses,

calcaires et arcnacées , à laquelle nous proposons

de donner le nom de « Système Permien, » parce-

que bien que dans son ensemble elle représente le

« rothe-todt-liegende, » le groupe du Zechstein etc.

Cependant il est impossible , soit par les fossiles
9

soit par la nature de ses roches, de lui assigner une

place déterminée dans l'une ou l'autre de ces

divisions Allemandes. La classification anglaise
f

d'après laquelle nous pourrions rapporter ce

groupe au « Nouveau Grès rouge inférieur , » ne

nous parait pas mieux convenir ici
f
ce nom miné-
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ralogique , étant tout aussi inapplicable aux

grandes masses de Marnes , de Calcaires blancs et

jaunes et de grès grisâtres qui entrent dans ce

Système, que le nom de Old red [Vieux grès rouge)

aux roches noires et schisteuses de Devonshire.

C'est à cette époque Permiennc que nous rappor-

tons les principaux dépôts de gypse d'Arzarnas
,

de la Piana , de Kasan, de la Karna , de la Sylva,

de TOufa, et des environs d'Orenbourg ; c'est aussi

là que nous plaçons les sources salines de Ser-

giefsk et d'autres localités dans le Gouvernement

d'Orenbourg, ainsi que toutes les mines de cuivre,

et les grands amas de bois et plantes fossiles, dont

vous avez déjà donné une liste dans le Bulletin de

votre Société (année 4 8^0).

Les dépôts rouges qui succèdent et qui occupent

le grand bassin des Gouvernemens de Vologda, et

de Nijni-ISovgorod , ne nous ont pas encore offerts

d'autres restes organiques que des petites Gypris, et

des bivalves mal conservées, mais si nous prenons

en considération leur épaisseur , leur distribution

et leurs caractères minéralogiques , nous sommes

disposés à croire qu'ils seront un jour identifiés

avec le «trias» des Allemands. Nous sommes encore

confirmés dans cete opinion par la découverte que

le Comte Reyserling a fait au Mont Bogdo , au

milieu de la steppe des Kirghises , de quelques

fossiles tout-à-fait inconnus dans les autres parties

de la Russie, et qui sont associés a*vec VAmmonite t
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BogdôanuSy que M. de Bucli a déjà, décrite, et que

cet illustre savant rapporte au « Muschel-Kalk. »

Le véritable Lias parait ne pas exister en Russie;

comme l'avait annoncé M. de Bucli dans son

dernier ouvrage, mais le terrain jurrassique se divise

en deux étages dont le supérieur se voit en maintes

localités sur le Donetz. (
*

) Il est calcaire, presque

toujours oolitique, et il renferme plusieurs fossiles,

« Nerinies
,
Trigonies etc.— que vous avez détermi-

nées, et qui permettent de la comparer au «Jura

supérieur» des Allemands ,
— Portland et Coral-

rag de mon pays.

La partie inférieure du Jura> beaucoup plus dé-

veloppée, ne recouvre cependant jamais à elle seule

de grandes régions géographiques; elle est disper-

sée çà et là par lambeaux ou bien elle est cachée

par des formations plus récentes. Depuis les flancs

orientaux de l'Oural au 6k" degré jusqu'à la mer

Caspienne . elle conserve toujours à peu près les

mêmes caractères minéralogiques, et les mêmes fos-

siles. Cet étage est l'équivalent de Jura moyen et

inférieur. Ce sont vos sables ferrugineux, vos grès,

et argiles noires de la Moskva
,

que nous avions

déjà vu l'an dernier sur le Volga, entre Kostroma

et Kinichma, à Macarief sur l'Ounja et que nous

avons retrouvés cet été en plusieurs endroits
,

notamment entre Arsamas et Simbirsk , entre

(
*

)
Voyez le mémoire de M. Blode»
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Sysran et Saratofï , à Sara gui a } et près de îa

rivière ILek, dans les environs d'Orenhourg.

Le Système crétacé quoique composé de couches

diverses, telles que craie blanche, marnes et grès

ne contient que les fossiles de la craie blanche de

l'Europe occidentale; les Catillus , les Belemnltes

mucronaius , VOsirea vesicularis, et la Terebratula

<carnea, paraissent traverser tous les étages.

Au dessus de la craie blanche nous n'avons

jamais pu trouver le calcaire nummuli tique qui

commence en Crimée et qui acquiert une grande

importance en s'étend ant en Géorgie, en Egypte et

dans l'Europe méridionale. (*) De même les équi-

valens du terrain tertiaire inférieur (période éocène)

nous ont paru lîe pas exister chez vous. Mais en

revanche les tertiaires moyens et supérieurs (miocè-

nes et pîiocènes) y occupent de grandes surfaces,

soit sur le Volga ( Antipovka ) soit en Podolie et

en Yolhynie, soit enfin sur le pourtour de la mer

d'Azof , et de la mer noire , où se montrent les

dépôts les plus récens. Le temps ne me permet

pas de vous entretenir des nombreux et intéressans

phénomènes de l'Oural, dont l'examen nous a oc-

cupés près de trois mois , étudiant tour à tour

(*) Ayant reçu des écSianlillons de Nummulites d'Elisabethgrad,

on peut présumer que le système de la Crimée s'étend jusqu'au

versant méridional de la Steppe granitique du midi.

G. F. de W.
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les merveilles des alluvioris aurifères , les gisemens

de vos grands animaux, et cherchant lé secret

du métamorphisme des roches sédimentaires dont

FO ural offre les plus beaux exemples , et pour

l'explication desqLiels il faudra toujours con-

sulter les excellens ouvrages de MM. de Humboldt

et Gustave Rose.

Je vous dirai seulement que cette chaîne , loin

d'être entièrement primitive , n'est composée , à

l'exception des masses érLiptives
,
que des roches

sikiriennes , dévoniennes et carbonifères, plus ou

moins altérées , mais dans lesquelles
,
cependant

,

nous avons pu reconnaître , dans un très grand

nombre de localités , notre « Peniamerus Knightii »

et d'autres fossiles qui nous indiquaient clairement

leur âge. Ces roches sont disposées en bandes

parallèles et presque symétriques SLir les deux

flancs de la chaîne et dans le Sud - Oural elles

s'ouvrent en éventail et s'entrelacent avec des

porphyres , dont l'action les a souvent converties

en jaspe.

Je vous parlerai encore moins du terrain car-

bonifère du Donetz, car sans entrer dans des dé-

tails sur la valeur et l'épaisseur de ce terrain , si

important aux intérêts futurs de la Russie
,
je ne

lui rendrais pas la justice qu'il mérite. En géologue

seulement on peut annoncer hardiment que tontes

ses nombreuses couches de houille sont subor-

données au calcaire carbonifère^ [mountain lime-*
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stone and Grit ) et ne représentent nullement le

terrain houiJler supérieur de l'Angleterre clans

Je sens strict du mot, (ainsi que Ta déjà dit Mr.

Eichwaîd.
)

11 me reste encore à vous parler d'une décou*

verte très intéressante que nous avons faite en

revenant de Taganrog à Moscou, le Comte Keyser-

ling et nous % par les deux routes de Yoronèje et

d'Orel (le Don et l'Oka). On croyait généralement,

jusqu'à présent que la Russie présentait du Nord

au Sud une succession de dépôts, toujours de plus

en plus récens
,
jusqu'au point où le terrain car-

bonifère du Donetz était relevé par les roches

granatiques et plutoniques de la steppe méridio-

nale. Il n'en est pas ainsi. Un grand axe du ter-

rain dévonien
,

ayant une largeur de 450 verstes

environ , traverse le centre de la Russie, dans les

latitudes des Gouvernemens de Yoronèje et d'Orel,

et se dirige vers l'O. N. O. pour se rattacher proba-

blement, aux dépôts du même âge en Lithuanie

et en Courlande. Cette découverte nous a été

d'autant plus précieuse
,
qu'elle se lie avec celle

que nous avions faite ce printemps près de Schavli

en Lithuanie , d'une lisière de terrain silurien

dans Ja même zone de soulèvement. Son impor-

tance n'échappe pas à votre sagacité et vous en

devinez déjà les conséquences. Par là s'explique de

suite la cause de la grande différence qui existe

entre les dépôts du bassin carbonifère du Donetz

et ceux de votre grande région moscovite; car les
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deux mers, où ont eu lieu ces dépôts, ayant été

séparés dès les temps les plus reculés par des

terres, déjà émergées, les conditions de rivage, de

courans , ou d'afïïuens d'où dépendent en grande

partie la nature des dépôts marins ont pu et du

être différentes.

Cette découverte d'un autre côté rend les deux

bords du grand bassin de Moscou , d'une symétrie

presque parfaite , et Ton voit dans les Gouverne-

mens de Kalouga , et de Toula , comme dans le

Valdai , les roches dévoniennes à Holoptychius

nobilissimus passer sous le système carbonifère ,

et servir de base à ces bouilles, associées au grand

Productus gt'gcis
,

qui sont maintenant l'objet

d'études et de recherches nouvelles de la part du

Gouvernement.

L'immensité du champ
,
qu'il nous a été donné

de parcourir aurait lieu de vous étonner , si je ne

m'empressais de vous dire que tout ce voyage
,

entrepris sous la haute protection du Comte Ca li-

erin e , avait été préparé d'avance par les soins du

Général Tcheffkine^ dont les ordres éclairés, s'unis-

sant à cet esprit d'hospitalité propre à la Russie ,

et surtout aux habitans de l'Oural
,
applanissaient

devant nous tous les obstacles et nous rendaient

tout possible.

Nous aurons l'honneur de vous communiquer

plus tard , avec notre Mémoire un tableau général

de l'ordre de superpositon des terrains de la Russie
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que nous préparons en ce moment , ainsi que des

coupes et des cartes (
*

).

Veuillez agréer , Monsieur et cher Collègue
,

l'assurance des sentimens affectueux de votre tout

dévoué

R. I. Muïichison,

Président Je la Société Géologique de Londres.

Moscou,

le
26 s*P tfcml)re - mA ,

8 Octobre.

(*) J'ai va ce talleau général, fondé sur des principes tout

à fait nouTeaux, ces cartes et des profils etc., qui ne laissent

rien à désirer.

G. F. de W.



IGOCEROS PALLAS1I

EIN NEUER RUSSISCHER ZWEIHUFER.

Tab. XI.

Seit me Lirereu Jaliren stehet in dem Naturhis-

torisclien Muséum der Kaiserliclien Universitât zu

Moskau ein ausgestopfter Zweihufer , wël'cher sich

noter keine Species der mir bekannten Tliiere

fïïglich elassificireii liisst. Jedoch wagte icli es nie ht

micli darùber mit Gewissheit auszuspreclien , da

mir mehrere Hauptwerke fehlten , und icli auch

niclit die prachtvollen und an russischen ï hieren

reichhaltigen Sammlungen der Kaiserliclien Acadé-

mie der Wissenschaften zu Petersburg und die

zu Leiden und Berlin gesehen batte. Jetzt aber,

von einer wissenscliaftlichen Reise zurùckgekehrt
,

wo ich die vorzugliclisten Museen Deutschlands

und Hollands gesehen , und die besucht Bibîiothe-

ken benutzt liabe
,
glaube ich das genannte Thier

als neu aufstellen zu dùrfen : wenigstens habe ich

es in keiner Sammlung angetroffen.

Genus.

Aegoceros. Pall. Zoog. Ross. Asiat. I. 22JJ-.

Gapra L. (?)
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Cliaracter specialis. (

(f. A. barbatus, major elongatus, fusco-castaneus
9

cornibus rugosis fortioribus, longioribus, nigrescen-

tibus, basi subtriquestri extrorsum divergentibus
?

in spiram ascendeiitem ultra semicircùlum arcuatis,

mediis teretiusculis ,
apice compresse introrsum et

superiora versus inelinatis ; femina imberbis, griseo-

eastanea, m inor
;
longior, cornibus minoribus, 1 évi-

ter arcuatis (*)

Rnssiscli: Tur , Caucasischer Tur. SaKaBKascRÎS

Typi,.

Auf dem Caueasus : Dschivki. ^kbbkh»

Der Kopf ist scbaafsàiinlicb , die SclinaoLze cl-

"Was gekrùmmt , convex ; die Stirne breit. Die Nase

niedergedrùckt, mit dicker, brauner, nackter Sebei-

dewand; die Nasenlocber lânglicb-offen, Die Lippen

bebaart , die untere etwas vorragend; beide innen

bellbraun ; die Augen gegen die Horner gerûckt
?

s tellen den Ohren îiocb einmaî so nabe aïs der

Nase , nur oben eine scbwarze Wimper , Thrânen-

gruben und Tbrànenfurcben feblen. Die Ob'reii

auf derselben Entfernung von den Hornern wie

die Augen; mâssig lang
,
jedoeb kùrzer aïs beiin

Schaafe , mit beliaarten zu sammenn ei gend en Râ ri-

dern, und innen vier nackten Lângsfurcben.

Der Bock (an dem Balge bângen die aussern

(*) Bas Weibchen characlerisiren wir naeh der unleu ange-

fuhrten Miltheilung des Hrn Reult.
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Genitalien ) bat scliwarze
?
mâssig dicke Hôrner

,

welcbe halbkreisformig nach binten und aussen

lierab fa 11 en, dann aber mit ibrer Spitze nach pben

und innen sicb wenden. An der Basis sind sie fast

dreieckig , in der Mitte pruridlich , und gegen die

Spitze zussammengedriickt. An der innern und

vorderen Seite der Hôrner sieht man acbt tiefe
,

starkgebogene PumzeJn , die sicb nach aussen und

binten allmâhîig verlieren ; die erste befindet sicb

einen balben Zoll voin Kopfe ; die Zwiscbenrâume

der ùbrigen Runzeln nebmen gegen die Spitze zn,

und erreichen ungefâhr drei Zoll. Zwiscben diesen

tiefern sind scbwàcber ausgesprochene zu bemer-

ken , die an der vorderen Seite hie und da kurze

Rnorren bilden. Lângst der Rùckenflâche mitten

erstreckt sich eine vertiefte, breite Furche, welcbe

sicb nur gegen die Spitze zu verliert. Der âussere

Rùckenwinkel ist stumpfer als der innere.

Der Hais ist dick , rund und mâssig lang. Der

Leib stark
,

lang, allentbalben gewolbt , schaafs-

formig; die Keulen convex. Der Scbwanz ziemlich

lang, rnnd, stumpf, unten bebaart.

Die Gliedmassen sind stark , scblank. Die Hufe

vornen abgestumpft ; die Afïlerklauen mâssig gross.

Unser Exemplar bat den IVinterpelz, und ist an

der Scbnautze etwas abgerieben. Aucb feblt der

Scbâdel , so dass sicb also von Borsten und Zahn-

bildimç nicbt urtheilen lâsst.

Die durcbgebende Farbe ist kastanienbraun. An

der vordern Seite des Gesicbts , dem Yorderraude



913

(1er Ohren
,
Hintertiaupte lângst dem Rùcken und

dem Bauche, besonders aber der Bart , die Spilze des

Schwanzes, die Extremitaten dunkler; ihre Vorder-

flâche und die Gegend um die Hufen schwarz. Die

Innernache der Ohren , die Angengegend , die

Hypochondrien , die Arme auf der Aussenseite und

aie Keulen heller.

Das Stainmhaar ist ]ang , rauh , hirschâhnlich
,

aber weich ; kurzes und glattes Haar kommt riur

an der Schnautze, Ohren und Fùssen vor. Der

Hais , Schwantz , die Hypochondrien und Tar-

sus sind mit langeren Haaren besetzt. Der Bart

3'5" Zoll lang.

Dièse Stachelhaare fallen gegen die Haut in's

weissJichgelbe und sind mit einer zarten kastanien-

gelblichen Wolle untermischt.

Die Richtung der Haare ist verschieden. An der

Stirne zeigt sich statt eines Haarwirbels eine

Lângsnabt bis zut Scbnautze auseiuanderlaufender

Haare ; die Backenbaare gehen gerade hinterwârts

nacli unten und bilden hinten, indem sie mit den

nacli vornen gericbteten Haaren der Obrengegend

und des Halses zusammenstossen , eine Haarnalit
,

die einen Zoll unter den Augen anfangt, und zum
Hintertheile des Bartes hiniinterlatift. Ueber dem
Auge steigen die Haare rùçkwarts herauf, und bil-

den auf den Augenbraunen eine Nabt. Zwischen

den Hornern und am Hinterbaupte , zwischen

den Ohren , sind die Haare krausig und bilden

einen sich nach oben und zur linken Seite des
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Haare gerade aufwârts, die unterii hinabyvârts , die

linkern mittleren links Und nacb imten , die mitt-

Jeren rediten aber redits und aufwârts gerichtet

sind. Auf der Anssenseite der Obren laufen die

Haare krausig nach der Spitze zu.

Ain Halse nelimen die mittleren Haare ibren

Stricb kreisformig nacb binten und vornen und

bilden auf den Seiten mebrere Querstreifen , ohne

einer Nabt auf der vordern Seite des Halses. Vom
Hinterhaupte îàngst der Hinterflâche des Halses

,

îlem Rùcken uad Scbwanze geben die Haare in

derselben Richtung , und bilden mebrere Haar-

scheidungen: a.) Auf den Àrmen und der vordern

Seiten flâcbe des Baucbes, mit den hier gerade nacb

binten gerichteten Haaren
;

b,) eine dbnliche auf

dem ausseren unteren Theile des Schenkels; c.)

eine grossere jederseits zu den Hypocho nd rien

211 , wo die hinteren Haare krausig nacb binten

aufsteigen , die vordern aber gerade vorwàrts ge-

ben
;

d.) lângst der Seiten des Baucbes: auf der

Mitte desselben steigen die Haare ans einer Nabt

riïckwarts berauf und stossen mit den vom Riicken

vorwarts berabfallenden zusammen. Dièse zwei

seitlicben INahte gehen auf die Brust durch die

Arme durch, biegen sich vor ibnen einwarts, und

bilden durch ibre Vereinigung ùber demAn fange des

Brustbeines einen swacben Haarwirbel. An den Ar-

men, auf der âussern und der innern Seite, gehen die

Haare schrag hinterwarts , wodurçh sich vornen
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eîne undeutliche Haarscheidung , hinten auf den

vorderen Extremitâten làngst der ganzen FJâche

eine Haarnaht bildet. An den vordern Lâufer gehen

die kurzeii Haare vornen gerade lierab , an der

liintern Seite andern sle ilire Richtung und ziehen

sich von hinten schrâg auswârts»

Àuf dem untern Theile der Sclienkel gelien sie

ôchief abwârts und hinterwârtS. Im Sclilusse der

Sclienkel laufen sîe gerade hinab. Auf den hintern

Laufer richten sich die Haare an der vordern

Flâche abwârts, wenden sich aber auf beiden Seiten

liinterwârts , so dass hinten lierab , von der Ferse

bis gegen die Affterklauen kinunter , eine sebr

deutliche, scliwarze Haarnaht entstehet, die zwischen

den Affterklauen verschwindet.

Zwisclien den vordern und hintern Affterklauen

richten sich die Haare etwas empor. Auf der

înnern FJâche eines jeden Schenkels ist oben
,

vorwârts, gegen die Hypochondrien, ein Haarstern,

von welcliem aber die hintern Haare liinterwârts
,

die unteren vornen unterwârts , und die obern

tind vordern vorwârts laufen.

Es lassen sich demnach an den Haaren nnsers

Exemplars folgende Merkwûrdigkeiten wahrnehmen :

Sœtœ : superciliares , infraoculares» .*•...?
Barba s gui a ris*

Suturœ »* nasales
5
superciliares

,
verticales, pecto-

rales, abdominales, cubitales, gambeae.

v Discordia i basilaris, brachialis.

Stellœ : verticalis, femoralis. —
Ann. \%M. Nù TF. 62
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Die Groesseverhaeltnisse unseres Exemplars sind

FOLGENDE

:

Lange von der Schnautze bis zum A.fter.

— der Hôrncr nach den Krummungen-
gemessen

Hohe des Halbzirkels der Horner. . . .

Entfemung derselben an der Basîs nebst

de ni Nacken.
— in der Mitte. . . .

— — an der Spitze. .

Grôsster Umfang der Horner an der Basis.

Grossie Dicke daselbst

Hohe an den Schultern

— am Kreutze. ........
Lange des Kopfes bis zur Mitte zwischen.

den Hôrnern.
Umfang des Kopfes hinter der Ausbuch-

tung der Lippen.
— des Kopfes vor den Hôrnern. .

Von der Schnautze bis zum Augenwinkel.
Entfemung gerade zwischenden Augenwin-

keln.

— zwischenden Ohren und Hôrnern.
Lange der Ohren
Entfemung der Horner vom Auge.
Lange des Halses. ........
Umfang desselben am Kopfe. .....
— der Brust an den Schultern. . .

— der Mitte des Leibes
— des Leibes an den Schenkeln. . .

Lange des Armes von innen
— vom Eilenbogen Lis zum Boden,
— des Schenkels von innen. . . .

— von der Ferse bis zum Boden. ... .

Hohe der Vorderhufe
— Hinterhufe .

Lange des Schwanzes

Zoll. Lin .

4 3

2 3 1

1 2 2i

10
1 4 9
1 2 11

11 10
9

z •y
7

2 8 —

•

™"

"

11

1 1 2
2 1 2

6 10

*""*• O
"™" 1 7
"**• 4 4
"""* 1 7

7
/»
o

1 8 7

2 10

3 10 4
3 10

5 1

9 9
9
9 9
1 6
1 9
6 10
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Die meisten SehriftstelJer beklagen slch ùber die

wenig scharfbegrânzten Cbaractere der Gattun-

gen Capra und Ovis. Das vorliegende Thier ist

ein neuer schlagender Beweis der naheii Ver-

wandschaft, ja ich môcbte sagen, der Identitàt die-

ser Gattungen : man koun te es mit gleicliem Redi-

te zu Capra und zu Ovis ziehen. ]Es ist eine Ziege

mit der Bilclung der Hôrner, der Kopfïorm , dem
langgestreckten Korper und den Hnfen eines Schaa-

fes ; es kônnte aber auch ein Scbaaf mit dem.

Barte, den Ohrén und den feblenden Thranengru-

ben einer Ziege beissen. Es ist also ein neues tref-

fliches Uebergangsglied, und kônnte also eine Ue-

bergangsgattung von Capra zu Ovis bilden. Daber

reiben wir uns zu der Meinun g von unseren Zoo-

graphen, der die Ziegen und Scbaafe in einer Gai-

tung unter dem von ihna erwâblten Namen Aego*

ceros z lisammens tellen

.

Dièses élégante Tbier ist von Seiner Excellenz dem
Generalen Al. P. Ermoloff, unserem Ebrenmitgliede

der Gesellscbaft, eingescbickt worden ; es kommt von

den Berggipfeln des Gaueasus, und ist daselbst tin-

ter dem Namen Tur bekannt, welcher aber indie-

ser Gegend auch Capra Caucasica Giïld. gege-

ben wird. Aucb sind in unserem Cabinete zwei

polierte, in Silber eingefasste Hôrner (von Hrïi Ma-
zarowitsch aus Daurien eingescbickt

)
aufbewahrt,

die ibrer Krûmmung, Lânge und Form nach, au-

^genscbeinlicb , vom Aegoceros sibiricus abstam-

men, und doch unter dem Namen der Hôrner eines

52*
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Tlmrs
(
TypBH pora ) voiiommen. In den Festtagen

trinken die Daurischen Grusiener den Wein aus

dîesen Hornern. (*) Aucli wird in der Russischen

Ceschichte oft erwâhut , dass die russischen Boja-

ren die Hôrner eines Titrs zu Trinkgeschirren ge-

braucht haben (**), was noch bis jetzt die Lesgie-

ner tmd Bergbewohner des Gaucasus zu tliun pfle-

gen. Dasseîbe wird auch von den Hornern des Ae-

goceros Caucasicus erzahlt.

Mit grosser Scbnelligkeit und Ausdauer lâuft Ae-

goceros Païlasiî die steilsten Abbânge hinauf um
auf den strafFesten Felsenzacken seine Zuflucht zu

sucben, daber seine Jagd mît den grôssten Sclrvvie-

rigkeiten verbunden ist, und dièses ïbier auch bis

jetzt in den Museen noch fehlte. Aus einer russi-

schen Monatschriftt (***) ersehen wir aber
7 dass der

Balg dièses Bocks und dessen Weibchen der Kaiser-

lichen Académie der Wissenschaften zu S Peters-

burg kûrzlich eingeschickt worderi ist, und entleh-

nen daber das Wenige iïber sein Katerland, seine

Lebensweise und desse Weibchen, was der Schen-

ker, Hr. N. Reutt, daselbst mittbeilt.

"Der Bock erreicbt die Grosse der grôssten Zie-

gen und ùbertrifft aile ibre Arten an Kôrperlânge
;

dunkelbraune Haare bedecken eine beHgraue Wol-

]e; der halbrunde Bai t dnrchschneidet den Un-

(*) Herr Mazarowitsch in eînem Iiriefe an dîe Gesellschaft.

(**) « IThwh 3eyieH0e bmho h3t> TypbnxTj por-b. »

('***) PyccKiH BtcTHHK-b, 1841. N° 6 ctP . 724-727.
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terkiefer in die Quer; der dicke Hais ist kurz, oben

abgerundet^ der Rùcken elliptisch gebogen. Die

Hôrner rund, dick, lang, in der Mitte des Kopfes

sitzend Q, wenden sich gegen den Rùcken, steigen

spiralformig in die Hôhe und sind mit ilirer Spitze

anfwârts gericbtet. Die Form der Hôrner bat wabr-

scbeinlicb dem Tbiere den Namen Tur gegeben.

Sie dienen ibm auch aïs Vertheidigungsorgane : oft

fâlJt der Bock anf den vordern Tbeil der Hôrner,

indem er von Feîsen binunter springt, daber sind

ibre Spitzen gewôbnlicb abgebrocben, und ibr mit to-

lérer Tbeil stark abgenutzt (**). Durcb jâbrlicbe Aus~

schwitzung der Hornmaterie nehmen die Hôrner

an Grosse zu, und bilden so Ringe, die nacb innen

eingescbnitten sind : die Zabi dieser Ringe deutet

auf die Jabre des Tbieres. »

« Die Ziege ist nicbt grôsser als die Arten der

nôrdlicben Ziegen, bat aber einen îângeren Rumpf;

hellgraue,, dicbte Wolle liegt unter weicben canel-

grauen Haaren ; das Kinn ist glatt ; der Hais lang;

der Rùckgrad fast obne Biegung ; die Hôrner klein,

mit einer sclrwacben Kriimmung
,

gerade sitzend

(ocaîKeHHLie) und mit regelmâssigen convexen Rin-

gen bezeicbnet, Beim Bocke sowobl , als aucb bei

der Ziege ist das Brustbein bervortretend, die Au-

(
*

) « OcaîKeHHbie Ha cpe^iurfe nepena.

»

(
**

) Was an dem vorliegendem Exemplare der Fall ist.

Dr. R.
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gen gross
,
dunkelgrau mit feurigem Spiel ( otviii-

bomt> ] ; die Fusse stark; der Schwanz kurz.»

«Das Thier nâhrt sich von Kràutern , die auf

den Bergen hangen und den Abgrùnden der Ge-

birgen wacsben ; da aber der strengen Kâlte wegen
der végétations process rasch von statten gelit, so

ist das Thier gezwungen sich sein Fntler im Wïjitev

auf eine hochst merkwùrdige Art zu verschaffen :

das Berghuhn (
*
) sammelt wahrend dem kur-

zen Sommer Bergkrauter , welche sie in kleine

Haufen zusammetnrâgt ; von. deren Regelmâs

sigkeit und Festigkeit nur ein Augenzeuge urt-

beilen kann. Die Turen benutzen diesen Yorrath

ud steigen daber tâglich
,

gegen Sonnenun-

tergang , zu den Wassern in die Bargkiùfte

herab und kebren wieder mit aufgehender

Sonne auf die Bergketten zurùck. das Berghuhn

aber , welches in Winter keine Pflanzen findet

,

nahrt sich von den Excrementcn des Turs , und

folgt ihm dalier ùherall naeh. Die Turen rudeln
,

das Weibchen wirft irn Frùhlinge. Die jungen

Thiere , von den Bergbewohnern eingefangen , was

jedoch selten geschieht, sind sehr, schwer zu erzic-

ben , und ûberleben auch ihrer Gefangenschaft

selten ; es fehlt aber nieht an Beispielen , dass sie

mehrere Jahre lebten , und fast wie andere

(
*

)
TopHafl MHAbHKa. Sollte es \ielleicht ïetrao Caucasica

PalU, oder die Chourta alpina Motschulskj (Bull. d. Mosc. 1839.

•K° 1. pag. 91. pl. VIII.) sejn ? Dr. R.
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Hausthieren zutraulich wurden ; sie waren m un ter

und erstaunten oft durch Leichligkeit und Stârke.

Ohne der mindesten Anstrengung sprangen sie auf

zwei Stock liolie Hauser
, gewôhnlen sieh so an

die menschliche Stimme, dass sie jedesmal auf das

Gerâusch und den Zuruf der Mensclien erschienen;

Bemerkten sie aber eine Bewegung , so richteten

sie sich auf die Hinterfùsse
?
und macliten die

kùhnsten Sprùnge.»

«Die Bergbewohner steîlen den Turen nach, in-

dem sie sich zwischen den Felsen verbergen , in

der Nabe der Pfarle , auf welchen die Tbiere sich

in die Bergklîïfte binunterJassen, und legen sie mit

der FJinte nieder. Wenn sie unerwartetes Gerâusch

ûberrascht , so verlassen die jungen Thiere im

Frùhlinge ihre Mutter und werden alsdann leicht

gefangen. »

« Auf einer alten Mùntze , wahrscheinlich vom
Àthenischen Schlage , siehet man ein gehôrntes

Thier mit einem Vogel: wir liaben Grund zu

glauben , dass es der Tur und das Bergbubn vor

stellt.Ihre gemeinschaftliche, nahe Lebensart konnte

den Alten niebt unbekannt geblieben seyn. Wâh-
rend dem Festtage tubilustrum reinigten die Ro-

mer die Hôrner ein es çewissen wilden Thieres ,

deren sich Feldherrn bedienten um die Krieger

zusammenzurufen : wir sind geneigt zu glauben
,

dass auch dièse Hôrner die des Turen waren,denn

es giebt kein anderes Thier , dessen Hôrner polirt

eine so schône hochschwarze Farbe bekommen
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kônnte. Die Lithaner kannten auch ein gehôrntes

Thier , unter dem Namen Tur (
*

) , wir kôn-

nen aber nicht besthnmen , ob sie darunter den

Caucasischen Tur > oder irgend ein anderes Tliier

gemeint haben, zumal da in diesen Gegenden keine

Ture mebr vorhanden, und auch keine zootomische

kenntnisse darûber bis auf uns zu gebrauchen

sind. Es ist nur bekannt , dass die Hôrner des

Tures von den Litbauiscben Kriegern zu Signalen

bel grossen Feierlichkeiten gebraucht wurden. »

(«Das Fleiscb des ïliieres galt fur den kôstlichsten

Leckerbissen bei den Lîlbauschen Fiirsten, und das

Fell brauchte das Volk zu Pelzwaaren. Die Hôrner

finden auch in unserer Zeit noch Gebrauch; sie

dienen als Gerâtbschaft bei den gastfreundlichen

Grusienern ? und den ihnen verwandten Vôlkern,

Mitten unter der Mablzeit der Krieger , wird in

diesen Gegenden oft ein mit Wein gefùlltes Horn

des Turen , in Silber gefasst und mit Emalie ge~

schmùckt, gereicht, und von den heiteren Gâsten

geleert. Das Fleisch ist sehr vvohlsehmeckend, beson-

(
*

) Dass die Lithauer und Polen noch jetzt mit dem Namen
Tur, (ncMbCKiw Typi» , Polniseher Tur) den noch bei ihnen

ausschliesslich lebenden Bos urus (3y6pt, Zubr
) bezeichnen, die

àlteren aber darunter die andere ausgestorbcne Art, den Auerochs.

der allen Deutschen, wie es die Tafel von Herhestein, der ihn

zuerst in J. 1526 abbildete , schon angedeutet, und Wiegmanq
etc hinlà'nglich nachgewjesen hat, erfordert kaum einer Erwâh.^

uung. Dr. K,
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ders das des Weibcben , welches
,
vorzùglicb zart

ist , und daher alJen ùbrJgen vierfùssigen Thieren

vorgezogen werden kann. »

«Jedoch liaben nur die wenigsten Bewohner des

CaucasLis das Gliïck gehabt, dessen FJeisch gebra-

ten zu scbmecken, weil die Bergbewohner es nicbt

verkaufen , sondern , bei seltenern Glùcke es

selbst gebraten geniessen. Das Fell geliôrl zu den

besten Winterpelzen und wird nur bei Mânnern

anbetrofFen , weJche durch Herkunft oder im

Kriege sich berùbmt gemacbt haben ; aucli -werden

dièse Peltze ihrer Scbonheit. Dauerbeit, Wàrme
und Leicbtigkeit wegen , sebr theuer bezaliJt

;

Unter den Cabardienern hat sich noch die Sage

erhalten , dass ibre Vorfahren die Horner und die

Pelze des Tures tinseren Czaren statt Zobel und

Stickwaaren
(
nap iiH ) darbrachten. »

ErKLtERUISG der Tafel ( Tab. XI ).

Fïg. i. Der Bock.

— 2. Sein Kopf von vornen.

p- 3. Sein linkes Horn , von der Seite , uni die Kriîmmung

zu sehen.

«~ 4. Querdurchschnitt an der Basis dièses Horns ; a innerer

Riïckenwinkel ; b âusserer Riïckenwinkel.

Dll. RoUTLLlER.

P. 7ten September.

Moskau.



NOUVELLES

MM. murchisOnt, de verneuix, et le comte xeyser-

X.ING-, de retour de leur voyage géologique
,
qui s'est étendu

jusqu'à Perme, ont passé à la fin du mois de Septembre par

Moscou. — En visitant le Musée de notre Société ce sont

surtout les belles plantes fossiles envoyées par notre mem-

bre , Fr. Wangenheim de Qualen
,
qui leur ont paru présen-

ter un grand intérêt géologique.— Au Musée de l'Université

ils ont été très satisfait du grand nombre de pétrifications

rares et intéressantes et M. r
Murcliison jugeait, qu'il serait

à désirer que le Musée britannique et la Société géologique

de Londres possédassent des copies moulées du Hhopàlodon

FTagenhcimii Fisch. — de VElasmotherium sibiricum

Fisch.;— àx\ Plesiosaurus (dent),— Bos Pallasii Dekay

(Bos canaliculatus Fisch.) — Le conservateur du Musée,

M-
r

le Professeur-Adjoint Rouillier, s'empressait de satis-

faire à ce désir, en adressant ces moules à MM. Murchison

et Buckland-, de même, qu'au Musée d'iiistoire naturelle de

Paris (à M. r de Blainville) et au Musée d'histoire naturelle

de Darmstadt ( à M.r Kaup.
)

ZtE voyage de Mr
. kab.ex.ine continue toujours avec

le même succès. — Il nous écrit dans sa dernière lettre du

24 août
,

qu'il a préparé à Semipalatinsk plus de 40 cais-

ses pour nous être envoyées, contenant plus de 100 espèces
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d'oiseaux en 600 exemplaires, — 100 mammifères dans leur

habit deté. — M. r Karéline nous assure que les résultats du

voyage de cette année surpassent sous le rapport zoologi-

que 3 fois ceux de l'année passée.— Il promet que la partie

botanique ne sera pas moins riche.

microscope pancratioue. Nous nous empressons de

communiquer à nos lecteurs
,

que le Microscope panera-

tique, qui a été décrit dans le N° 2 de notre Bulletin de

cette année a subi sur les indications de son inventeur, M. r

le Professeur A, Fischer, plusieurs améliorations exécutées

de même par M. r Chevallier
,
Opticien du Roi à Paris. —

Ces perfectionnemens consistent principalement: ]° dans un

champ plus étendu ,
2° dans un éclairage plus paissant et

gradué à l'aide d'un diaphragme à ouvertures variables, —
3° dans un grossissement variant , au moyen d'un plus grand

nombre d'objectifs de rechange, entre des limites plus con-

sidérables, savoir entre 42 — 900 fois en diamètre. L'instru-

ment expédié à M. r
A. Fischer vient d'arriver et nous espé-

rons pouvoir bientôt en donner une notice plus détaillée. —
Le premier coup-d'œil nous a convaincu que pour la netteté

des images il ne le cédera au moins en rien à l'ancien in-

strument.
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